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Ce mémoire consiste dans un premier temps à faire un recensement des 
principaux phénomènes d'autoréflexivité rencontrés dans les textes poétiques 
(mise en abyme, métalangage explicite ou implicite, Art poétique, abstraction. 
etc.) ainsi qu'à rassembler quelques modèles typologiques permettant 
d'ordonner ces phénomènes. Dans un deuxième temps se trouvent repérés 
des concepts issus de la pragmatique linguistique et littéraire (performativité, 
présupposition, énonciation, etc.) et auxquels on fait porter un éclairage sur des 
aspects de I'autoréflexivite poétique. Une exemplification plus précise est 
finalement effectuée par de brèves analyses du livre L'Homme fapaillé de 
Gaston Miron et de la série de textes tournant autour du poème cg La Crevette 
de Francis Ponge. Une ouverture sur la dialectique de la rnêrneté et de l'altérité, 
inspirée par le Soi-même comme un autre de Paul Ricœur, sert de conclusion à 
I'ensem ble. 
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INTRODUCTION 

Ii existe un fossé entre la littérature et la conscience ordinaire que l'on peut rattacher à 

une forme particulière de pudeur. À la fois mise à distance et stratégie d'accomplissement des 

fantasmes que le langage utilitaire écarte, la parole Iittéraire est un creuset dont la paroi est 

opaque, séparant fermement son monde intérieur de la réalité a partir de laquelie celui-ci a pu 

être développé. Périodiquement cependant, amivent sur la place publique ou dans I'institution 

littéraire des polémistes qui réclament, selon des perspectives oniristes, révolutionnaires ou 

autres, le retour à une interaction entre la quotidienneté et la fiction, la poésie. Ces tentatives 

de jonction et de rencontre sont alors soumises au problème des frontières systémiques murant 

chacun des champs, chaque jeu de langage, selon l'expression wittgensteinienne, tendant 

davantage à traduire l'autre qu'à s'y associer de façon coopérative. 

Mais des passages existent entre les divers modes de représentation. La traduction, la 

transposition, le jeu analogique entre les médiums occupent d'ailleurs une grande partie de 

l'espace artistique contemporain. Tout se passe en effet comme si, dans l'effort même de 

chaque secteur pour s'ériger en système cohérent, une ouverture vers un second niveau, celui 

d'une «langue des langues», se faisait jour, ne serait-ce que par le regard critique d'une 

discipline sur elle-même. Il serait probablement présomptueux de prétendre posséder la clé de 

Babel, mais la seule visée d'une métacornmunication est rarement inutile, presque toujours 

d'intérêt. 



Une autre tendance est aussi d'outrepasser la fkontiere des systèmes artificiels 

(humains) pour établir des ponts entre les fonctionnements imaginés, construits par la pensée 

humaine, et ceux que nous pouvons déceler dans la nature. Prudemment, on peut ainsi tenter 

de faire se rejoindre l'œuvre d'art que pourrait être la réalité et les œuvres que notre 

connaissance partielle érige. «Tu es un vivant poème / que tu vas écrire toi-même)), disait 

Barbara dans une de ses chansons, en bas de page de la tradition immémoriale, présente chez 

les présocratiques et bien avant, de faire se correspondre la vie et la pensée. 

Tout comme les individus biologiques, les systèmes communicatio~els semblent entre 

autres se développer en articulant une tension entre un investissement centripète et un 

investissement cenmfuge. Si on peut relever une antériorité logique du premier sur le second, 

cela fait vite place dans l'espace et le temps à une dialectique structurante, dont le mouvement 

seul donne cours à des entités viables. Touchant de près la création de l'identité par une sorte 

de différenciation liée, cet horizon de continuité formelle entre logique du vivant et 

organisation idéelle, imprimé pour Derrida jusque dans l'appareil sensoriel1, constitue en 

quelque scrte Parrière-fond théorique du présent exercice où je tenterai de saisir 

Fautoréflexivité poétique dans sa dynamique contextuelle, afin de mieux comprendre l'origine 

de  cette insistance maintenant séculaire sur la clôture du langage poétique sur lui-même et les 

multiples dépassements de cette perspective amorcés depuis quelques années. 

Ainsi, c'est dans les marges de réflexions touchant les liens entre la nature de 

l'imagination et les phénomènes naturels dont le fonctionnement s'en rapproche - pensons ici 

à un Roger Caillois, théoricien ennemi de la «parenthèse» théorique laissée à elle-même -, 

que seront abordées quelques questions formelles concernant la poésie et que la modernité a 

tendu à rendre particulièrement saillantes. Je m'inspirerai principalement dans le contenu de ma 

démarche de la synthèse de Daniel Bougnoux, dont le questionnement ouvre la voie à une 

- -  

l Entre autres dans les &dérations intermédiales, touchant l''intersection des médiums représentatiomels, de 
l'auteur de La Difldrance et sa critique de l'ocillocentnsme. «In al1 of his considerations of the senses, Derrida 
sought to uncover their muitiple implications, discerning in ache a tendency toward sameaess and a 
countertendency toward ciifference.» Martin Jay, Downcmt Eyes, Berkeley, Univ. of California Press, 1993, 
p. 514. 



pragmatique poétique ancrée dans une théorie générale de la communication, privilégiant ainsi 

une continuité théorique et un échange de concepts avec d'autres disciplines. 

[. . .] l'organisation esthétique que Novalis appelle Sel6sgesetmz&igkeit, 
l'autorégulation de la forme, obéit à, ou prépare, une bio-logique. Se p o d t - i l  qu'à 
son échelle un poème mime certaines activités de la ceHule vivante?* 

C'est cette conception de l'autoréflexivité qui est d'abord sous-entendue : comme un point de 

rencontre entre divers champs s'intéressant aux individus physiques et mentaux dans leur 

systématicité. A partir de ce foyer, davantage présupposé que commenté, je chercherai à fournir 

quelque éclairage sur la manière dont ce qu'on nomme «poésie» fonctionne comme une entité 

distincte dans un contexte langagier et culturel reconnu implicitement ou explicitement. Pour ce 

f%re, seront utilisés des éléments méthodologiques compatibles avec la double articulation r é f l b e  

et représen~onneIle de la signification, polarité dont les racines historiques ont été examinées par 

Récanati. Sans vouloir fouler à outrance le terrain de la psychanalyse littéraire, j'aurai aussi le souci 

de garder omniprésente la connexion entre réflexion mentale et réflexion textuelie, la seconde 

m'appaTaiSSant toujours.. . réfléchir la première sous un mode partider. 

La pertinence de cette problématique me semble surtout en lien avec la ciBiculté encore 

courante à situer les discours portant sur l'isolement sémantique nécessaire de la poésie, son aptitude 

foncière à découper une structure mondaine sur le tissu du monde, éléments qu'il est possible 

d'inclure dans une perspective plus globale où le poème, non dépourvu d'éléments référentiels, les 

infléchit selon ses visées propres, notamment esthétiques, a h  d'établir un noyau autoréférentiel au 

travers duquel va s'établir toute forme de signification externe. Le discours ainsi constitué s'ajoute à 

la «poïèse» discursive originaire, le poème renvoyant, en tant qu'armature subjective particulière de 

la connaissance (et ce malgré son caractère apparemment non cognitif) à l'imgination qui structure 

a sa base tout contact ponctuel avec le monde. Si la poésie tente, parfois à son insy de renouveler 

les rapports à soi et au monde et de refonder le terrain présupposé où ils se posent en détournant le 

langage qui est majoritairement constitutif de ce tenain, elle n'est pas si obscure qu'on ne puisse, à 

D. B o u g n ~ ~  Vices et vertus des cercles, L'autoréflrence en podtique et pragmatique, Paris, La Découverte, 
1989- 



partir de l'examen des stratégies autolégitimantes obsenmbles dans les poèmes, déchiffrer chez eue 

le fonctionnement d'une tra&ctoire de signification partiellement analysable. Plusieurs démarches 

récentes, quteiles soient théoriques ou appartiennent au domaine de la créatioq témoignent comme 

nous le verrons d'une tentative déjà bien amorcée de dépasser des oppositions par trop simplistes et 

b i i e s ,  reléguant l'oeuvre littéraire soit à un statut de simpie illustration référentielle soit au 

solipsisme. Ii s'agira de dé£inïr aussi précisément que possible le noyau de difficultés qui engendrent 

ces entreprises et d'appréhender certaines voies de solutions bien adaptées à la faune extrêmement 

diversifiée de la poésie contemporaine du Québec ou d'ailleurs. 

C'est dès lors, contexte, reyéreence et présupposition obiigent, se poser sur le terrain de 

l'étude du discours (iangue en contexte), de l'utilisation partidère des codes, soit la pragmatique, 

dont certains concepts choisis viendront aider à élargir l'étude. Ce domaine participe, sous i'influence 

lointaine de Bakhtine et autres poéticiens ayant préfiguré certaines de ses thèses, au devloppement 

rigoureux dans les études littéraires de ce que Maingueneau nomme une «troisième voie», entre un 

représentaiionalisme naifet une insistance polémique sur la clôture textuelle. 

Mais en premier lieu, il s'impose que l'on opère une sélection parmi la diversité des liens 

génétiques proposés ou inductibles entre les formes d'autoréflexivité, c x i  tout en mettant un peu 

d'ordre parmi les termes les plus couramment utilisés. Une des étapes importantes sera de se 

positionner en regard du schéma communicatiomel de Roman Jakobson et ce même si nl figure 

pas précisément le terme auioreyixivité, car sa postérité très grande a eu comme effet de le placer 

au carrefour de multiples discussions et ~ ~ n f i i n ~ ~  concernant notre sujet. L'examen d'une partie de 

ce schéma et d'interprétations auxquelles iI a donné lieu, la prise en compte des apports de 

DâUenbach et de la tradition de I'cArs poetim - à cheval entre la problématisation créatrice et le 

métalangage théorique - permettront d'orienter le choix et l'échafaudage de @es, de typologies 

applicables aux cas d'autoréflexivité poétique. Cette tentative sera consolidée, en bout de course et 

suite à une utilisation méthodique de la pragmatique, par la mise en contraste de deux poètes aux 

différences bien visibles, soit Gaston Miron et Francis Ponge, sans qu'une continuité historique ou 

esthétique soit cherchée entre ces auteurs ou les courants dont ils ont pu procéder. 



Enfin, c'est non pas vers une crevette pongienne ou dans un quelconque objet nature1 que se 

dirigeront nos réflexions, mais vers la personne humaine. C'est en effet le questionnement de Paul 

Ricoeur sur l'interrelation entre la fiction et le vécu de la conscience qui nous servira d'ouverture 

finaie, pour souligner encore le lien gbnétique reliant les fonctionnements textuels étudiés à la vie de 

i' esprit qu'il nous font entrevoir. 



La questiion cies hors-texte 

Comme il n'est pas question d'afncher le parcours qui suit comme une synthèse complète, il 

doit aussi être dénoncé comme enclave a~toréflexive~ mise en abyme d'une structure à la base même 

de tout discours dont celui-ci. Si le point d'ancrage qui fixe ici ma perspective est la volonté de 

m'approcher diin savoir sur la façon dont un poème peut bien parler d'autre chose que de lui, 

comment il peut dire quelque chose et selon quelles modalités7 il a aussi été ressenti comme un 

préalable que ma subjectivité s'exerce a se réfléchir plus librement, dans un discours davantage 

spédaire que celui à adopter dans le cours du mémoire proprement dit. Dans un mélange de 

décision et d'un essoufflement de la réflexion critique qui eut tendance à retourner à la réflexion 

primaire, sont apparus ce que je nomme des «hors-texte», puisqu'il s'agit non pas d'arguments mais 

plus proprement d ' i I Z ~ ~ * u m  intercalées7 comme on en retrouve dans les recueils de poèmes ou 

les livres sur l'art, voire les manuels scolaires. Esquissant ainsi une autre forme de saisie des 

fonaionnements qui nous intéresseront, ces hors-texte pourront 0% un pendant plus créatif pour 

déceler selon quels types de passage analogique on peut toucher les traces de la rnanifèstation d'un 

non-moi. Ce qui poumi serW d'exemplum quant à la saisie d h  objet par le poème, figuré dors 

comme un individu fictif auquel une économie psychique empruntée au réseau de production et 

réception sert de force plurivectorielle. En ceci j'imiterai et ferai ce que j'étudie, atteignant une 

référence supplémentaire en concentrant mon capital référentiel sur moi-même. On voudra 

probablement reléguer ceci en annexe 1, 2 et 3, mais le contrepoint, du reste facultatif et démarqué 

par une absence de pagination qui exprime son statut plus libre, m'apparaît intéressant pour rendre 

l'articulation de ma ... réflexion. De plus, l'italique soulignera encore l'écart de ces courts 

dédoublements. 

Si depuis quelques armées des mémoires sont présentés dans le domaine de la création 

littéraire, coordonnés à un court essai réflex. on pourra d'ailleurs penser qu'il est légitime de 

proposer la démarche inverse en appuyant par le mode créatif un document théorique. Ainsi sera 

rappelée d'une autre manière, d'ailleun dkja exploitée par les déconstnictionnistes depuis 

longtemps, cette exigence contemporaine d'hybridation et d'entrecroisement. 



HORS-TEXTE 1 

((C'est assez dire : abîme et satire de Iiabîme» (J. Demda - La vérité en peinture) 

Jeje ? 

T q e  ? 

ZLje ? 

Ces bois échos anamotphiiques représentent s m  forme & variables personneIIes 

l'~711~cuktion jamar's assez dite ak Z'iakntité parlée. JSutse un langage pour me &e et pense 

rn 'un$er par ciealoublement, incapable de ne par le tenter. D 'ailleurs cela cortSnrtSnhre le seul moyen, 

ppznsque noyen il faut puisque c'est déju moyen Ceh étcmt de nrrhae j?ctionneZleI cr&Ù-dlre 

~ K a z r c i p f  &me «poiese~» imikmfmtément fransfonnat?ice, Je ne voit pas pourquoi ne p passer 

par un autre terne personnelpaa s'obtenir comme résulM d'me mise en ropport comparative. Et 

c e [ a j o n c t i o ~ t  indefinirnent scms me mettre en mesure de cesser, on voit bien p e  je reçois de 

I 'é~rmgr fatif ce &nt jtai besoin paur êboe. EIrfin si je me ms c'est plutôt inconfon2zbh. 

Ce doni Z'mchéip? de N ' s e  est un des reflets les p h  célèbres, et qui depus celui-ci ne 

cesse cie se reprdiïre en écho, nom commençons à p h e  à le misir s w  m e  fonne non Pag.~-que, 

ce- parlanit aujoupdki ddn c(Nwcisse harrez~x~), le persormage sf~wrnrnoclmzf fimkèment 

&fragments àè miroir ou 8 .  hc froissé en plein vent. On pourraif ans? dne p e  le Nbcïsse 

m d r n e  a appris à composer avec la nymphe &hoI amante mitrefois &nigréée, àjouer dir regmd 

et cie I'miè pour s 'atteide h saperte, erle. ltèxempZe ak Zf~mrdr'on négm?ice dir fmetcx cercle 

de DemS& [Gis]. Non par a$imrtion de [a ccdzïérmce», mais @nnafrafron dférente, a b f i a  

dire de cette raison consciente de sa néganvité. 

Ceci va ak pair mec une conception n d l e  <iir h g a g e  gr&menf issue Lt? lo 

ciisiiirction de Sarmrre entre h g u e  et paroleJ reflétant elle-même m e  comzarmzarssance puétique de 

longue &te. ((Les livres et les revues sont des tombes)), disait A m u d  quelque pmi et je le cite. Des 



tombes vis&ws la vitaité d'un retour sur soi vérituble où le soi profite & son ombre 

mé~horique .  

Et cette lente maignée qui rmnpe au clair de lune. et ce c&r & lime et toi 

et moi sous cette poterne, p l m t  à voix buse rui choses éternelles - ne faut-il 

pas, de toute néam-té, que les uns et les autres nous ayons &jà existé ? 

Ne nous fea-t-il par revenir et parcouni. cette aufre rouie qui s'éloigne 

dlo\rcatt nous. cette rmfe  longue et redoutable - ne fout4 pas que tous nous 

revenions ? (F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. G. Bianqui, Paris, 

Aubier, 1968 .) 

RedoufabZe en eflet ce chemin mm but m@e qu 'une belle promenaclé, chemm p m c ~ ~ ( r m t  d'abord 

son propre wps grar awnt de jouer le mot enîre ici et là Lune. Être rewmr de tout, peut-être, 

SauféM&mm nt ce re f o i a  smzr cesse achemirnt les talom en phce pour placer les p i m .  



1.1 Considérations terminologiques 

Le choix même du terne autoréflexMté n'est pas Linocent ici, et il suppose une 

problématkation et un ordonnancement dont la justification est plutôt pragmatique. En effet, le flou 

terminologique et une tendance a amaigarner plusieurs notions en «auto-» ou aéta-» rétrécissent 

de beaucoup l'espoir d'en arriver a un vocabulaire univove, si bien qu'une interchangeabilitti pure 

et simple est souvent déclarée3. Dans ce contexte il reste à juger de i'étendue des dégâts et voir quel 

texme peut encore le plus efficacement renvoyer à une notion davantage centrale. 

Si on prend comme point de départ la notion de rapport centripète, de mouvement à 

direction interne d'une entité, il est évident que le terme in@-rivifé est, par son préfixe priva@ 

d h e  précision kufiisante. Avec autotélisme s'ajoute une connotation trop séparatrice et finaliste; 

la question de la visée, posée de  marière trop tranchée et avant celle de la structuration, risqce de 

masquer le mélange de liberté et de contrainte dont il est question Autore~érerzce a quant a lui une 

C'est ce que Payant relève avant de procéder à une classification terminologique comparable A la nôtre en 
partant du constat que «Souvent, les ternes d'autonomie, de spécificité et d'autoréférence de foewre d'art 
s'ajoutent à ceux d'autoréflexivité et d'autoreprésentation comme s'ils constituaient me série synonymique [...] 
L'usage des termes est devenu sans précision.» Rend Payant, Vedute : pièces détachées sur L'art, Lavai, Trois, 
1987, p. 23. 



consistance trop logico-mathématique pour être adapté sans artifice au domaine littéraire, et son 

association courante avec le nom de Jakobson peut s'avérer trompeuse, même chez Bougnoux, qui 

l'emprunte dans son titre sans pour autant s'en tenir au cadre établi par l'auteur russe4. 

Auidfemriubon et autoréguI(an'oon ont un accent qui accorde une part trop belle à une 

perspective eoidement mécaniste et paussent à négliger les composantes pulsionnelles et émotives 

qui participent à Ia constitution du poétique, la gratuité imaginative présente dans celle-ci. EnGn 

autorepréen&ztion et autoréfrexivité s'avèrent les deux candidats les plus riches, mais l'étendue de 

leurs contenus connotatif et métaphorique respectifs, qui fâit à certains égards leur qualité, rend 

difiide le départage entre l'un et l'autre. 

La représentation a un champ sémantique allant de processus imagiriatifi élémentaues à ia 

production culturelle dans toute son étendue, dont la production d'objets esthétiques. De plus s'y 

@e la notion de l'acte qui redonne Lieu à une présence, mais c'est davantage l'aspect spatial, voire 

visuel ou figural, qui prend le dessus. L'auforeprésentafion possède en fait le vice de la mise en 

abyme, dont la dérivation directe diui domaine pictural, I%éraIdique, la fat rattacher plus 

spontanément à la réduplication formelle, visualisable par l'orle ou le motif intérieur reproduisant 

son cadre. 

Seule llautoréflexi&é me semble donc pouvoir synthétiser toutes les nuances nécessaires à 

une problématisation qui tienne compte à la fois de la structure intuitive et pulsionnelle de la 

constitution du sens poétique et de sa structuration intelligible, f o d e  et «secondaire» au sens 

fieudien. L'emboitement sémantique du terne semble idéal : la racine flex- met le mouvement au 

centre du signifié, le latin rePexio déécrit d'action de tourner en arrière)), la notion de réflexion 

juxtapose le sensible et l'intellectuel. Le réfléchir couvre en effet la production de reflets, de même 

que ItactiYté pensante dont elie procède. Entre la représentation et la réflexion, auxquelles on peut 

fêire couvrir tout aussi bien le domaine dont on parle, l'avantage est ici accordé à lfautoréflexivité un 

peu par défauf la connotation du terme portant un peu moins à confision. Quoique l'exploitation du 

4 Jakobson parle d'ailleurs plus précisément de la «visée du menage en tant que tel», ce qui laisse place aux 
ambiguïtés qui nous occuperont plus lob et, en fiançais du moins, laisse un flou quant à la part finaliste, 
normative de cette «vis&). 



sens à la fois spatial et temporel de are-présenten), rendre présent ici et maintenant, eût donné lieu a 

un cheminement intéressant malgré que plus complexe. 

Empruntant ici la voie de la réflexion, on peut souligner le fait que la poétique en tant que 

discipline est du point de vue intelligible ce qui assume la responsabilité de réfléchir sur la poésie, ses 

buts, ses moyens. Cependant c'est par un mouvement métalangagier externe que la poétique 

procéde, et on pourra parler avec avantage de p.tique mfeme pour couvrir le champ de 

l'autoréflarivité, puisque c'est à l'intérieur même d'une actualisation de moyens et une visée de buts 

poétiques que sy effectue une réflexion de ces moyens et buts. Cette performativité distinctive sera 

d'ailIeurs digne de la plus grande attention dans la troisième partie. On devra cependant veiller en 

coun de route à éviter ou bien a expliquer l'enchevêtrement entre fonction esthétique et 

métalinguistique du langage, de même qu'à éviter de perdre de vue la part d'autoréflexivité 

indépendante de l'activité langagière, soit le rapport effectué par Bougnoux avec les processus 

primaires défmis par la psychanalyse. Car il existe une autonomie nécessaire servant de base à tout 

exercice de procédé autonomisant, le sujet ne pouvant apparemment pas se mettre a établir une 

structure sans y déposer d'abord une partie de cette énergie totatisatrice qui conserve sa cohésion5. 

Le fêit de s'équivaloir, fait autoréflexif de base que L'on traduit logiquement par la formule A=A, 

représentera comme nous le verrons la zone la plus grise de cette étude, celle où les thèses seront le 

moins assurées. 

En observant le terrain dégagé par ce court examen terminologique, on constate qu'il y a 

différents points de départ possibles pour résumer l'amalgame. D'un côté revient sous plusieurs 

formes la notion d'autonomie, d'existence propre toujours reconquise par une limtation établie de 

l'intérieur vers une exténonté quelconque ; d'autre part l'élaboration de cette reconquête s'exprime 

par divers concepts relevant de stratégies particuliéres. Mais comme il semble malaisé de cloisonner 

trop solidement les différents pôles, et pour mieux saisir leur enchaînement, je me propose de passer 

en revue les concepts précités, en précisant leur lien avec I'autoréflexivité, le dénominateur commun 

- - 

5 C e s  entre autres ce A quoi renvoie cette phrase d'un philosophe allemand : (L'auto-afErmation 
(Selbstbehauphrng) de l'essence n'est cependant jamais le raidissement dans un état accidenteI, mais l'abandon 
de soi dans l'originalité réservée de la provenance de l'être propre.)) M. Heidegger, <&'Origine de l'oeuvre 
d'art», Chemins qui ne mènent nuUe part, trad. Wolfgang Brokmeier, Paris, Gaïiimard, 1962.- 



choisi. De même certains secteurs de la poétique doivent être soumis à un examen plus fouillé pour 

leur potentiel synthetique et pour éviter une déstabZIisation subséquente du classement ainsi 

qu'éviter une confusion subséquente dans l'analyse des oeuvres. L'aspect partiellement rhapsodique 

de ce qui suit, malgré une certaine logique dans la progresmon, relève d'un glanage nécessaire pour 

éviter une trop grande surdétermination théorique; le classement par item devra donc en bout de 

ligne (chap. II) être complété par les organisations typologiques les plus simples et efficaces qu'il 

nous sera possible de repérer ou d'assembler, afin de synthétiser le dynamisme unissant les niveaux 

de réflexion et de consolider l'angle introduit par les choix temiinologiques. 

1.2 Isolement des composantes 

1.2.1 Le narcissisme dérivé 

Isolons d'abord la question la plus rapprochée des secteurs biologique et psychique, 

domaines que nous devrons par souci d'économie laisser de côté. Il s'agit de l'aspect 

métaphoriquement individuel ou pulsionnel de l'autoréflexivité. Par mhphorisation de 

l'individualité, j'entends ici l'ensemble de considérations anthropomorphiques qui tendent à fiire 

considérer le poème comme une personne autonome, douée de conscience, tendance découlant d'un 

parallélisme  ès probable entre la fàçon dont nous concevons le fonctionnement de notre esprit et 

celle dont nous établissons le fonctionnement de nos productions artistiques. 

Les seuls faits de parler d'une poésie qui parle d'elle-même ou de métalangage du poème 

constituent des raccowcis non dénués de sens. Évidemment ce n'est pas le poème qui réfere à lui- 

même, pas plus qu'un langage ne se définit tout seul en cours de route. Il s ' e t  plutôt d'un 

rabattement sémantique qu'effectue i'iidividualité vivante à partir d'elle-même sur une organisation 

texîueiie dont on peut ensuite parler métaphoriquement comme d'une subjectivité. En définitive, il 

faut voir sous la simplification qu'opèrent des formules en auto et métiz des processus hisant partie 



du réseau complexe au travers duquel c'est toujours l'humain qui réfléchit sur lui-même, notamment 

a travers le langage, la poésie, cette capacité de réflexion étant elle-même fondée par le dispositif 

réflexifqu'est le moi. Par contre, si on veut parler d'une forme d'autoréflexivité poétique qui c o d e  

dans un investissement pulsionnel partiailier, il faut d'abord se souvenir qu'il ne s'agit pas dùn 

poème qui contiendrait en soi de i'énergie psychique, mais plutôt d'un dispositif poétique de 

déclenchement d'un tel investissement par le donateur de sens, soit le lecteur. 

L'association entre les processus à i1œuvre dans l'organisation littéraire et ceux du rêve est, 

parmi les ponts entre la métaphore du texte-individu et la vie réelle du sujet, très courante, et fait 

partie d'une zone d'échanges théoriques dont Gaston Bachelard n'est pas le moindre représentant. 

Tout l'apport de la psychanatyse à la poétique tient d'ailleurs à la transposition qu'on peut effectuer 

en poétique de la méthode d'investigation des rêves et de l'inconscient développée par Freud. Cette 

sémiotique fieudienne, en étroit lien avec sa séméiologie - étude des symptômes -, doit elle- 

même beaucoup à ltanalyse d'œuwes Littéraires, notamment W p e ,  Hmlet, F M ,  et nombre de 

concepts importants se trouvèrent au départ dérivés à partir des lectures faites par Freud et ses 

disciples. Outre t'inquiémte étrangeté (, U7heimliche), non seulement retour du refoulé mais 

aussi retour de l'observateur dans l'observé, qu'il est de mise de relier aux paradoxes procurés par 

l'autoréflexivité dans sa dimension métalangagière, c'est à la suite de Bougnoux le processus dit 

p M r e  que nous retiendrons. Voyons comment Freud poussa d'abord au rapprochement entre ses 

propres travaux et la poétique : 

[...] lorsque le créateur littéraire joue devant nous ses jeux ou nos raconte ce que 
nous inclinons à considérer comme ses rêves diurnes personnels, nous éprouvons un 
très grand plaisir, dû sans doute à la convergence de plusieufi sources de jouissance. 
Comment panient-il à ce résultat ? C'est cela qui est véritablement son secret, et 
c'est dans la technique qui permet de surmonter cette répulsion qui, certes, est en 
rapport avec les limites existant entre chaque moi et les autres moi, que consiste 
essentiefiement l'ms poetica 

6 S. Freud, «La création Littéraire et le rêve éveillé)), fisuis de psydtanaiyse oppliqz.de, Paris, Gallimard, 1933, 
p. 80. 



Parmi les sources de jouissance dont il est question ici, il y a certainement celle de 

l'accomplissement symbolique de Adentité, de I'évolution de cette demière par la fiction D'autre 

part, i'esprit de la création et l'inconscient coïncident quant a la non-pertinence ou l'-ce du 

principe de non-contradiction pour les saisir- Seuls le rêve ou la fiction littéraire comportent des 

violations de ce principe dans leur fonctionnement nomai, ce dont i1 faut chercher la raison dans 

une question d'économie énergétique. 

Peut-être sommes-nous en droit de dire que tout enfànt qui joue se comporte en 
poète, en tant qu'ii se crée un monde à lui, ou, plus exactemenf qu'il transpose les 
choses du monde où il vit dans un ordre nouveau tout à sa convenance7 

nous dit encore Freud, exprimant une composante narcissique de I'actniité poétique qui relève d'une 

abolition temporaire de la différence entre le moi et le monde, raccourci fondamental que permet le 

langage pour rassouvissement de la jouissance, et jeu circulaire typique avec l'altérité. C'est dans 

cette direction que Bougnoux associe la double nature onincpe et poétique des tropes, dont le point 

de jonction se situe dans le plaisir : 

Notre enquête consacrée au plaisir poétique nous a conduits au «processus 
primaire)), et à définir celui-ci comme cela qui veut le cercle, ou le plus court circuit. 
Analogies, icônes, équivoques, méîaphores et métonymies, connotations, 
enchevêtrements du son et du sens, déliaison du poème hors contexte mais forte 
incarnation et recharge substantielle ou indicielle des signes ..., tendent tous à faire 
de la poésie un discours global totalisant. (p. 75) 

Les rapports de ceci avec l'organisation vivante foumissent le pont entre le dévehppement cellulaire 

par rdduplication et son imitation par le développement textuel, toujours dans une métaphorkation 

de lhdividuation non sans iicn avec la construction de l'individu écrivant8. Sans vouloir reprendre à 

7 Zbid., p. 70. 

«[ ...] malgr6 i'infinnité et finalement le semi-échec de son dessein, l'artiste cherche d'embk à instaurer dans 
la nature un Spe d'individualité supérieur à ce que la zoologie ou la botanique peuvent nous oi3-k. Le "soin de 
l'œuvre n'est pas au niveau animai : c'est vraiment un milieu personnel qu'il apporte avec lui. 11 cristallise des 
émotions et des représentations, comme une conscience». M. Nedoncelie, «L'oeuvre d'art comme centre quasi- 
personnel», i.nh.oducfion à I'esthktique, Paris, PUF, 1967, p. 3 1. 

(C'est évidemment à ce «comme,> et à ce <<quasi-» que je devrai m'en tenir pour éviter l'hypostasie.) 



mon compte la dialectique du Même et de l'Autre, je me contente ici de poser son rôle dans l'identité 

comme le lieu premier d'où émergent les phénomènes bautoréflexivité poétique. Au niveau du 

corpus, seul le dadaisme et le Zaourn russe peuvent ouvrir à une poésie de la pulsion pure. Les 

poèmes abstraits d'Artaud et de Claude Gauvreau représentent cette demière. Certains poèmes 

témoignent par contre d'une intelIectualisation de la manière par laqueile sensibilité et langage 

rendent disponible le monde, réitérant sous une forme esthétique le célèbre <Esse est perceptb du 

ghilosophe Berkeley : <d'écris un vers, j'énis le monde ; j'existe ; le monde existe. / De l'extrémité de 

mon petit doigt coule un fleuve.ng 

1.2.2 L'intransitivité 

La thèse du «plus court circuh entraîne avec elle la discussion sur l'intransitif. Concernant 

la poésie, on peut considérer hors-circuit un langage qui ne réfêre pas, mais coïncide uniquement 

avec l'action diuie force ou encore se transforme en pure musicalité. II est par contre a c i l e  de 

soutenir l'absence pure et simple de circuit comme possible. Giiuf lea~ hurlant 

< < ~ a r a ~ o ~ d u l u l d u ~ u [  ...]»'O ou quelque autre invocation des dappements à la lune>> est un individu 

faisant marche amière dans une culture détemiinée, y publiant tout de même un écrit, et l'acte de 

langage perfomtifqu'ii effectue pourrait fort bien s'interpréter comme (de nie» ou (d'ai le powok 

d'interrompre tout transit langagieml'. Un autre aspect pouvant permettre de parler d'intransitivité 

locale est la suspension du véridictoire en poésie, au profit cependant de la valeur estheEique 

authentifiée socialement. Comme le révèle Russell dans son enquête sur la nature des phrases 

pourvues de sens (de contenu logique)'2, ces derni6res doivent être susceptiiles de vérité ou de 

Yannis Ritsos, d.egsn, Pierres Répétitions Barreaux, Paris, Gallimard, 1971, p. 153. 
10 Claude Gawreau, Étal mixte et outres poèmes, Montréai, L'Hexagone, 1993, p. 190. 

l 1  «De la vérité d'une proposition se distinguera toujours La réalité de son énonciation Donc son autoréfikence, 
car l'énonciation la plus mensongère désigne encore quelque chose, à savoir elle-même et sa prétention à être 
authentifiée, ou du moins reconnue comme parole.» D. Bougnoux, Le fantôme de la psychanu&se, Toulouse, 
Ombres (PW, 1991, p. 120. 
12 Bertrand Russell, Signification et vérité, Paris, ChampsFlammarion, trad. Philippe Devaux, 1969. 



fausseté, avoir un contraire. Le poème, exclg de cette visée de concordance univoque au monde 

objectif; ne possède bien entendu pas de contraire, et un de ses buts est justement de se fonder 

comme objet panni ce monde, ceci par le biais de l'acquisition d b  potentiel d'effet suffisant pour 

maintenir sa crédibilité parmi la communauté des locuteurs ou des amateurs et promoteurs de 

poésie. 

L'intransitivité étant intimement associée à I'autoréférence chez les structuralistes, c'est par le 

biais de ce teme que I'anaiyse se poursuivra de manière plus précise. 

1.2.3 L'autoréférence (et ses connotations) ; le métalinguistique 

L'amalgame entre l'autoréférence et l'intransitivité est peut-être la plus grande source de 

conhion concernant I'autoréflexivité, et c'est là que l'autonomie peut prendre ses visages les plus 

artificiels. L'autoréférence au sens strict est une notion logique renvoyant à des disposWs 

métalangagiers de toute sorte. On admet cependant parfois la suspension référentielle comme 

actualisabfe : 

Est appelée mutoréférentielb toute portion du discours qui se prend elle-même 
comme référé [...] l'autoréférence coïncide avec a) la suspension absolue ou partielle 
de la visée du référé et b) le détournement de cette visée soit vers le signifiant, soit 
vers le sens, soit simultanément vers l'un et l'autre.13 

On peut donc comprendre que l'abolition supposée de la référence produit par le fait même 

autoréférence, puisque s'établissant dans une prise de parole elle ne peut échapper à llaf£innation 

d'au moins cette abolition, indication négative de son monde propre. 

En poétique, c'est du linguiste Roman Jakobson que semble provenir la churte de 

l'autoréférence. Il serait cependant plus précis de parler d'aziioréférentiaZiié, puisque clest en 

cherchant la qualité distinctive du langage littéraire que cet auteur a touché notre champ, sans jamais 

13 G. Hottois, «Autoréférence», dans Les Notions philosophiques (Encyclopédie phiios. universelle), Paris, 

P m ,  1990, p. 203. 



accepter l'hypoîhése d'une absolue liberté contextuelle de quelque parole que ce soit. Comme il le 

dit dans son article (iLinguktique et poétique», il serait dficile, voire impossible «de trouva des 

messages qui rempliraient une seule fonctiom14. Cest donc à partir de leur interpénhtion qu'il 

isole les différents aspects du langage. Concernant I'autoréflexivité, ü s'avère plus complexe qu'on le 

croirait de la classer dans son schéma comrnunicationnel. La fonction «autoréférentiella> par 

exceilence, ou, selon ses propres termes, poétique, esthétique, se caractérise par «La visée du 

message en tant que tel, i'accent mis sur le message pour son propre compte [...]» (p. 218). Ce 

centrement du message SLK lui-même ne s'effectue donc pas à Pexténeur du contexte d'un message, 

il va sans dire, mais il intensifie dans celui-ci la dichotomie matérielle entre message et monde. 

Ii y a par ailleurs une autre fonction pour laquelle la notion &autoréflexhité s'avère cruciale 

et dont le départage n'est pas toujours &cile d'avec la précédente. C'est la fonction 

rnétaling~i~que. Tout d'abord le dédoublement nécessaire à la réflexion diine œuvre par de -  

même, cette rénexion Gt-de métaphorique, relève d'un phénomène métalangagier. Dans le vers 

suivant de Jacques Crickillon par exemple, le poète parle du poème dans le poème même, le 

définissant par une extension de son champ : «Poème : partage de lumière»15. Ailleurs c'est le genre 

qui est à son tour réfléchi : «La poésie est ta présence et ton souvenir. Rien nv manque. Le désir 

foudroie d'invisibles extrêmes» (p. 18). Le problème ici n'est pas la superposition, dont Jakobson 

nous avertit qu'elle est nomiale, mais le fait que la fonction métalinguistique fat ici office de 

fonction poétique. Cet enchevêtrement est bien perçu par Bougnoux lorsqu'il réétudie la fonction 

poétique à la lumière des réflexions considérables de linguistes comme Rey-Debove sur le 

métalangage. La littérarité senmnt de prétexte à la description d'une fonction poétique voit en effet 

la plupart de ses caractéristiques participer de mécanismes servant au langage a parler de lui-même : 

fictioruialité, opacification, mots d'esprit, jeux de mots, rimes, autocitation, «[t]ous ces jeux en effet, 

dont la liste que nous venons d'esquisser n'est nullement exhaustive, relèvent au sens large du 

métalangage, c'est-à-dire de la hiérarchisation et du décrochement des niveaux logiquesd6. 

14 Roman Jakobson, «Linguistique et poétique», dans Essais de poitique générale, Paris, Éd. De Minuit, 1963, 
p. 218. 

l5 J. Cnckilion, Talisman, Amay, L'Arbre à paroles, 1995, p. 33. 

l6 D. Bougnouu, yices et vertus des cercles, Paris, La Découverte, 1989, p. 188. 



Faut41 dors parler d h  métalinguistique à la base du poétique ou vice versa ? La capacité 

autoréflexive du langage étant difficile à sectionner en deux activités vraiment autonomes, qui 

doivent cependant l'être si on veut parler de deux fonctions, reste à se demander quelle portée 

domer au «pour son propre compta} jakobsonien. Ii est clair que i'auteur ne penche pas dans ces 

ternes vers une intransitivité foncière, mais c'est d'abord lui qui a relevé le lien qui nous préoccupe 

dans son article : 

On peut faire remarquer que le métalangage lui aussi fait un usage séquentiel 
d'unités équivalentes, en combinant des expressions synonymes en une phrase 
éqmtionnelle. [...] Entre la poésie et le métalangage, toutefois, il y a une opposition 
diamétrale : dans lc métalangage, la séquence est utilisée pour construire une 
équation, tandis qu'en poésie c'est I'équation qui sert à construire la séquence. (p. 
221) 

Ii y aurait donc une différence vectorielle entre les deux fonctions, l'une procédant par constructions 

de symétries comme dans le cas de I'iiposition d b  prédicat à un sujet, l'autre se basant sur une 

symétrie pour construire une suite harmonieuse. Cette demière symétrie, appartenant à la fonction 

poétique, se caractériserait par l'absence d'une composante véridictoire, ne contenant pas des 

éléments hiérarchisés, mais uniformisés, équivalents non selon un rapport sapientiel mais plutôt 

selon une harmonie sémantique, ou signifiante, comme dans ce vers anonyme et inédit : dcare, 

carie.»" Cependant Jakobson reconnaît aussi plus loin l'emboîtement caractéristique aux deux types 

de rapports : «Viellement tout message poétique est une sorte de citation et présente tous les 

problèmes spéciaux et compliqués que le "discours à Fintériair du discours" o B e  au linguiste>> (p. 

238). «Vimiellernenb>, «sorte de», tout indique que Jakobson considère avoir af5aUe à une sorte de 

pseudo-métalangage, réflexif mais se situant en-deçà de la constitution d'un premier niveau assez 

solide pour qu'on puisse parler de la superposition d'un second. 

Alors éminemment pragmatique, le métalangage n'est qu'implicite au niveau de la fonction 

poétique pure, qui relève d'une «déconstruction perfonnativen de la langue, effectuée par et dans 

l'usage même et non par une charge théorique à distance. On pounait parler de réinterprétation 

«sauvages tant des rapports entre les signifiants et leurs signifiés que du mode morphosyntaxique 

17 Source : Richard St-Gelais. 



propre à une langue.18 Bouleversement de tout le rapport établi par une iangue avec le monde, en 

somme, dont le travail subversif peut par contre tendre au rétablissement d'une hypothétique 

concordance, comme le relève bien Butor dans une étude sur la poésie d m  Pound : 

Pound a une conscience exîrêmement forte de la puissance et du sérieux de 
la poésie. Elle n'est nullement pour lui un divertissement, de la "littérature", mais 
une fonction indispensable à la bonne marche dime société parce qu'eue est la 
sauvegarde, l'hygiène et la médecine du langage. [...] Étant donné l'état des choses, 
l'activité du poète est forcément révolutionnaire. En effet, à l'intérieur d'une société 
qui pervertit le langage, il démasque cette perversion ; il est donc en lutte o~verte.'~ 

La voie la plus subtile se situerait alors entre un discours qui s'exprime sur le code qu'il utilise afin de 

le préciser (métalangage) et une continuation ou une rupture du processus de construction de ce 

code. Le regard pragmatique aura cependant des difficultés à admettre une très grande différence de 

degré entre la formation de nouveaux mots et la traflsfonnation de tout code par ses applications 

particulières, en dehors du pouvoir cautionnant ces actes. Les significations des langues naturelles 

ne connaissent en effet pas de repos. De plus l'évolution récente de la réflexion sur les hiérarchies 

sémantiques tolère mal cette idée diin code non soumis à une rétroaction dans le &e de son 

utilisation Tout au plus pourrait-on parler du poétique comme participant aux fomes primaires de 

méîalangage, non dans un but de conceptualisation mais à des fins que nous étudierons plus loin. 

À partir de Jakobson toujours, on se contentera de prendre en compte les objections citées, 

et de rappeler q u h e  autoréflexivité première (A=A) fonde la possibilité même d'un langage stable, 

sur lequel une autoréflexivité seconde peut se déployer par emboîtement {(A=A)=A'). On se 

limitera évidemment aux textes poétiques, à la manière dont la poésie se construit implicitement et 

explicitement. 

Ne pointant pas toujours explicitement le code en l'actualisant, le mouvement autoréflexif du 

poétique ramène, tout en les remettant en cause, aux assises de la signification Il souligne le statut 

l8  «En d'autres termes, la poésie ne consiste pas à ajouter au discoun des ornements rhétoriques : elle implique 
une réévaiuation totale du discours et de toutes ses composantes queIIes qu'elles soient-» (Jakobson, p. 248) 

l9 Michel Butor, (La tentative @tique d'Ezra Pound», Ersois sur les modernes, Paris, Galfimard (Idées), 
1964, p. 3 14-3 15. 



de construction de cette dernière en se concentrant sur ses possibilités matérielles et formelles pour 

déployer un supplément de réalité. Ce qu'il convient de rattacher au secteur théorique de d'art pour 

l'am>, issu lui-même de la réflexion kantienne sur la constitution subjective des objets esthétiques. 

En fit  le poétique se montre simultanément présent à la source de la parole et comme une 

exacerbation de I'existence de celle-ci comme objet, statut quelque peu ambigu et souvent instable. 

Cette possibilité de réitération, immédiate ou différée, cette réification du message 
poétique et de ses éléments constitutifs, cette conversion en une chose qui dure, 
tout cela en fait représente une propriété intrinsèque et efficiente de la poésie. 
(Jakobson, 239) 

Si on inclut ceci dans une perspective d'ubiquité du métalangage à l'intérieur de tout langage 

comme le fiiit Bougnowq nous devrons tout de même distinguer entre deux strates. Premièrement le 

métalangage interne, soit implicite, soit explicite ; deuxièmement le métalangage externe, relevant 

d'une réflexion sur la poésie qui s'effktue dans un mode discursif séparé : la théorie, le 

commentaire, la critique, l'analyse. 

Le métafangage interne, qui nous préoccupe ici alors que nous sommes en train de nous 

situer dans l'externe @es études  littéraire^)^ est un des concepts qu'il est difficile de ne pas confondre 

ou superposer avec lfautoréflexivité même, puisqu'il concerne de près ou de loin l'établissement 

simultané du langage poétique et de son statut d'objet. Ce statut est fondé dès que s'effectue l'acte 

de production, puisque celui-ci, par son inscription spatio-temporelle, permet tous les retans 

possibles sur le dit. Autrement formulé, l'exercice d'une parole dégage l'horizon d'une parole 

Whieile portant sur elle-même. 

L'étude récente consacrée par Anthony Wall à ce qu'il nomme les métalangages littéraires 

peut ici nous être utile, même si elle vise d'abord le genre romanesque. L'auteur dkveloppe sa 

position en réservant l'appellation méfafiction à ce que je nomme le métalangage interne explicite, 

c'est-à-dire les passages dkne œuvre où celle-ci parle ouvertement des mécanismes qufeile met en 

marche en s'exerçant. Il réserve alors son étude au fat de <montrer de manière secrète ce qui se 

passe dans les pliures les plus profondes de sa texture>>20. Considérant ce fait dans son aspect 

Anthony Wall, Superposer, Essois sur les métalangages littémires, Montréai, XYZ, 1996, p. 1 1. 



logique, il le critique comme d'emblée impossible, une partie d'un tout ne pouvant s'élever jusqu'à 

i'expliquer entièrement, par le fait même qu'elle en fait toujours partie. Il s'agit du même type de 

mécanisme que celui de l'inquiétante étrangeté fieudieme brodant tout à coup une hiérarchie, celie 

entre réalité et fiction par exemple. 

Dans cette perspective critique sur ~'autoréflexivité ou le métalangage, on considérera tout 

comme WaiI que tout segment s'inscrit dans une stratégie générale d'écriture sans qu'aucune 

hiérarchie puisse prétendre à une stabilité absolue. On pourra décrire cette interaction complexe des 

différents niveaux comme une structure de replis superposés par laquelle l'humain réfléchit sur lui- 

même et sur sa réflexion de lui-même sans pouvoir surplomber tout à fàit cette activité. C'est 

pourquoi ce que je considère comme métalangage externe n'est qu'une distinction pratique et fiagile, 

ce langage situé un palier «plus haub> visant pieusement un détachement maximal d'avec le langage 

dont est constitué son objet mais ne pouvant, à un niveau plus profond, qu'entrer en dialogue 

réversiiIe avec lui. Comme le dit WalI (p. 3 9 ,  «En assumant le discours dialogique, nous digérons 

une partie de quelque chose qui continue toujours à nous dépassen). 

De cette &que du monologue sapientiel dont fat  rêver une conception hiérarchique rigide 

du métalangage, nous retiendrons pour le moment la fonction davantage pragmatique que 

véridictoire de la stmcturation autoréfiexive du texte, qui s'étend jusque dans ses moindres recoins 

par le biais du métaphorique et de l'implicite. 

1.2.4 Mise en abyme ; spécularité ; réduplication intérieure ; réaimon 

L'étude de Dallenbach sur la mise en abyme dans le roman ofEe une typologie des 

dédoublements autoréfiewifs applicable tant à la poésie qu'aux autres arts. Je résumerai ici 

partielfement cet effort typologique ainsi que certaines thèses de i'auteur quant a la fonction des 

mécanismes décrits, tout en cherchant une démarcation entre spécularité et autoréflexivité au sens 

large. 



Sfruchrre - «Est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec 

l ' m e  qui la contienb> (Daenbach, p. 18). Cette définition inspirée de Gide n'est d'abord pas sans 

nous ramener à un certain isomorphisme avec les processus nahirels. L'mZogie entre mitose et 

structure analogique du langage est une des voies empruntées en ce sens par Douglas Hoffstadter 

pour relier divers secteurs, et ce denier décrit une forme de métalangage universel qui rappelle 

beaucoup la mise en abyme et en fat  la subsume : la réamion Celle-ci désigne <d'emboîtement et 

les variations sur i'emboîtementx (Hofistaciter, p. 143), quwofadter présente comme procédé de 

construction d'un organisme ou d'une forme par production de sim&cres plus petits, soit un 

métalangage qui consiste à enchaher une unité à l'intérieur d'une autre qui se poursuit. «C'est Ià un 

concept que l'on retrouve fiéquemment : histoires à i'intérieur d'histoires, films à l'intérieur de fihns? 

tableaux [...P ( 1 ' )  

Diilienbach distingue, dans la Littérature et l'art, trois grandes formes de réduplications : 1- 

la réflèxion simple, 2- la re~exioiz infinie, où ce qui réfléchit est lui-même reflété dans son effet en 

tant que produisant cet acte, ce qui amène souvent à 3- la réfr'on par&xale, qqui entraûie une 

transgression de niveaux logiques, par exemple lorsqu'il y a emboîtement mutuel de deux éléments. 

La mise en abyme est donc réduite aux rapports spéculaires mais touche aussi, en-deçà d'une 

conception spatiale, aux rapports spéculatifk. 

À ce modèle i'autwr greffe une gdie pragmatique provenant des travaux de Jakobson 

Selon leur contenu cette fois, les réflexions porteront sur 1- Z%noncé, ou la diégèse, 2- 

~ ' é n ~ ~ u t i o r z ,  ou la matérialité du récit et les agents de sa comuni~tion., 3- le code, ou 

l'esthétique, i'histoire et la critique du domaine dont l'œuvre participe. 

Foncton - Les fonctions attribuées par Diilenbach à toutes ces réflexions s'articulent en 

polarités parfois instables. D'abord la réduplication peut concourir à un resserrement centripète, par 

exemple dans le cas d'un «récit du récit>> où le texte s'accompagne d'un discours sur la possibilité de 

son élaboration. À I'opposé on constatera un éclatement centrifuge s'il y a arécit de récit de ré th>  (p. 

50), soit la présentation hiérachisée d'un texte fictif dont on raconte le développement c o n t e d s é .  

L'effet produit se rattache à celui dhn métalangage (fàussement) externe, et on p o m  y voir à juste 

titre une contamination du théorique par le fictif(ou inversement). 



À cela s'ajoute, au niveau pragmatique, la fonction centripète de consolidation de llilIusion 

inhérente à llétablissement de la fiction, opposée à une fondon centrifiige de distanciation : le texte 

se réfléchissant ofEe possiblement une perspective sur sa nature iliusoire et demande à être pris en 

tant que tel. R consolide le statut d'objet de la représentation en en traçant plus fortement le contour. 

La réflexion en abyme, en plus d'agir comme un miroir analogique, est aussi une réflexion 

sur le texte où elle figure, c'est-à-dire qu'elle développe une pensée plus ou moins explicite sur le 

texte qu'elle sert aussi à construire. Elle est donc à la fois poétique et métallliguistique au sens de 

Jakobson, puisqufeIle contriibue à la valeur et à l'effet du texte et dédouble réflexivement le discours 

qui le constitue. C'est en prévenant l'usage trop littéral et analogique du mot qémkzike que 

Dfillenbach rappelle d'ailleurs la mise en garde de Jakobson contre une conception trop spatiale du 

poétique : a[ ...] il apparaît impossible de déduire de la thèse selon laquelle le propre du texte 

littéraire est d'être une W t é  sans autre fin que lui-même le fat qu'il se réfléchirait toujours» (p. 

68). De plus, Diiiienbach prend soin de restreindre son objet d'étude et la définition de base en 

ajoutant deux critères pour pouvoir parler de mise en abyme: 1- que la totalité du récit soit 

impliquée dans la réflexion, 2- qu'il y ait une garantie plus ou moins expIicite d'une catahe 

systématicité. 

Cet auteur permet donc de systématiser une bonne partie de la dynamique des rapports 

autoréflexifis. Ajoutons enfin une contribution importante quant aux rapports intérieudextériw des 

procédés récursifs : la spécularité acquiert en effet par le biais du métaphorique un volet centrifiige. 

Comme l'exprime Bachelard, d e  ne puis comprendre une âme qu'en transfomant Ia mienne, 

"comme on transforme sa main en la mettant dans une autre" (Éluard)»*'. Ainsi la réflexion d'un 

texte peut-eIle s'effectuer par le biais de toute autre chose permettant d'induire des rapports de 

siditude, et cette équivalence interne, ce rabattement de l'altérité sur le paradigme de I'œuvre, 

tiennent-ils lieu de communication entre la forme et son extérieur. 

2' G. Bachelard, Lautréamonl, Park, José Corti, 1939, p. 119. 



1 -2.5 La répétition 

Reconnue comme un des fonctionnements les plus distinctifs du discours poétique, la 

répétition, dont procèdent au sens large les rapports spéculaires et le métalangage, nous rapproche 

en premier lieu du niveau énergétique. Le processus primaire, à l'œuvre dans le rêve et le htasme, 

participe aussi au poétique en ceci que le plaisir pris aux reftains, rimes et assonances tend à abolir 

ou suspendre le jeu des oppositions. 

Ce plaisir équivoque de la répétition h y e  le retour d'une certaine enf'ance dans la lecture ou 
l'écriture : on sait le goût que prennent les enfants aux comptines, refrains, cerceaux.. ., et 
combien le "processus primaire" théorisé par Freud infiltre les jeux de mots, donc la poésie. 
(Bougnoi~s p- 47) 

Entre l'anaphore et l'échoialie, il n'y a quiin écart pathologique faisant perdre l'aspect esthétique du 

répéter, qui pour être entretenu demande une paradoxale diversification En effet le geste même de 

s 'Mer dans un énoncé requiert du poétique une diversification hors de l'intransitivité, qui ne peut 

être poursuivie sous une fome partielle que par des simulacres, un assemblage de moyens 

dliomogénéisation La répétition la plus forte se situe donc au niveau, proprement inaudible, de 

l'énonciation, où se réitère sans cesse la volonté d'un jeu analogique entre tous les types de 

matériaux pour entre autres consolider l'existence du texte, ou de plus affirmer un, deux 

paradigmes, etc. 

Cette négation de la fonction purement utilitaire du langage par le retour du même ne se 

limite cependant pas à une clôture narcissique ou recherche du «plus court circuib) vers la 

satisfaction Au point de vue de la production, on peut séparer le plaisir pris à la redondance sous 

toutes ses formes d'une stratégie purement formelle de constitution de l'objet poétique en chose. En 

effef le réseau de répétitions constitue un des types les plus fondamentaux d'armatures pour la 

matière verbale. Le refrain et le rythme par exemple, s'ils procurent du plaisir par leur récurrence, 

consolident aussi le sentiment d'une existence autonome et distincte de l'œuvre où ils figurent, ne 

fit-ce qu'en posant des bornes ou un «contom> de manière à contraster sur le terrain d'émergence 



du nouveau discours qui s'effectue. Ce temain est d'abord le dence, mais la présence de disco~f~ 

préaiables dans les mots utilisés, fixée par Bakthine et son didogisme, n'est pas à négliger non plus. 

Une autre caractéristique fiéquente de la répétition se rattache à la distanciation En effêt, le 

soulignement du statut de médium du médium par la répétition est un motif très répandu, 

particulièrement dans les poèmes mystiques, bouddhistes, et il vise à dégager I'autoréfërence 

inhérente à ce dont on parie. La «rose sans pourquoh de Silésius et de la mystique chrétienne est ici 

une figure centrale, que l'on retrouve aussi du côté oriental comme le démontrent plusieurs phrases 

du type : «Les fleurs fleurissent, en fleurissant à partir d'elle~-mêrnes>~. Cette esthétique de la 

tautologie nie la négation portée par le mouvement imaginatif où se déploie le signe, qui à la fois 

relie à et coupe de la chose, et rappelle par le fàiî même le statut de signe du signe. 

La répétition partielle est quant à eiie un facteur d'argumentation et d'organisation inîeme de 

premier ordre. Le plus célèbre trio de ballades de François Vion par exemple crée une 

configuration implicite en répétant différemment une même structure. En e f f i  au rei5a.h de la 

«Ballade des dames du temps jadis) répond celui de la «Ballade des seigneurs du temps jadis), 

complété enfin par celui de la «Ballade en vieil langage £?anpis> : 

Mais où sont les neiges d'antan ? 1. ..] 

Mais où est le preux Charlemagne ? [...] 

Autant en emporte le vent? 

Cette force croissante se retrouve dans maints autres poèmes où la liaison syntaxique entre les 

éIérnents permet de dépasser l'apparente redondance de ceux-ci. Ainsi le fameux leitmotiv «Si nous 

montions d'un degré)) qui apparaît dans les dernières pages du poème d?oésie ininterrompue» 

drÉl~ard~~, k t - i l  iBstaurer une tension qui trouve son dénouement dans sa transformation en «Et 

nous montons». N'abolissant pas la linéarité, la répétition d'Éluard f o m ~  une séquence, une 

Évoque par Shiniteru Ueda dans «Silence et parole dans le bouddhisme Zen», Diogène, no 170, avril-juin 
1995, p. 20. 

21 François Villon, Euvres, Paris, Classiques Garnier, 1962, pp. 3 1, 37, 35. 



progression, et ce procédé utilisant la force de la répétition partielle illustre l'alliage de redondance et 

de modalisation qui permet à l'imagination de s'incruster dans le discours. 

Enfin, il f u t  souligner l'apport tout simplement -que de la répétition, qui concourt à 

créer une énergie de base. On en trouve nombre d'exemples dans la poésie de Benjamin Péret, où la 

répétition provoque aussi un effet d'ironie et facilite la polysémie, sans que cela l'empêche d'être liée 

au babil jubilatoire. «Blonde blonde / était la femme disparue entre les pavés»* ; <<Un sexe sur un 

drapeau / peau peau peau des fesses / trottait comme un lapin / pin pin pin de h i b o ~ ~ ~ .  

1.2.6 L'Art poétique ; la défense et illustration 

Eévolution de la tradition de l'Art poétique donne elle aussi lieu à la saisie du métalangage 

de la poésie dans toute sa complexité. Le numéro d''Études littéraires consacré à la question (voir 

bibliographie) fat à lui seul un admirable tour d'horizon de cette tradition, et c'est de ce panorama 

que nous nous senirons pour faire ressortir le lien de ce thème avec l'autoréflscivité. 

Le syntagme Art poétique, qui remonte à Aristote, a plus tard seM à désigner toute une 

série d'ouvrages portant sur l'origine, les moyens et les fins de la poésie. Un des premiers en date, 

1'& poétique d'Horace (Ép*e ara: Pisons), n'a reçu ce titre précis que lors d'une réédition, et 

portait sur l'écriture fidomelle en général. Fait notable, cette épître versifiée constitue elle-même 

une pièce d'éloquence, configuration qui connaitra des suites dans la tradition qui naîtra de rédiger 

des poèmes didactiques portant sur la poésie même. c d 3  sur dix poèmes, un au moins se devait bien 

sûr de chanter la Puissance du Verbe Poétique, pour exalter jusqu'à plus soif la Vocation du grand 

Barde !»27 

24 Paul Éluard, Poésie ininterrompue, Paris, Gallimard, 1 96 9, pp. 9-40. 

25 B. Péreî, Le G d  Jeu, Paris Gallùnard, 1969, p. 6 1. 

Ibid., p. 79. 
27 Witold Gombrowicz, Confre les poètes, Bruxelles, Complexe, 1988, p. p. 44. 



Produites parallèlement a la réflexion sur la littérature par des auteurs souvent aussi réputés 

que B o h u  ou Ronsard, ces piéces de métalangage explicite osderont, à la frontière de l'interne et 

de l'externe, entre savoir et beauté, non sans une certaine ambiguité. D'ailleurs3 I'Art poétique à 

visée Iégislatnce céda progressivement du terrain à des «poétiques d'autewx où l'activité littéraire de 

l'énonciateur est plus explicitement liée à son jugement et impliquée à travers lui. Cette osciUation 

entre la théorisation et l'effet peut être reliée à l'insistance sur deux thèmes bipolaires dans les Arts 

poétiques, soit premièrement l'aspect divin, mystérieux, inspiré, et deuxièmement l'aspect technique, 

enseignable de la poésie. <@OUT moi, je ne vois pas à quoi semirait le travail sans une riche veine, ou 

le génie à l'état brut, tellement ils réclament l'un de l'autre un mutuel secours [...I»~~. Ainsi ce type de 

métalangage qu'est l'art poétique vient parfois renforcer la loi interne d'un acte créa* d'autres fois 

limiter volontairement ceIui-ci, toujours dans une immédiateté toute performative. La perversion 

d'un aanti-art poétiquen, aussi rencontrée à l'occasion (Queneau, Lautréamont), ofne la variante 

ironique d'une entrée en contradiction performative avec des préceptes pourtant proposés sur le 

plan explicite. 

Là où l'oscillation est encore plus intense, c'es5 surrout à partir du fameclx poème de 

Verlaine nommé «Art poétique», entre les deux variantes du métadiscours poétique interne, soit 

l'explicite et l'~m~licite~~. Au vingtième siècle, les Arts poétiques en vers se multiplient mais 

développent des avenues si diversifiées qu'ils correspondent presque au moindre changement de 

svle propre à des auteurs, invalidant, refùsant ainsi leur mission originelie qui est de guider 

universellement l'apprenti. Souvent même le contenu de ces textes de théorie-fiction avant la lettre 

n'a rien de presaiptif et ne se distingue guére stylistiquement des autres poèmes de l'auteur, qui 

préfêre alors prêcher par f'exemple, dans une dimension il faut l'avouer plus autolégitimante que 

normative. D'autre part, il est de plus en plus admis que la poésie se soit peu à peu révé1ée comme 

étant à elle-même un objet des plus privilégiés30. La hiérarchisation entre métalangage poétique et 

- . --- 

28 Horace, «Art poétique», Épîtres, Pans, Les Beiies Lettres, 1955, p. 223. 

" Ce dernier étant plus dinicile A cerner, puisqu1a la rigueur, toutes les marques dtauto1Cgitimation du texte et 
le fait même d'être un énoncé assumé par un locuteur engagent des prises de position, des propositions 
théoriques souterraines. 

'O «On pourrait aussi voir les choses sous un autre angle : chez les poètes contemporains, les prbampation 
liées a l'art poétique ont &te assimiiées et fondues à la problématique même de l'écriture.» Noël Audet, «Ces 



poésie au sens strict se fkglise donc alors que sont mises en évidence des rackes communes, entre 

autres par la poétisation de la théorie poétique. «L'imagination est plus que T'itelligenw), se plut à 

dire Albert Einstein, et il semble bien que l'option métalangagière dans le poétiqye soit le rappel en 

abyme d'une dimension pré-rhétorique, que l'on pourra nommer poésique, et qui informe 

métalangagièrement la représentation de l'expérience du monde. En effet la formation naturene des 

langues, comme le laisse entrevoir le CratyZe platonicien, n'a rien d'une opération effectuée en 

laboratoire, et la référentalité est d'ores et déjà commentée, sculptée durablement par des procédés 

esthétiques et autres agents de permanence. Plus brièvement, disons que le langage poétique ramène 

à la poéticité du langage. Si bien que toute explication du poétique s'artia..de avec du poétique, selon 

le même cercle épistémique auquel sont confinées les sciences huMaines. 

Si on tente de synthétiser ceci selon le paramètre de I'autoréflexivité, il sera commode de 

considérer la poésie non sedement comme une activité s'effectuant suivant des règles bien déhies, 

mais comme la transformation à la fois périphérique (par sa position dans le temps) et interne (par 

son matériau) d'une définition du poétique préalablement édifiée. S'étaiant, tout comme le code 

linguistique, en une série finie d'éléments (thèmes, corpus) et de procédés combinatoires (les tropes, 

équivalent de la morphosyntaxe), la poésie dans son actualisation fonctionne a la manière du 

discours, qui met en jeu une partie de l'ensemble fini de ce qui lui préexiste dans le but d'atteindre 

des objets dlaérents. Comme au nombre de ces objets figurent les préceptes et procédés de même 

que leurs actuabtions passées, on peut voir s'esquisser, dans l'Art poétique explicite comme dans 

celui qui dirige implicitement tout poème, un jeu sur les règles qui ne se laisse jamais réduire à la 

somme de celles-ci. 

Ce que la poésie moderne se donne à réfléchir, c'est en fkit une activité de réflexion qui n'a 

de limites structureIles que celles qu'elle-même établit et modifie au travers de ses motivations. 

L'adjectif «poétique», dans ces circonstances, pourra très bien ne s'appliquer qu'à ce qui se dédie à 

déborder la définition de la poésie par celle-ci même dans l'établissement d h e  differece, d'un 

maintien du mouvement dans la structure. On pourra même, comme le font plusieurs auteurs 

- 

étranges poémes qui se disent "Art poétiquet'», Études [ittéroires val. 22 no. 3, hiver 89-90, p. 110. 



modernes, ériger en critère de littérarité cette modification du littéraire @originalité?), associée it 

une dialectique interne entre expression des règles expressives et expression simple : 

Pour Flaubert, on le sait, une œuvre réussie possède une poétique qui lui est propre 
et qui permet seule de l'éclairer. Ce qui ferait la cohérence et l'unité de l'œuvre sefait 
un dédoublement ou, dirions-nous avec Claude Mouchard, une "distance du texte à 
lui-même", une "conception [. . .] en ex& sur l'exé~ution".~ l, 

ce qui rejoint la notion de métalangage interne, dont la présence implicite coïnciderait avec 

I1appa&ion même d'une oeuvre, le redoublement explicite possible de ce métalangage venant 

confimer et/ou rafiiner l'autolégitimation de base. 

Une telie conception dynamique de la structure de la poésie semble d'ailleurs toucher un 

idéal plus partagé qu'on ne croit de théorisation Limitée des rapports entre la liberté d'action et les 

règles dans l'écriture : 

Ce que Stendhal voulait écrire n'est rien d'autre que I'ArtpOétipe de Boileau délivré 
des derniers Liens avec un quelconque système normatif [. . .] : l'ouverture totale vers 
l'essence de la poésie : vers Iddée poétique)) comme il appela ce petit texte.32 

A ce niveau de généralité, où la définition de la poésie touche au pouvoir même d'élaborer un 

mouvement d'imagination libre dans le langage, il n'est pas étonnant que se développent des Arts 

poétiques rivalisant de diversité, et surtout se confondant avec l'idée de la poésie comme source et 

hygiène du langage ordinaire. À ce titre on notera l'Art poétique de Paul Claudel, qui publié dans 

une collection de poésie présente apparemment le contenu d b  ouvrage philosophique. Cet essai 

renoue cependant, par un étrange lyrisme de la raison, avec la tradition des physiciens 

grecs présocratiques : Empédocle, Parménide, etc., eux-mêmes considérés poètes. Dans cet 

ouvrage très riche Claudel fournit un apport original aux réflexions contemporaines sur le 

mouvement et la temporalité, trouvant dans la conscience et la connaissance du temps, de la 

«différence génératrice>), le lien originel du langage et de l'homme avec le poétique. L'Art poétique 

" Isabelle Daunais, L2rt de la mesure, Vicemes 1 Montréal, Presses universitaires de Vincennes PUM, 
1996, p. 70. 

32 Michael Neriich, «II faut devenir contemporain de Corneille», Études littéraires, vol. 22, no. 3, p. 74. 



est ainsi anthropologie philosophique fondamentale et doit traduire la hiberté de l'homme telle qu'elle 

se réalise dans l'usage des mots. Si Claudel pade peu des mots et de la poésie proprement dite dans 

son ouvragey il en ressort pourtant ce même principe &inclusion de la loi dans l'exercice d'une liberté 

autoréflexive : «des f m e s ,  point de D'où le rapport unilatéral entre des aflhmtions 

métaphysiques sur I'autoréflexivité de i'être de l'homme et le discours sous-jacent sur la poésie qui 

s'effechie : <&'homme connaît le monde non point par ce qu'il y dérobe mais par ce qu'a y ajoute : 

lui-même.» (p. 45) Soit : que la poésie est la découverte du monde dans lhagimtion de l'homme 

par le biais du langage, homme étant précisément ce fil d'altérité qui permet la découverte sans tk 

passé est une incantation de la chose à venir, sa nécessaire différence génératrice, la somme 

sans cesse croissante des conditions du futur.)) (p. 541~~ 

Le métalangage de l'Art poétique, autoréfles déjà en ce que tout langage participe du 

poétique en général par le trajet, remarqué par Jakobson, qu'emprunte sa constitution en objet et 

î'aménagement d'une cohérence qui lui est tend aussi comme chez Claudel à investir dans 

sa propre forme, à se donner une valeur autonome, exemplifiant par là son objet et révélant ce qyU 

k t  bien nommer une autoreflexivité transcendantaie, andogue à ce que Dallenbach nomme la 

anise en abyme transcendantale) ou (&flexion r n é t a t e x t ~ ~ e b ~ ~ ,  à la fois centre et périphérie des 

réseaux spéailaires, piste indiquée tout particulièrement par la mise en abyme du code. L'abyme 

transcendantale constitue à Za fois la cause et i'effet du teMe premier et représente un double 

sublimé de la nahue métaphorique du mouvement de l'écriture. Ce que Daenbach nomme la 

<diction de principe» semble correspondre encore une fois au paradigme de l'imagination dégagé 

plus haut : 

- - -  - -  

33 Paul Claudel, Art poétique, Paris, Gallimard, 1984, p. 43. 

Y <«Seion le bouddhisme zen, ce qui caractérise l'homme en tant qu'homme, dans son être propre, œ n'est 
nullement sa capacité B tenir un discours sur lui-même, mais à formuler une articulation neuve, qui s'ouvre à 
travers lui : ce qui est Ie cas de la Création poétique.» Shizutem Ueda, op. cit., p. 24-25. 

" <«C'est donc avec l'apparition de la conscience que la sociéte apprend à faire correspondre l'ensemble dcs 
signes linguistiques, iconiques, comportementaux, à l'idée qu'elle se fait de la réalité, et, finaiement, à la Mité 
elle-même.» René Berger, < a u  miroir à l'après-histoire», Diogène, no 167, juillet 94, p. L 19. 

'' Ce type de rtflexion est denni par Dallenbach comme assez apparent pour v o i r  fonctionner comme 
«mode d'emploi». Parmi les cinq types qu'il expose se trouve d'ailleurs l'art poétique, dont il faut se demander 
ici s'il ne subsume pas tous les autres (débat esth&.ique, manifeste, credo, finalité assignée), du moins dans la 
définition ilargie qu'en permet le numéro d'Études liîtéraires 



Répétons-le : en s'avançant en direction de ce qui ne cesse de le rendre possible, le 
récit se modèle sur sa métaphore d'origine autant que ceHe-ci se modèle sur lui. [...] 
la réflexion transcendantafe sert toujours d'assise débordante à la mise en abyme du 
code, et, sur cette lancée, [...] elle ne saurait être placée sur le même pied que 
quelque mise en abyme que ce soit., du fait qu'eue a partie bée avec ce qui les 
détermine toutes. [...] elle réfléchit le code cies codes, à savoir ce qui règle les 
possibilités de mise en jeu des réflexions élémentaires. (Dallenbacb, p. 138) 

Le thème de L'Art poétique nous ramène donc à la même intersection que celui du langage 

ou de la représentation Circulant constamment d'actualisations empiriques a des principes 

généraux, la définition est soumise au développement temporel et connictuel de son objet, miroitant 

le même chronotope, pour reprendre les termes de Bakhtine. 

1.2.7 Autodésignaiion ; distanciation ; autonymie 

L'autodésignation concerne les endroits où l'œuvre parle explicitement de son statut 

d'mvre, mettant en évidence les modalités de son statut et l'agent de sa production. Il s'agit d'une 

forme dautoréflexivité qui peut diriger autant vers l'autolégitimation que vers la distanciation 

brechtienne, puisquteiie renchérit sur i'investissement dans une fome imaginaire, tout en exposant le 

fàit qu'elle est effectivement un travail d'imagination «Car si tout signe est signe de quelque chose 

(coupure sémiotique), lui-même n'en est pas moins une chose, et doit le dire, ou le montrer, comme 

le théâtpe selon Brecht.)) (Bougnoux, p. 10) 

On trouvera de telles mises en évidence à des degrés divers d'explicite et d'implicite, de la 

métaphore a l'Art poétique en vers. Une forme très courante est celle des poèmes ayant comme 

pivots sémantiques les expressions <cPécnç», d e  parle», «Tu lis», ou encore des références au 

poème, à la plume et au papier inclus dans le processus de communication du texte. 

Je vous écris de la lune. Je vous écris de la pièce à côté. [. . .] 
Ça! Un poème, Lorna. [. . .] 
Avec tous les poèmes qui menaient à ce poème.37 

37 Jaques CrickiUon, Talisman, Amay, L'Arbre à paroles, 1995, p. 9-1 1. 



je vous écris mes ailleurs d'ici sans détour 
je ne cherche plus les mots de midi a quatorze heures38 

Poème d'après modèle. 
La muse se déshabille 
en terminant d'une main d i t e  
sa cor~es~ondance.~ 

(Désignation explicite suivie de métaphorkation) 

Rien, cette écume, vierge vers 
A ne désigner que la coupe;" 

(Enchevêtrement implicitdexplitite) 

On pensera aussi, dans la chanson, aux dusions au fàit de chanter, qui touchent de près les 

exemples cités. Charles Trenet chantant d e  chante...», Jdos Beaucame récitant aRéguiièrernent je 

t'écris>, ou Ferré chantant d e  chante pour passer le temps), d'après un poème d'Aragon, 

témoignent encore d'une tendance a rendre explicite ce degré zéro de l'owvre se disant elle-même 

aMnt de dire autre chose, ou du moins, son ancrage matériel. On pourrait aussi il est vrai parler d'un 

déSr de l'expression elle-même, précédant la volonté d'exprimer quoi que ce soit, et vers lequel le 

discours semble se retourner pour diverses raisons, ressourcement, renforcement, amusement, etc. 

L'effet de cadre renouvelé qui s'ensuit se rattache aussi à i'imagination prospective de soi miroitée 

par i'œuwe : en r-t l'évidence d'me manière différente, on met de ravant la modification 

constante de l'origine par la mise en route de la poésie. 

Entre i ' k t  poétique et l'autodésignation on notera (dk someb), sonnet sur le sonnet par 

Félix-Gabriel  arcf fi and^', qui emprunte cette forme en commençant par la nier : «Non, jamais je 

n'ai pu fabriquer un sonneb>, puis, par la force des choses, la désigne en bout de course comme 

Jac~ues Brault, Poèmes choisis 1965-1990, Monîréal, Le Noroi5 1996, p. 45. 

" Carle Coppens, PoPmes contre lo montre, Montréai, Le Nomît, 1996, p. 22. 
40 Stéphane Mallarmé, «Salut>>, Poésies, Paris, Gallimard, 1966, p. 19. 

Laurent Mailhot et Pierre Nepveu, La poésie québécoise des origines à nos jours, MontrM, L'Hexagone, 
1980, p. 92. 



réalisée : «Bravo ! ... j'ai mon sonnet !. .. on ne ml prendra plus.» Ce poème permet également 

d'attirer l'attention sur l'autodésignation négative, aux effets distanciateurs percutants et au repli très 

fort vers l'énergie productrice du texte. On pourra rapprocher cela du «Ceci n'est pas une pipa de 

Magritte et d'autres variations sur le procédé négateur qui jouent à divers niveaux de Fionie 

reprt5sentationnelIe- Comme l'ahme Bougnolug la négation est un marqueur typique de 

mébniveau, et l'adjonction à un déictique comme «ceci>> renvoie indirectement à la nature de chose 

du mot pipe ainsi que de la représentation p i d e  diine pipe. Ainj en poésie, tout vers du type 

«Un petit chat ne traverse pas la rue» relèvera entre autres choses d b e  désignation de l'écart 

nécessaire entre le langage et son objet, écart trouvant Lieu dans la nature d'objet du langage- 

Quant à I'autonymie, ü s'agit du terme formé par le logicien Carnap pour désigner l'usage 

d'un mot en tant que mot et non pour renvoyer à son signifié, par exemple lorsqu'on parie du mot 

mot, ou de l'aufonymie comme d'un terme formé par le logicien Camap pour ... De nombreux cas 

peuvent être relevés diisage esthétique de llautonymie, celle-ci constituant pour le texte une forme 

dlautodésignation locale. Deux célèbres vers de Ponge jouent de manière amusante de I'autonymie 

puis d'une autorkférence assez cabotine : d?ar le mot par commence donc ce texte / dont la 

première ligne dit la vérité»". 

1.2.8 Mimétisme textuel ; calligramme ; onomatopée 

Outre de suggérer un lien qui serait naturel entre le langage et les choses *'il désigne, le 

mimétisme textuel produit un dédoublement de la signifiante qui en augmente la portée, ajoutant 

une persuasion sensitive au caractère convaincant de l'expression Deux types de mimétisme sont 

surtout actualisés, premièrement au niveau sonore (harmonie imitative), ensuite au niveau visuel (le 

calligramme et ses sous-produits). Au niveau conceptuel cependant on retrouvera un mimetisme 

plus subtil, par exemple dans les associations repérables entre un thème ou une ambiance (amour, 

colère, tragique, comique) et un rythme (octosyllabe, quatrain, impair, etc.) On pensera ici aux 

spéculations des manuels sur la convenance entre les différents mètres et le contenu qu'ils 

42 Francis Ponge, Tome premier, Paris, Gallimard, 1965, p. 144. 



supportent, mais plus encore au C r w e  de Platon, dialogue où est hement saisie la tension existant 

dans les langues entre une composante imitative et une composante abstraite, plus iiîbre. 

Enfin, L1onornzqxk et l'intejection constituent, malgré leur caractère élémentaire, une autre 

forme particulièrement forte de mimétisme sonore, puisque leur caractère indiciel tend à les rendre si 

contiguës au sentiment qu'elles expriment qu'elles peuvent être décodées dans une certaine mesure 

par un locuteur étranger moyennant un contexte SufEsamment clair. En elles I'autoréflexÏvité 

narcissique est criante à plusieurs égards, puisqu'on tend à l'utiliser pour instaurer un pouvoir 

purement langagier, ou à se satisfàire de l'aspect matériel, pré-sémiotique du mot. Qu'on pense a 

l'euphonie qui motive nombre de <<ô !» et de «ah !» ou de «ha !» et de «hé !» insérés dans les 

phrases, ou tout simplement à la vivacité d'un <<aïe !» comparativement à une conceptuaiisation de la 

douleur, enfjn à i'importance occasionnelle de la formation ou la dérivation de mots typiguement 

«onomatopéiqus> lorsqu'elle joue des ressources de l'effkt sonore, allant chez Artaud jusqu'aux 

frontières de la pure glossolalie. 

À remarquer aussi, la fonction négative, performative à l'extrême, du type de ce que Ueda 

nomme d'événement du Oh !», notamment chez Rilke et dans Ies haïkus bouddhistes : 

Oh ! Cest ce cri qui tramperce, déchire le monde toujours déjà compris par le 
langage. C1est privé de langage que l'homme devient lui-même au «Oh !» Ce «Oh !» 
est du reste précisément le tout premier son originel de l'indicible." 

Ce faire-silence où la parole s'autodétruit un instant oriente non pas vers une intmmithité, mais tend 

au coniraire à abolir en cours de route la poésie en tant que moyen pour plutôt mettre l'accent sur sa 

fin, ses effets régénérateurs du langage et de l'homme. On y repère donc un mouvement autoréflea 

la visée d'un certain court-circuit, mais qui s'inclut toujours comme ressource accessoire dans un jeu 

de parole et de silence. 

43 Shizuteru Ueda, op. ci,. , p. 7-8. 



1.2.9 Le sacré 

Ii y a aussi un intérêt à placer le Lien fiéquent entre la poésie et le sacré rai cïzur de 

l 'autoré£l~té. Lié de près au narcissisme dérivé décrit plus haut, le sacré s'en distingue par une 

visée ethique plus présente. Autre forme de déclencheur d'investissement pulsionnel du sujet, il se 

veut en général moins gratuit, plus nonna@ bien que dans les f k h  ces subtilités puissent tendre a se 

fondre dans une quelconque sacralisation du gratuit, du %vole : comment nier le caractère 

sacramentel des injonctions glossolaliques de Gi3u~ea~, d'ailleurs teintées de termes et d'accents 

empruntés au domaine religieux, et pourquoi priver l'humour noir, l'ironie et la sensualité d'une 

prétention ou d'un effet métaphysiques ? 

Dans ses études philosophiques sur les poètes allemands, Heidegger considère le sentiment 

du sacré comme le point de jonction entre les différents moments du développement de la poésie, y 

voyant, des romantiques à aujourd'hui, s'effectuer la sauvegarde souvent apophantiqueU dans le 

langage d'une présence particulière, d'une force «présentative» au uzur des médiums représentatif. 

Selons les ternes du philosophe, les poètes sont ceux qui continuent de garder significative cians le 

langage l'absence de divinité, qui persistent à faire de cette absence I'absence de quelque chose. Cela 

s'actualise surtout par l'investissement extrême dans le chant poétique, sa consécration comme 

valeur par le biais de tous les processus autoréfiexifis faisant du poème quelque chose «qui dura), 

comme le disait Jakobson, ceci par opposition au langage ordinaire. De plus on peut même penser, 

dans la perspective historique qu'emprunte Heidegger, que la tendance moderne à fàire du discours 

sur la poésie un des lieux privilégiés du discours poétique est un des ultimes refbges de cette activité 

sacralisante qui peut très bien s'accommoder du retournement sur elle-même. 

Être poète en temps de détresse, c'est alors : chantant, être attentif à la trace des 
dieux enfùis. Voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré. 
Voilà pourquoi, dans la langue de Holderb, la nuit du monde est la "nuit sacrée". 
[...] C'est pourquoi les "poètes en temps de détresse" doivent expressément, en leur 
d ia  poétique, dire l'essence de la Poésie.45 

" Il nl a même pas lieu d'insister sur les Liens unissant la théoIogie ndgative au discours pdtique. Silésius, 
Jacob Boehme, MaEtre Eckhart et Saint-Jean de la Croix en font particulièrement foi. 
45 M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard (Tdées), trad. WoLfgang Brokmeier, 1969, 
p. 327. 



Afin d'éviter toute méprise, il convient de disséquer brièvement la senichire de l'expression 

du sacré dans le langage et de préciser son lien avec l'autoréflexivité. Le R i m  de La 

peut certes nous y aider, par le biais de sa compréhension de l'importance comme constituant cenirai 

des discours narratif et historique. 

Pour R i m ,  f élément nucléaire du narratif en histoire ou dans le récit est ll&énement. On 

caractérise comme év6nement ce qui mérite d'être noté et renforcé à l'intérieur d'une succession Ce 

<mérite>> dont parle R i u ~ u r  se rapporte ultimement à l'apport dnutporfance par un sujet et cette 

importance surgit directement de l'activité spatialisante et temporalisante du langage et du narratif 

qui en est indissociable. Si on adapte ce modèle à la poésie, on voit que l'imbrication du narratif et 

du poétique qui avait depuis les origines cours dans la forme de l'épopée, laisse graduellement la 

place à une ~événernentialitt5 beaucoup plus subtile, jusqulà faire de la poésie le lieu de l'événement 

pur, de d'événement de l'événement>) pourrait-on dire. Tout dans le poème est en effet prétexte à 

événement, puisque la poésie se confond avec l'apport langagier d'importance, ou encore le retrait 

ironique de celle-ci. Que l'on pense ici à Francis Ponge pour lequel la moindre des réalités foumit le 

sujet diin poème, du crottin jusqu'au soleil. Ou à un Guillevic animiste slémowant dûn caiilou : «Si 

un jour tu vois / Qu'une pierre te sourit / Iras-tu le dire ?n4'. 

La tendance contemporaine en poésie vers l'intimisme relève de la même omniprésence de 

l'événement. Ainsi la vie personnelle peut serW d'objet de sacre langagier, fit-ce par défaut. 

«L'écriture intimiste poussée dans son dernier retranchement est une agonie. Un passage dangereux 

vers l'insensé. L'extase du matin ou l'haleine des fleurs, oui, très bien, mais plus loin, s'il vous plaît, 

encore plus lobd8, nous dit un poète intimiste de haut d i r e  en traquant le poétique dans le 

moindre pli du banal. La tendance intimiste peut même être rapprochée par cet aspect du travail 

au to r é f l e  puisque c'est au bout du compte le médium même de l'importance qui devient un sujet 

de désir, c'est-à-dire le langage tendant circulairement à fàire figure d'événementt Comme Ricardou 

46 P. Ricaeur (dïr.), LQ Narrativitd, Paris, CNRS, 1980. 
47 E. Guillevic, Terraqué, Paris, Gailimard, 1945, p. 29. 
48 Jacques Brault, Au fond du jardin, Montréai, Le Noroît, 1996, p. 76. 



a pu dire du Nouveau Roman qu'il figurait l'aventure de l'écriture plutôt que Sécriture d'une 

avenaire, on pourra dire qu'un des traits répandus dans la poésie contemporaine est cette 

importance accordée au matériau, cette importance dût-elle comme dans I'intirnisme être le 

soubassement d'une stratégie de réinvestissement dans le quotidien. 

L'importance, nerf intime de l'intrigue et de l'organisation temporelle du n m  auquel, au 

sens générai où l'entend Ri-, n'échappe aume forme d'activité verbale, peut être considérée 

comme un équivalent plus abstrait du sacre. On concevra sans peine que l'investissement sans pareil 

de la poésie duis le matériau verbal et sémantique comme authentiqye réalité, est une exacerbation 

de la production d'importance dans la parole. Selon Ie niveau oii l'on place ce processus et selon la 

conception que l'on a du langage, il restera à voir si l'on place cette concentration, cette 

accumulation de sens sous la nibrique d'une économie fieudienne du narcissisme ou encore du 

sacré. 

Il d i r a  pourtant ici de ramener les deux approches, cele du retournement primaire de la 

pulsion et celle de la valorisation circulaire correspondant à la fonction poétique, à un modèle 

dialedique oii le centripète foumit le noyau des rapports centdùges, nuile dichotomie absolue 

n'étant nécessaire. Le narcissisme pouna intervenir dans des considérations plus vitalistes et 

objectMstes, tandis que le sacré ramène connotativement à un contexte historique et culturel plus 

précis, ou au contraire, dénotativement, à un niveau a-contexfuel et a-temporel. 

1.2.10 L'abstraction ;  autoté té lis me^^ 

Le dernier aspect que nous examinerons recoupe une grande partie des aspects mentionnés 

jusqu'ici. L'ampleur qu'ont prise les discussions sur l'abstraction au vingtième siècle et l'incidence de 

celles-ci sur la pratique de l'art actuel relèvent en effet diuie problématkation non sans lien avec 

celles sur l'autoréflexivité logique et linguistique (Frege, Russel Wittgenstein), qui elles-mêmes 

49 Cette rubrique est en grande partie inspirée du panorama offert par l'article «Art abstraib, de Milceil 
Dufrenne dans I'ficyclopédie Universalis édition 1995. 



touchent à la crise du fondement des mathématiques d h e  manière qu'l ne m'appartient pas de 

résumer ici. 

L'abstraction en art est plus aisée à comprendre du côté pictural, la littérature ntayant 

d'aüleurs atteint les mêmes extrêmes que la peinture qu'au prix d b  mimétisme souvent forcé. Une 

théorisation des rapports entre la représentation, la non-représentation et Ifautoreprésentation 

concerne cependant toutes les disciplines. De manière générale, la mise de côté de la représentation, 

fàit de s'abstraire de l'immersion de la conscience s i m a n t e  dans la visée d'objets mondains, est un 

accomplissement historiquement situé de la volonté pour les disciplines esthétiques de s'aflfianchir de 

toute fonction uîiiitake, et par là de toute imitation naïve d'objets déjà offerts aux sens, sinon au sens 

commun. Cet aEanchissement prend avant tout la forme diin abandon des grands sujets, du 

prétexte historique, moral, culturel, et culmine, d'abord en peinture, dans les représentations 

purement géométriques de Kandinski ou autres jeux formels n'exprimant plus les contours 

physiques auxquels la perception est habituée. 

Le sens à donner à cette évacuation de la figuration, a la révolte qui y est associée, comme 

par exemple pour le célébre «carré noir sur fond noin> de Malevitch, réside en grande partie dans 

une volonté de purger la sigrdication de ses apparences déterminées, trop naturelks, de fàire retour 

en amont vers la source de ce pouvoir de découper et somme toute de faire apparaître le monde par 

les différents langages. Pour Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible, et c'est 

p.surquoi l'art entier fit peut-être depuis toujours «abstraib>, c'est-à-dire instigateur d'un recadrage 

transcendant du cornu et du perçu. Si on laisse de côté la tendance à laquelle a lui-même succombé 

Malevitch de fiire de l'art abstrait un réalisme s'effectuant négativement par-delà toute 

représentation, on peut y voir un aplanissement synthétique des activités signifiantes dans lequel est 

rendue à plus de lucidité la symbolisation humaine. 

Cette autonomisation de l'activité créairice par rapport au sens commun radicalise 

matériellement la perspective esthétique découlant des écrits de Kant sur le Beau, l'auteur 

distinguant dans sa troisième Critique la beauté dite adhérente de la beauté libre. Cette dernière se 

situe dans des représentations où la nécessité incluse dans la sensibilité évacue ou suspend le lien 

avec la nature réelle de l'objet reproduit. Pour ~ ~ l q ,  il sera donc «clair que lliarmonie des 



couleurs doit reposer uniquement sur principe de l'entrée en contact efficace avec l'âme humaine. 

Cette base sera définie comme le principe de nécessité intérieure>>50. Il est ici impérieux que l'on 

décortique ce type d'autonornisation en : 1- la relative grduité de l'wvre d'art qui ne répond pas à 

un besoin physique primaire, 2- l'exigence de beauté qui ordonne une surenchère formelle en 

fondon diin accord avec les sentiments, et 3- le détour obscur par lequel le créateur agit sur lui- 

même et ses semblables. Il s'agit dans ce dernier cas diin narcissisme qsthique ou d h  autotdisme 

de la nature humaine recherchant son perféctiomement à travers toute activité extérieure, au travers 

même du détour par le «miroin) du monde. On évitera bien des embrouillaminis en dépistant les 

amalgames occasionnels de la critique et du métalangage des artistes concernant ces trois sphères 

connexes et étroitement superposées. 

Si Apollirüiire a plus tard donné l'exemple avec son interprétation de l'influence des peintres 

cubistes dans ses poèmes, c'est Mallarmé qui sera d'abord le plus près des radicaux de l'abstraction, 

allant jusqu'à les devancer sur les principes de fond, et les procédés qu'il utilisa pour ceci avec les 

mots relèvent de plusieurs aspects relevés dans le début de ce mémoire. Mettons ici en parallèle 

Malevitch accompagnant en 1918 son Gzrré blanc surjond b h c  d'un commentaire débutant par 

«Voguez à ma suite, camarades, aviateurs [...ID, d'un Mallarmé EUsant dès 1898 suivre son «Rien, 

cette écume, vierge vers)) de la phrase débutant par <Nous naviguons, ô mes divers C..]». Dans les 

deux cas une volonté de retrouver i'essence profonde du blanc de la page ou de la toile, miroir du 

lieu où se construisent les rapports entre le signe et la chose dans le jeu de la représentation, et où 

seul l'humain fat advenir à la communication quelque «chose». 

Solitude, récif: étoile 
À n'importe ce qui valut 
Le blanc souci de notre toile.*' 
C'est d'ailleurs en recourant à la métaphore trammédiale que Mauron nous explique la 

démarche mdarméeme. La séparation entre «l'universel reportage) et le langage poétique est 

superposée avec l'opposition entre figuratif et non-figuratif. 

«Abstractiow>, Encyclopédie Universalis, 19%. 

" Stephane Mallarm6, «Salub>, Poésies, Paris, Gallimard, 1952, p. 19. 



En vérité, seion l'intérêt accordé à la représentation des objets extérieurs, nous 
possédons une gamme qui va du reportage photographique à la composition 
nommée à tort «abstraite» et qui ne représente apparemment rien qu'elIe-mêrne.52 

Ainsi i'autoreprésentation participerait-elle d'une visée asymptotique de l'origine ou dim «degré 

zéro)) de l ' a  mouvement arbitraire utilisant la représentation selon la fin qui s'accorde aux états de 

l'artiste. Mauron, distinguant entre la représentation d'objets exiéneurs et d'objets intérieurs, 

psychologiques (affects, idées), voit se dégager un troisième niveau, intermédiaire, dans le travail 

autoréférentiel avec et sur le signifiant. «De là vient l'autonomie du poème, existant de par sa 

cohérence interne, et véritablement être de langage. Dans le même sens, Mallarmé parle de céder 

L'autoréflexhïté exacerbée de plusieurs œuvres depuis la fin du dix-neuvième siècle coatide 

étrangement avec les suites de la laïcisation de l'art et l'émancipation de la connaissance en dehors 

d'ornières sociales trop étroites. Les révolutionnaires et les formalistes les plus acharnés peuvent 

donc diui certain point de vue être considérés comme les réels puristes, nettoyant l'activité artistique 

de ses contingences, au risque d e  perdre la racine de celle-ci dans les mouvements d'école. 

C'est clair, pour Malevitch la peinture est une catin qu'il fàudra racheter et 
purifier. Le premier devoir dlun artiste vraiment créateur sera de liquider la 
représentation coupable des crimes les plus monstrueux. [...] La peinture non- 
figurative, en ne donnant plus rien à r e c ~ ~ t r e  à un public dévoré par des pulsions 
incontrôlables, s'est retirée en ellemême pour se réapproprier ce qui lui est le plus 
essentiel : sa liberté." 

- - -- - - - 

a Charles Mauron, MaIIami par lui-même, Coiiection <&crivains de toujours», Paris, Seuil, 1977, p. 64. 

" Ibid. p. 65. 

Y Éric Vaienth, «Portrait de Maievitch en Narcisse», dans Un bouquet de Narcisse(s), (en coll.), Montréal, 
L'Hexagone, 1991, p. 282. 



HORS-TEXTE 2 

Quelques écueils e n b m  témoignent de ce qui puunait devenir un fmaminetlx culde-sac 

dans la &rfve vws une m é w t i q u e  eop hâtive. Ou pire cela fera imaginoZogue en herbe à qui 

l'on WCI taper sia les abigfsparr qu'il cesse de jouer gr& professeur quand il n 'esf par maître 

en g r d .  

C e p e h t  comment ne p sombrer quelpes pages ckas l'italique aulors que je perçois 

progresivement les limites & ma réflemon sla moi-même former le &e le plus Imge de cette 

enquête sur les représentaom qu'on se fait de la (méta)représenfafifafion en poésie. Méfacazrse 

tmjours, tu n'en seras p moins le lecteur im@ait & toi-même <umr chaque mouvement 

&émCIIfuret Le work in progress M o n  passabulement à à mu& et gaEvauaZe, n'&rait-il par 

8mlllles été i n&emt  ù utiliser, mm autant d'utilisdrsdrom précéden tesjrrslement ? 

On pourrait ici épiloguer sur la lechne que nous fbsom de nos parents pour m e i d e  ri 

une persomiité pi nms soit propre, et ainsi rejoirmke &s qpositiom entre psychmdjse et 

sémiotique. Le mélalangage inteme implicite tm le meurtre dk père à l'intérieur daIdogue 

institué par le@ qui retourne le refoulé à h fale. Mais Dem-dir ne sera pas surpassé cet (près- 

midl en rnatSère ak théoriefiction Tari de même, e m e  les lignes cette aItemafivement &plaisante 

etjhtteuse hpresrion & s'acharner iinarrectement à comprede les mécanismes & sa propre 

pensée. Y a-t-il un grade en ((soi-même,, à obtenir quelque part ? Ou le soi-même occihntal n'esl- 

il que Ia glose ImtiIe ciu ccsm. » (sado-masochime) ? 

Je s'abyme, je se parle, le se parle à toutes les personne. On joue des Facultés pour 

a f f e i d e  ù Z'Univesel entre phi, psy et poesis, mec soqçom Cie bcpfardises bio et phy. 

Pire : la connofafron présente &note [a dénotafion précédenfe mieux que  celle-^^^ ne 

s'qninaif P m  contras-te, ph.s eflcace pur son moment et son lieu que par sa teneur peut-être. 

Quoique. 

Dison.de mzfvement : la généralité de Za vie se compose d'une semblable mais i n . z e n t  

plus subtile et &versifiée autoréflexhité de rautoréflevité. Ce mémoire ne serait qu'me mémoire, 

l'énième et la m o i d e  mise en abyme pseudo «exteme» i fme  poétique implicite se ch- dras 

tartes les fumes cfarociatzons de quoi que ce soit. Mile et une positions sexzceZZes de 



l'mtoréflexivité qui a besoin Cie I'autre pour faire sortir un objel di fond de sa soliiudé et & sa 

mit. 

Je lis par hPsard L. Bersianik (Pem&osf 1997) et le hasmd (entre aubes) fat qu'elle met 

en abyme sa réflm-on d'elle-même dans une Snucture m u t i v e  où un personnage se forme un 

chdile, un ami imoginrrire nommé François rfAsrise abnt il est dit qu'il a le don dbbiquité, «Un 

peu comme le soleil quand il brille juste m&.ssus & nos têtes, alors qu'il est présent partout à la 

fois Ton frère, il est p o u f  oir l'on veut bien qu'il soit. » @. 142) Jai beau ne par vouloir f i e  & 

rnéttphysique simplette mais j'ai m vague soubresaut h pomme c i Y h  qui me dit qu'il y a de 

l'utopique à vmloir faire ak ttou ceci un objet cik recherche q u d  c'est le principe de la recherche 

en général, recherche dont on ne saurait f&re Z'épistémoIogie sanr la powsuivre, smzs se la 

reproduire. 

serait plus simple &faire ak de musique, un tableau, aks @i.res, par ak la poésie car 

c'est encore la p o l e  qui va se parodier, mais f&re mi comme tous ces gens qui se &mènent a 

sortir dkm au plus vite pour s'àtteide comtammenf. Ou bien il y uiwczït quelque utilité à êire 

&meurt! Ià à scruter [a texture et la composition rie I'inBme et inépuiuble ligne de A 

panYi. rie làquelle, avec IaquelIe toutes les &m-~a-ons  subséquentes s'effectuent. 

n y  a des mémoires en créalion littéraire qu'un métahgage théorique Ment compléter. On 

tolérera ici que le Irgage se libère brfévement de m théorie pour se r-er le jhr .  



Après avoir joint ensemble certains aspects cruciaux en matière d'autoréflexivité tout en 

ayant évité la prétention à une métapoétique, il convient d'organiser ces données selon un modèle 

permettant un décodage structurel des textes qui soit le plus aisé possible. Sans omettre d'adopter 

une prise de position partidère, j'opte toutefois pour un entrecroisement de modèles plutôt que de 

risquer de m'enfermer dans l'autoréfiexivité diin seul. Cest donc l'efficacité de la superposition 

suivante qui devra être jugée, davantage que celie de chaque élément. 

2.1 Étiologie d'Aristote étendue au texte 

La théorie aristotélicieme des quatre causes aide d'abord à situer concrètement l'ensemble 

des cas relevant du métalangage poétique interne. Elle permet d'ancrer un modèle plus complexe 

dans le sens commun Pour éviter toute confision de  termes, précisons que la cause, chez Aristote, 

désigne la raison diin étant, son être, selon les quatre modalités suivantes : cause formelle (défhition 

de la chose), cause matérieue (composition de la chose), l'agent ou cause motrice (ie producteur de 

la chose) et cause finale (le but de la chose). Ici nous classifierons l'autoréflexivité du &SCOUTS de la 

poésie sur elle-même selon le niveau ou ce discours se pose, et rejoindrons incidemment la vieille 

définition de la poétique qye donne le Robert, soit d a  théorie de la nature et du destin de la poésie», 



nature et destin étant bien entendu compris dans le cadre d'une élaboration subjective émanant d'uri 

projet et non d'un déterminisme préétabli. 

CAUSE FORMELLE- Les éléments qui dans le poème touchent à une autorefleivité de la forme 

sont : a) une définition de la poésie de manière métaphorique ou non ; b) un jugement d'attn'bution 

portant sur l'activité ou la conscience poétique. Il s'agit d'un rapport synecdochique où le tout est 

pris comme partie, le genre comme contenu au lieu de contenant. 

CAUSE MATÉRIE;LLE- : L'autoréflexivité matérielle concerne les mentions touchant aux 

médiums de la poésie : la plume, l'encre, le papier, la langue, la parole. L'autodésignation concrète, 

littérale, l'autonyrnie, les procédés de distanciation se rattachent à ce secteur, ainsi que tout ce qui 

ressortit au travail sur la matérialité signifiante, des jeux de mots aux rimes et aux paragrammes. 

CAUSE MOTRICE- L'autoréflexivité selon l'agent concerne les mentions touchant au producteur 

de la poésie, littéralement ou de manière générale. On classe ici les allusions à l'auteur, à d'autres 

poètes que l'auteur, à l'écriture en tant qu'acte, au lezteur (qui réachialise le texie). LWcation de la 

matière et de la forme, les circonstances du passage des signifiants a un exercice de signification 

sont ici ce qui est en cause. 

CAUSE FINALE- Les mentions concernant les buts assignés à la poésie. Cest ici qu'intervient la 

question de l'intransitivité ou du Beau, où le poème se fgt pediormativement « c h  en soi», valeur 

propre (fonction poétique), de même que l'exigence d'une poésie engagée, sacrée, reliant aux 

choses, etc. La perspective privilégiée dans cette étude est celle ditne finalité double, soit interne 

(consolidation de l'immanence) et externe (interaction avec les référents), le mouvement centripète 

offrant un appui nécessaire au centrifùge qui le continue et l'étend. Ce quatrième secteur est 

difficilement séparable de la cause formelle, si bien qu'il en constitue un appendice. Toute définition 



de ce qu'est une chose ne peut en effet pas manquer de suggérer un usage, et toute mention de la fin 

reconfigure la définition. 

Le tableau suivant, assorti d'exemples, ofEe une traduction du classement aristotéiicien qui 

disons-le ne renvoie pas à une application que le Philosophe aurait lui-même fkit de son étiologie au 

domaine poétique. Les termes employés dans le t a b l a  sont cew que nous utiliserons dorénavant 

pour renvoyer a ce premier modèle. 



Explicite ct singuIièrc : 
((Pendant ce temps j'cnsaucissoane 
chacun dc mes mots 1 les cnfourre 
dans une bouteille de jus de tomate / 
cn fais des cocktails molotov et ancnds 
le moment propicen ** 

I 
I 

v(Dans quel bug 

Explicite ct générale : 
«Potmc : partage de l u m i i r t ~ ~  (Crickiilon) 

* implicite et ghtrale : 
«Il montre 1a puissance & la ligne c o d x  ». Cilync Fortin, LRS intrusions & l'oeil, 
le Nomîc 1991. p.11. 

Explicite et pdcuIière : 
«un chant sév& / l'air Qns l'air/ que frappe I'aridité». Picm Ouciltt, Comolatwns, 
Ic Noroî~ 19%. p.85. 

** Raôul Duguay, Nu r d  nq Éd. Trois-Pistoles, 1997, p. 30, 

*** Ponge, cith par Jean Tortel, FroncisPonge cing/oîr. Paris, Fata Morgan4 1984, p. 72. 

Ce ~Iassement a Pavantage de la simplicité, permet l'identification rapide des marques 

dlautoréflexion, mais il doit être dégagé d'un subtantialisme qui ferait plus ou moins perdre de vue 

I'imbrication de la poésie et de sa définition dans une pratique humaine qui se comge et se modifie 

sans cesse. Ii cerne bien le tableau du métalangage interne à partir de concepts appartenant a la 

métaphysique, cet emprunt devant être doublé de la conscience que le métalangage est inclus dans le 

processus même de la constitution de l'objet dont il parle, ce qu'il est plus aisé de fbke dans un cadre 



artistique. On touche cependant les limites du modèle en constatant que la défmition (cause 

formelle) entre dans la matière du poème et du poète, et que le poème est à lui-même sa M t é .  

Pour bien situer ceci dans le panorama de la première partie, mettons le tout en paraUèle 

avec le schéma des fonctions linguistiques de Jakobson On voit qu'une telle classification relève 

presque exclusivement de la fonction réflexive du métalinguistique. L'aspect performatif et 

pulsionnel du narcissisme y est difncifement rattachable, et les &ements que le niveau implicite 

utilise nécessitent l'apport d'autres modèles. Cependant nous avons ici un instrument permettant de 

rattacher assez délicatement les textes relevant de conceptions de la poétique plus anciennes que la 

nôire. 

2.2 Forces centripète et centrifuge (d'après Bougnoux) 

Cette métaphore physique plusieurs fois évoquée ci-dessus permet quant à elle de 

comprendre à la fois l'aspect énergétique et l'aspect sémiotique. Le schéma présenté ci-dessous 

illustre la bipolarité existant entre les deux vecteurs de la réflexhité du discours poétique, de même 

que 1'interpénétration simple ou double qui peut possiblement s l  superposer. 



44 

LES FORCES RÉFÉRENTIELLES DANS LE POÈME 

ZONE CENTRIPÈTE 

instauration de 
l'espace discursif 

ZONE CENTRIFUGE 

espace discursif 
préexistant au 
macro-acte de 

langage qu'est le 
poème. 

A - où le poème se dit en disant l'autre : métaphorkation 

V - où le poème se dit l'autre en se disant : référence indirecte 



Au premier plan, le blanc de la page, se situe i'espace langagier préexistant à L'énonciation du 

poème et sur lequel l'espace propre à ce dernier est découpé et partagé. On ne peut séparer 

I'établissement formel d'un contour sémantique du terrain qu'il utilise pour définir ses mges. C'est 

ce que s i m e  la formule de Ponge voulant que le poète parle contre les paroles, toute parole 

humaine inscrivant dans un matériau précédemment utilisé un rapport de duplicité d'où surgit le sens 

nouveau. La pragmatique nous apprend d'ailleurs que le simple usage d i t  à produire une teiie 

duplicité. 

Les deux cercles représentent les mouvements par lesquels s'instaure ce dédoublement de la 

s imance à l'intérieur de l'espace langagier, en l'occurrence lors de la production diin poème. Le 

discours symbolisé par le grand cercle est explicite et les dxérents vecteurs signifient qu'a peut soit 

se retourner vers lui-même ou se diriger vers ua objet autre. I1 est le seul pour lequel l'interprétation 

du texte peut demeurer à distance et s'en tenir à ce que l'auteur afEche comme relevant de sa 

volonté. 

Le second cercle est une excroissance du premier et concerne une zone de contact 

facultative et dificilement identifiable englobant la métaphorisation et la référence indirecte. Son 

rapport avec le premier cercle peut se comparer à celui entre dénotation (signification référentielle) 

et connotation (interprétation), mais la connotation qu'il contient est d'emblée réflexive de celle 

présente dans le discours lors de la formation du premier cercle. Ii s'agit, pourrait-on dire, dime 

méta-comotation, et celle-ci étant indissociable de la lecture et de l'interprétation du texte, il est 

constamment nécessaire d'établir des protocoles et des règles afin de s'entendre sur ce qu'elle 

recouvre dans un secteur particulier. 

La métaphorisation du texte correspond aux procédés par lesquels le poème et sa 

production se (dé)construïsent ou se commentent par le biais même de la description ou l'imitation 

d'autre chose qu'eux-mêmes, avec un écart ou une ressemblance plus ou moins grands entre eux et 

cet autre. La référence indirecte quant à elle constitue le mouvement inverse, que i'on retrouve dans 

les procédés où c'est en se décrivant eux-mêmes ou en se «singeanb> que le poème et sa production 

élaborent un discours sur un objet autre. Il est enfin possible que ces deux mouvements f a c u l e  

s'effectuent simultanément. IUustrons ceci par des exemples. 



L'établissement du poème comme objet se trouve à définir simultanément un intérieur et un 

extérieur, séparation par laquelle il apparaît et s'oriente. Cette orientation consiste pour un poème 

soit à parler de lui-même : 

des mots des mots un matelas £3 de mots les mots 
viendront comme des fous dumeront des feux partout5S 

soit à soumettre des motifs se rapportant à son énonciation et sa construction, comme dans la 

paradoxaie «absence» de poème décrite par Queneau : 

Ousqu'est mon registre à poèmes 
moi qui voulais ... 
pas de papier pas de plume 
plus de poème 
me voici en face de rien 
de rien du tout 
du néant 
ah que je me sens métaphysique 
sans feu ni chandeue 
pour la poétique56 

soit à parler d'autre chose, malgré la difiidté d'un ton purement objectif vu le réseau souterrain de 

connotaiions à peu près omniprésent en poésie : 

Tant de sueur humaule 
tant de sang gâté 
tant de mains usées 
tant de dents brisées 
tant de haines 
tant d'yeux éberlués [. . .15' 

Le deuxième cercle du modèle va davantage audelà d'me conception à deux dimensions de 

l'intérieur et de I'exténeur d'un discours. Ii permet d'esquisser la zone de passage où se fissure 

" Raôui Duguay, Nu tout nu, Trois-Pistoles, Éd. Trois-Pistoles, 1997, p. 34. 

56 Raymond Queneau, «Pour un art poétique)), L'instant fatal, Paris, Gallimard, 1948, p. 90. 

" Ibid., p. 60. 



l'étanchéité apparente de l'énoncé, zone qui renvoie au travail de l r i e  dans la construction du 

sens de même qu'à la poursuite de ce travail par la lecture. L'extrait suivant par exemple, en référant 

explicitement à l'extérieur du poème, élabore pourtant, je crois, un discours cohérent sur lui-même : 

Être un enfiuit être une plume à sa naissance 
Être la source invariable et transparente 
Toujours être au coeur blanc une goutte de sang 
Une goutte de feu toujours renouvelées8 

On peut d'abord saisir le niveau explicite portant sur une manière d'être, la cornparaisc'n par 

juxtaposition entre un enfant, une plume, une source et une goutte de feu. L'intention dans le projet 

éluardien d'étendre l'étai d'esprit poétique, d'en faire un regard qui contamine tout, pousse le 

lecteur à voir dans cette phrase à la fois une prescription ainsi qu'me desaiption de ce que désire 

être ou tente d'être cette poésie en train de s'élaborer. Bien sûr, parler dans des cas comme celui-ci 

de «discours cohérenb) est peu satisfaisant et confine à une conception très plate du métalangage, 

mais la notion de perfonnatifnous permettra dans la dernière partie de mieux décrire l'instantanéité 

de la cohérence et de Ifinvention qui la supporte. 

Cet exemple illustre aussi cependant la dif£iculté qu'il y a à débiter un tel discours 

autoréflexif de manière aitique. On se heurte ici aux tendances mimétiques de TArt poétique 

implicite, dont Bougnoux a fourni un exemple désormais très connu, soit son analyse du poème <&a 

Fileuse» de Valéry. Ce poème, tourné apparemment vers une référence toute extérieure, est selon 

lui entièrement métaphorique de la poésie même, Art poétique en fgt (Bougnoux, p. 21-30). Le 

même auteur souligne par ailleurs dans une section consacrée à <L'oscillation dehorddedanm (p. 

67) à quel point le discours poétique se distingue par une tendance à minimiser i'hportance du 

contexte déterminable, en mettant l'accent sur l'événement même de l'énonciation. Bougnoux parie a 

ce sujet de «capture autoréférentiefle» où par la métaphore le poète feint puis cesse de référer à 

autre chose que le poème, tel dans «Les Pas» de Valéry, dans lequel les «pieds nus) en marche, 

«enfants de mon silence», se révéleraient n ' ê e  autres que ceux du poème, dans une démarche 

fùsionnante opérant non seulement un renforcement centripète de la structure mais développant 

'* Paul Éluard, Poésie ininterrompue, Paris, Gallimard, 1969, p. 14. 



aussi un autre morceau d'Art poétique. L'aspect «w-produ&.> de ce genre d1au toré f l~ té  

dépendant beaucoup de la lecture est un autre élément justifiant le recours à la pragmatique 

poétique. 

L a  composante mimétique et métaphorique de I'autoréflexivité, posée dans le schéma, 

explique entre autres la décision de DaUenbach de centrer son étude des rapports spéculaires sur les 

différents types de mise en abyme, puisque c'est dans les jeux d'enchâssement et leur 

wrnplexification par I'impIicite que l'on peut obsenrer la majeure partie des réflexions. M& comme 

cet auteur a pu s'en rendre compte avec la notion de mise en abyme transcendantale, une t d e  étude 

peut difficilement se passer de  référer à une théorie générale de llimag.iation, puisqu'elie s'expose à 

en créer une par défàut. Il fiwt donc se méfier de l'extension d h e  théorie de la mise en abyme a la 

réflsàvité entière du texte, tout comme de toute autre figure autoréfiexive imposante, en essayant 

de dégager le terrain sur lequel portent les différents paradigmes reliés à notre sujet. La transposition 

de l'autre dans le même et du même dans l'autre est une des manières les plus dépouillées de parier 

de ce terrain, et il semble que son champ se retrouve dans une intefice plutôt instable entre la 

phiIosophie du langage, la sémiotique, la psychologie et la biologie. La poétique trouve cependant 

avantage à se limiter surtout à rétude du jeu des anaiogies tout en considérant la nature en grande 

partie analogique du langage, qui sous-tend l'activité de mise en abyme et d'échanges identitaires. 

Enfin, 9 la poésie est aussi vraisemblablement un terrain privilégié pour l'étude du phénomène c'est 

qu'elle participe tout particulièrement, au sein de la littérature et de la culture, du pouvoir structurant 

de I'imagUtation, étant un des exercices discursifk où la licence est la plus grande, et où l'on parle le 

plus «en amow de la représentation disponible du monde dans le langage courant. Exploitant à 

fond la coupure sémiotique et les ambiguïtés indicielles masquant cette coupure, elle présente 

comme une activité importante le retournement de la parole sur l'événement de la parole, source 

d'une représentation e5ciente et partiellement autonome du monde. 

Les mots, les mots 
Ne se laissent pas fàire 
Comme des catafàlques. 



Et toute langue 
Est étrangère.5g 

2.3 Retour sur la typologie de Dallenbach 

La typologie pragmatique de Dallenbach, exposée plus haut pour cibler le fonctionnement 

de la mise en abyme, est invoquée à juste titre au terme des précisions amenées sur les deux modèles 

précédents, le premier concocté à partir de données connues et l'autre élaboré en se basant sur 

IbtiIisation fiéquente des termes centnfge et cenmpète en poétique contemporaine, notamment 

chez Bougnoux dont plusieurs thèses ont seM à la construction du schéma. Tout ceci retenait en 

effet l'influence de la deuxième tripartition présentée plus haut : énoncé / énonciation / code. En 

effèt, les deux @es présentées tiennent compte des modaiités d'énonciation du poème et 

permettent de situer les réflexions métalangagières et intertexîueks, mais l'apport de Dallenbach est 

utile pour consolider I'acheminement vers la pragmatique. Abn de bien raccorder la tripartition en 

question au domaine poétique - car il ne faut pas oublier qu'elle fùt élaborée à partir de récits -, 

voici des exemples pertinents : 

-Mise en ab,yme de l'énoncé : À ce chapitre figure d'abord la répétition, dont découlent le r e m  de 

même que le leitmotiv, si courant dans les poèmes. La redondance, souvent reliée au processus 

primaire, tend alors à faire de la répétition plus ou moins fidèle un procédé d'écmçement de l'énoncé 

sur sa propre matière et sur l'énonciation brute. Le niveau explicite, qui se présente comme destiné à 

reproduire une signification stable, côtoie un implicite où selon Dallenbach est visée la méta- 

signification, c'est-à-dire oii est remis en jeu, intendlé, remanié le rapport unissant la portion 

antérieure du texte à son référent, par la reproduction même, complète, partielle ou masquée, de ce 

rapport. On conviendra cependant que la connotation à l'oeuvre dans l'explicite même de 

l'expression littéraire ouvre la porte à une contamination fréquente de ce premier niveau. L.à où 

l'abyme explicite se rapproche en général d'une sVnpIe dénotation (référence à) même si celle-ci nl 
est jamais pure, l'implicite jouera souvent pIus profondément sur l'aspect connotatif et la 

-. -- - -. 

59 Eugène Guillevic, «Art poétique», Terraqué, Paris, Gallimard, 1945, p. 138. 



surdétermination Ce deuxième secteur, impossible à répertorier entièrement, se caractérise entre 

autres par les procédés çuivants : homonymie, quasi-homonymie, répétition d'éléments et reprises 

tsdueiles (non redondantes mais porteuses de cornplexifkition), double sens. 

Le leitmotiv éluardien cité plus haut fournit un exceiient exemple puisqu'il illustre la 

complexité à laqueile peut donner lieu un tel système et la nécessité de se domer des r a e s  

d'analyse mais aussi depertinence. «Si nous montions d'un degré» : à chaque reprise de ce segment 

par ~luard le texte réfléchit fidèlement une de ses parties, mais la portion du poème interCafée entre- 

temps produit un effet de nouveauté à l'intérieur de cette séquence déjà présentée. Ainsi la 

progression syntagmatique rejaillît-eue en quelque sorte vers elle-même en transformant la partie 

déjà élaborée, le poème devenant de plus en plus son propre contexte. On poumit ici hchernent  

contester la possibilité d'une simple dénotation lors de la répétition, tout comme une citation, si on la 

place dans son contexte énonciatif précis, a peu de chances d ' ê e  neutre. R ë i e r  ou reprendre est 

rarement gratuit. 

La forme plus d i n é e  de l'énoncé en abyme se retrouve dans un poème comme L'Homme 

qproximafijcde Tristan Tzara, où, au long des pages, une semi-redondance est proposée à travers 

un parcours que jalonnent la paranomase et la connotation, le sens des mots se multipliant de plus 

en plus. 

je parle de qui parle qui parle je suis seul 
je ne suis qu'un petit bruit j'ai plusieurs bruits en moi 
un bruit glacé fhissé au carrefour jeté sur le trottoir humide6' 

où i'osdation métonymique mime la reprise du texte par lui-même, sorte de spirale centripète sans 

k: 

je me souviens c'était une journée plus douce qu'une femme 
je me souviens de toi image de péché 

où f'anaphore est jumelée à une fusion par un jeu de miroirs entre les deux référents (journée- 

femme, femme-journée), ce qui dirige la suite : 



c'était une journée plus douce quiine femme qui palpitait 
[d'un bout a l'autre 

j'ai vu son corps et jtai vécu de sa lumière 
son corps se tortillait dans toutes les chambres (p. 67) 

-Mise en abyme de I'énonciation : On quitte ici un niveau plus proprement structurel pour toucher 

au fat de production se réfléchissant en lui-même pour s'accomplir ou se consolider. Cet abyme 

correspond d'abord aux manœuvres de distanciation, où la matérialité et la contextualité du poème 

sont soulignées : 

Ces mots je te les dis 
dans cette langue d'outre-mer 
dont on fàit les coquillages6' 

Ici encore on retrouve une panoplie d'exemples dant du plw explicite, comme lorsque le poète 

parle de lui-même en train d'écrire le poème que nous lisons, ou apostrophe un lecteur qui 

correspond en réalité à I'énonciataire, à l'implicite complet, où se trouvent rnétaphorisés le texte, son 

producteur, son récepteur, d'une manière qui donne le fàrdeau de la preuve au lecteur. C'est ici le 

lieu de l'autocodguration du poète par son texte, le plus souvent à travers même un fort contact 

avec une réalité extérieure, où il tente performativement d'acquérir une mAtrise sur son identité et 

sur sa p d e  par la parole. À cet égard le texte tout comme la référence sont tous deux des 

prétextes à une réflexion du locuteur sur lui-même. Dans l'extrait cité de Hénault, on obsewe 

d'abord clairement l'association de ce poème avec une langue mythique, mais cette langue mythique 

est d'abord le fait d'une invention poétique instantanée, visant à décrire ce qui s'effectue et, plus 

encore, à l'effectuer. 

-Mise en abyme du code : Le code est une notion typiquement métalangagière, puisqu'il représente 

les règles dirigeant l'expression La mise en abyme du code est donc un retournement dim acte de 

langage vers ce qui le régit, et eile donne roccasion a un ébranlement de la hiérarchie entre un 

métalangage et son objet. De plus la production même d'une énonciation poétique est non 

Tristan Tzara, L'Homme approximaîlij; Paris, Gallimard, 1968, p. 22. 

6' Gilles Hénault, Signaux pour les voyants, Montréal, Typo, 1994, p. 95. 



seulement une utilisation, mais aussi un posr'tionnemen~ par rapport à des codes. Cest pourquoi, 

même si on ne peut pas admettre une aussi grande souplesse que dans le cas de l'énonciation qui se 

construit en se reproduisant en abyme, une dialectique entre l'énonciation et le code est possible. Le 

code, étant soumis à une interprétation, se trouve plus ou moins modifié. Ah& le langagey 

l'institution littérairey l'histoire de la littérature et les conventions poétiques, trouvant leur 

continuation dans des oeuvres ponctuelles, sont soumises dans une certaine mesure à une 

interaction qui les transfome. On pourra comparer ceci à la constitution d'un pays, dont les ternes 

pewent exceptionnellement être modifiés par des lois ordinaires au cours d'un difiide 

renversement, difnculté permettant d'ailleurs la pérennité d'une même constitution à travers les 

changements.= Il n'est pas dit que toute mise en abyme du code ait une infiuence déteminante sur 

un code, mais il y a lieu d'un mouvement. 

Deux exemples, un chez Gaston Miron et un autre chez Jacques B d t ,  montrent quels 

types de rapports pewent régir une telle mise en abyme. Pour bien en saisir le mouvement, il faut 

cependant se placer au point de vue d'avant la consécration de leurs œuvres, afin de saisir la 

dépendance au contexte, à la réception 

Cela je l'ai vu je le vois encore comme je nous vois 
et tant pis pour la poésie aw mains propresm 

Longtemps je fus ce poète au visage conforme 
qui fissonnait dans les parallèles de ses pensées 
C-1 
Je suis sur la place publique avec les miens 
la poésie n'a pas à rougir de moi 
j'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'icia 

Certes la part de hterprétaation est grande, autant pour faire de ces exemples d'authentiques mises 

en abyme du code que pour actualiser leur portée contestatrice. À la différence des autres mises en 

- - - - - - - - 

" A ce sujet, voir : Douglas Hoftstadter, «Le Nomic : un jeu automodificateur fondé sur la réfierCivit6 du droib>, 
dans Ma némagie, Paris, InterécLitions, 1988, p. 76. 

" J. Brauit, Poèmes choisis, Montréal, Le Noroît, 1996, p. 43. 
64 G. Miron, L 'Homme rapaiZIé, Montréal, l'Hexagone, 1994, pp. 84-85. 



abyme, ce n'est pas que le niveau implicite qui soit ici sous la responsabilité de la lecture, mais aussi 

l'explicite, dépendant de l'historicité de la lecture. En termes pragmatiques on dira que la phrase de 

Brault constitue une mise en abyme du code dirigée contre une poésie outrancièrement esthétisante, 

mais qu'elle n'est telie qu'en tant qu'acte de langage perlocutoire, étant sujette à réussir ou échouer 

suivant l'écho que recevra sa contestation. À vrai dire, lorsqu'il s'agit d'enjeux esthétiques, le su& 

critique ou populaire, l'accueil dans un corpus institué équivalent souvent à une telle réussite. Qu'on 

s'imagine d'autre part un Miron dont les vers cités n'eussent pas trowé d'éditeur établi, eussent dû 

être auto-édités et n'eussent connu que de mauvaises critiques jusqu'à l'oubli complet. 

La mise en abyme du code, par son ouverture vers une réexamen du métalangage structurel, 

amène en définitive à la mise en abyme transcendantale, où est réfléchi le «code des codes>, c'est-à- 

dire où sont mises en question les conditions de possii3ité de la mise en abyme, et ce à travers 

même un de ses représentants. Cet abyme concerne la «poïèse>> que les Anciens savaient à la source 

de tout discours, la langue elle-même se déployant en partie, dans sa dimension symbolique, dans un 

imapjnaire qui en tant que Lieu des représentations fournit et constitue le rhizome <&&onneb des 

fictions et des réalités. 

2.4 Le métatextuel (Magné) 

Pour terminer cet assemblage des modèles, jten ai choisi un qui profite d'apports théoriques 

faisant le pont entre Ddlenbach (années 70) et Bougnoux (années 90), soit celui de Bernard Magné 

exposé dans l'article <iMétatexhiel et lisibilité>>6s. Il complète les juxtapositions précédentes en ce 

qu'il porte surtout son attention sur l'opposition dénotatifannotâtif et permet de bien situer le 

metalangage interne vis-à-vis celui, externe, de la critique. 

Décrivant l'écriture comme un surcodage au sein du fonctionnement de la langue, 

Magné articule la question du métalangage interne en le ciblant par la question suivante : «de 

quels moyens un texte dispose-t-il pour assurer dans son corps même la désignation de  tout ou 

65 B. Magné, (Métatextuel et lisibilité», Protée, printernps-été 1986, pp. 77-88. 



partie de ses mécanismes constitutifs ?» (p. 77) Ces moyens, qui englobent a la fois ce 

qu'Anthony Wall nomme métalangage et métafiction (voir notre rubrique Métalangage), 

constituent le rnétatext~ei.~~ Ce qui nous d o ~ e  le tableau suhant : 

[r[l T = ensemble du texte 

# C = ensemble des commentaires 

ML = sous-ensemble du rné 

Source : B. Magné, 1986. 
Les critères de reconnaissance sont tout d'abord le f&t pour un contenu textuel d'apporter 

une information autoréflexive soit sous le mode dénotatif] soit sous le mode connota* soit 

simultanément sous les deux modes. Cette information peut porter sur les trois instances suivantes : 

la saiption (l'énoncé), I'écriture, la lecture. Le modèle de Magné nous permet donc de parler de six 

Fait a noter, le mdtatextuel ne correspond pas aux commentaires externes d'un texte que Gérard Genette 
nommait métatexte. 



occurrences du métatextuel, à la fois selon le mode d'actualisation et le contenu : métascriptif 

dénotatif ou connotatif métascriptural dénotatif ou connotatif métalectoral dénotatif ou connotatif. 

Toutefois l'auteur s'en tient dans son texte a ropposition entre le dénotatif et le connotatif 

-Le méfafexiuel dénoiatif : ce premier niveau est andysé sous l'angle de la lisibilité, q u h  métatexte 

peut accroftre ou, entrant en conflit avec la fonction référentielle, relativement broder. Magné 

relève la nature de prime abord paradoxale du discours métatextuel, qui ne peut logiquement qu'être 

effectué de l'extérieur, mais s'inscrit pourtant au c<~ur du texte. &diquant les fonctionnements 

globaux ou locaux>) (Magné, p. 79)' le métatexte dénotatif vient montrer comment (Unanipulem le 

tscte tout en l'déchissant et le structurant. Le paradoxe possible vient d'une saisie au pied de la 

lettre d'expressions comme «ce livre)), qui, après explicitation du sous-entendu, devient «ce livre (en 

train de se fitire))». 

C'est ici qu'est soulevée la nécessité de recourir à une linguistique de la connotation pour 

aller plus avant en toute rigueur, car les cas dénotatifs ne sont que la pointe de l'iceberg 

métalangagier. Les ocaurences implicites, nous l'avons vu, rendent nécessaire I'établissement d'un 

protocoie critique. 

-Le méhztexfuel comolcrfri : Magné, se référant à la linguiste Kerbrat-Orecchioni, parle alors d'un 

statut spécial des valeurs sémantiques intervenant dans la connotation, statut provenant de la nature 

de ces valeurs etlou de la modalité dlaf&mation : suggestion, plutôt que véritable assertion 

Bâtissant ensuite une optique où prévaut la superposition, l'auteur définit la séquence 

métatextueIIe connotative cornme un énoncé à deux niveaux sémantiques, un niveau dénotatif aux 

référents surtout mondains et un niveau connotatifaux référents exclusivement langagiers. Maigré la 

précision de cette description, demeure cependant manquant le protocole nécessaire pour valider les 

interprétations. Cest alors que Magné propose une rhétorique métatextuelle profitant de la 

distinction entre matériaux si@ants et contenus signifiés pour atteindre une plus grande précision 

qu'avec les ternes, trop généraux selon lui, de mise en abyme et diautoreprésentation 

Comme le soulignait Daenbach, une lecture acharnée découvre partout des réflexions. 

L'étude du métatextuel, pour échapper au délie d'interprétation, a aussi besoin de critères serrés. 

Celui qu'a le mérite d'introduire Magné est la configuration en réseau. L'accumulation présumable 



par un auteur de marques implicites de réflexion rassemblées dans une visée connexe produit non 

seulement une force stratégique mais elie permet un décodage plus façile de son travail, de même 

qu'elle rend possible une argumentation plus solide lors du repérage. 

d'isotopie scripturale>>, la formation en réseaux du métatextuel, est ainsi un &ère de 

lisl'biIité critique, et celle-ci trowe sa justification dans le texte lui-même : di y a donc une véritable 

récursivité métatextuelle qui vise à rendre lisibles les dispositifi de Lisibilité installés par le 

métatextuel de premier niveam (p. 84), ce qui n'élimine pas la nécessité d'une part de «calcul 

interprétatifb mais prévient les dérives. Cette inscription de dispositifCi delibérés est repérable dans 

l'écriture grâce à deux grands types de mise en évidence. Première possibilité : celle de <d?oURlif au 

lecteur un véritable horizon d'attente métatextueb @. 86) en disposant dans le texte des indicateurs 

<Cinvitant à un décbiEement métaphorique», comme par exemple un discours sur la métaphore de- 

m h e  ou sur la métaphoricité de tout discours. Deuxième possibilité : la stratégie de sa&m&tion ou 

l'accumuiation de procédés convergents est telle qu'elle ne peut relever du hasard. 

«Avec de tels exemples de saturation, on aborde la stratégie de lecture», enchaîne Magné 

@. 87), introduisant ensuite le jeu qui se fait jour à partir de Fapparition chez le lecteur moderne 

diine «compétence métatextueIte>> influençant la teneur métatextuelle des productions textuelles 

subséquentes. On rejoint ici le concept pragmatique de savoir partagé, indissociable de l'évolution 

de la pratique par le lien qy'il établit entre le lectorat et les écrivains. 

Magné nous met donc en garde contre la tenration de faire de l'autoréflexivité une clef de 

lecture sans avoir au préalable établi des repères méthodologiques quant à eux extérieurs aux 

œuvres. Sa démarche pius proprement Linguistique, outre d e  compléter l'outil de lecture formé par 

l'association des trois modèles proposés précédemment, ouvre adéquatement la perspective vers la 

section suivante, qui s'attardera a appliquer de manière plus élaborée certains concepts de la 

pragmatique au champ de l'autoréflexivité tel que dégagé jusqu'ici. 



ÉLÉMENTs D'UNE PRAGMATIQUE DE LA POESE 

Les diffrentes typologies par lesqueUes j'ai tenté de mettre un peu d'ordre dans les divers 

phénomènes autoréflexifk permettent de concrétiser une «lecture métatextuelle» plus rigoureuse. Au 

critère du réseau fourni par Magné, 3 conviendrait que nous en ajoutions d'autres en poursuivant 

l'enquête plus avant dans la voie linguistique. La pragmatique, étude du discours (langue en 

contexte), sera donc, pour ses vertus très polyvalentes, l'outil qu'à la suite de Bougnoux nous 

solliciterons pour mieux comprendre l'autoréflexiité dans la poésie. 

La pragmatique s'occupant de l'utilisation du langage, on pourrait à première vue douter 

qu'elle s'applique à un discours qui se situe aux antipodes du langage instrumental, ou encore 

objecter une relative indépendance fice au contexte, rappeler certaines prétentions intemporelles de 

la poésie. Mais les extrêmes semblent ici se rejoindre puisque le fonctionnement complexe du 

pouvoir poetique requiert les mêmes instruments d'analyse que le langage-instrument de la publicité, 

la politique, etc. La poésie est en effet un des lieux ou la SUiguIarisation, ltuiicité du discours sont 

recherchées avec le plus d'acharnement, ce pourquoi il semble nature1 que Iton se réfee à une 

discipline qui s'intéresse aux fats linguistiques obsemables dans l'interaction réelle, dialogique et 

spatio-temporellement située. Le poème, avec la recherche de personnalisation qui sb exerce, 

propose des stratégies au moins aussi diversifiées que celles de la conversation, tous deux étant à 

chaque fois des événements si ponctuels, justinés par cette ponctualité même, qu'ils demandent une 



pleine ouvemire des fàcultés de décodage. Si un poème n'est pas unique, il n'est pas abusif de dire 

qu'il n'est par. Cependant son adion, à l'inverse d'une phrase ordinaire, se reconiüût à s o n  rayon 

indéterminéy à la possibilité qui y demeure comme une variable irréducti'ble à une situation unique. 

Ce caractère ineBIe  échappe sûrement dans son effet à la pragmatique, mais seule cette dernière 

peut servir à retracer rigoureusement son élaboration 

Maidant de la synthèse de Dominique Maingueneau et des travaux de Bougnow et 

Réana& je rassemblerai d'abord quelques concepts qui me semblent efficaces pour se représenter 

les dynamiques autoréflexives en poésie, tout en recherchant des balises permettant de mieux bâtir 

l'analyse des contenus implicites et connotatifs. L'étude se terminera par un examen plus spécifique 

de deux œuwes très ditférentes dont le contraste sera exploité. Ii s'agira de différents poèmes de 

Gaston Miron puis de Francis Ponge. 

3.1 La performativité : nerf central du projet poétique 

Le premier élément a mettre en rapport avec I'autoréflexivité poétique est sans conteste ce 

que Austin a dénommé l'acte de langage performatif Nous ne nous attarderons pas ici à résumer 

l'entière théorie des speech actr, déjà d5sarnment Il sutfit surtout de garder en tête 

qu'elle surgit de réflexions sur les occurrences où la parole sert à d'autres fins que la représentation, 

notamment pour ce qui est des jeux de pouvoir ayant cours dans l'éhboration du discours. Par-delà 

la Sgniscation d'une parole, pardelà (ou au-dessous de) ses possibilités de combinaison avec 

d'autres et par-delà sa valeur de vérité, s'effectue toujours en elle une certaine tentative d'action 

Iorsqu'eIIe est mise en contexte. II est certains actes de langage dans lesquels le travail de la volonté 

d'un locuteur est particulièrement saillant et a* comme dans la sanction d h  juge ou d'un prêtre 

où le seul fait de dire Quivaut à produire un changement significatif dans un réseau de conventions. 

Bien quiui indice de performativite soit descriptible dans presque tout discours, Austin nomma 

d'abord des qerformatifss> les segments pour lesquels la production par un locuteur est à Foripine 

67 Voir A ce sujet J. L. Austin, Quand dire c 'est fiire, trad. Gilles Lane, Paris, Éd. du Seuii, 1970, pp. 89-1 18, 
et J. R Searle, Les Actes de langage, Cambridge, 1969. 



d'une action impossible à efféctuer autrement, comme le mariage ou la condamnation, 

l'acquittement. 

Connaissant les liens historiques de la poésie avec la formule magique et l'incantation dans 

les cultures anciennes, ou avec les formes de littérature reügieuse où la scansion et la récitation 

revêtent une grande importance, comme pour les psaumes ou les sacrements, on ne s'étonnera pas 

que le lien entre la performativité et la poésie soit très important. Plus encorî I'hrpothése d'une 

poéticité à la base de toute représentation mentale et langagière et i'examen du rôle joué par la 

fiction dans le discours ordinaire et même théorique mènent à croire que le processus de 

construction de la poésie a un lien particulièrement étroit avec des aspects primordiaux de la 

perfonnativité dans le langage. C'est d'ailleurs un des ponts justifiant le recours dans cette étude au 

thème de Rdentité de même qu'au narcissisme, alors que Bougnoux s'appuynt lui-même sur 

Chomsky et Atlan voit dans les d c a t i o n s  implicites du langage une reconduction non seulement 

vers une forme de pouvoir mais aussi vers l'organisation psychique et physiologique : 

Qu'est-ce que la force iliocutoire d'Austin, sinon dans chaque énonciation la cotation 
de notre face, et notre assignation à place ? Il fâut pourtant d e r  plus loin et 
reconnaintre daos la parole, au-delà de la cognition et de la performance, une 
dimension de génèse ou de formation radicale.68 

Bien sûr il ne s'agit pas de dire le mot «arbre» pour que l'existence d b  être correspondant 

s'achialise dans le monde physique. Comme le disait Spinoza, le mot chien n'aboie pas. Mais le 

système de la langue est entièrement basé sur une créance eEective pennettant temporairement de 

faire fonctionner les mots comme des représentants de réalités absentes, et le décalage instmié se 

double d'une part d'identification du médium avec son référent. On pourrait dire quV s'agit là d'un 

degré primaire de performativité assumée la plupart du temps inconsciemment par les locuteurs, et 

qui en dehors de l'autonymie et du métalangage assure une communication d e  base : par le làit d'être 

dit le mot réussit ou échoue à se fàire Le représentant de son référent dans le langage. Nous n'avons 

heureusement pas à justifier pour chaque mot employé le fàit qu'a ne soit pas la chose dont il parle, 

auquel cas nous devrions employer un jargon du genre da chose devant moi représentée par 

" Bougnoux, p. 248. 



l'ensemble de phonèmes chien, eh bien cette chose wurt si bien que, si je puis dire, le c h  c& !» 

Au conhaire, l'approche fictionnelie, oii l'on <<délègue» le sentiment de réaIité, nous pexmet de 

constamment superposer le monde de nos représentations sur le monde brut afin d'agir sur lui 

efficacement. 

Les stratégies d'autoconsolidation et le métalangage dont sont en partie constitués les 

poèmes peuvent entre autres être expliqués comme des facteurs performatifs en ce que, d'une p a c  

ils permettent l'élaboration d h  nouvel espace langagier, et que, d'autre part, ils tendent à a.f&ner la 

valeur esthétique de ce nouvel espace, manière de consolider l'élaboration première. 

Si je parle ici de performativité plutôt que de perfonnatif5 proprement dits, c'est que le 

pouvoir énonciatif à l'œuvre en poésie déborde l'établissement explicite d h e  autoréférence qui 

caractérise les énoncés performatifs dors qu'a réfeent a leur énonciation. Si comme le dit 

Benveniste di nl a d'énoncé performatif que contenant la mention de l'acte»69, il y a pourtant au 

niveau de L'énonciation un grand nombre de cas où le fait d'énoncer produit la référence sans dire 

qu'il le fàit70. Cest aussi le propre de la fiction de feindre de considérer des référents imaginaires 

comme des référents réels. et l'investissement pulsionnel et sémantique qui vise à donner une foxme 

crédible, agréable a .  texte fictionne1 se trouve à la jonction de I'autoréférence et de ce qul faut 

nommer pe~ormativité, ou encore l'indice d e  créativité dans les manipulations référentielies &/ou 

para-référentielles7'. En effkt, l'existence de personnages imaginaires n'est maintenue que parce 

qu'de est dite, produite par une volonté. Un monde n'existant qu'en tant que dit renvoie au fillt qu'il 

est dit et exprime un pouvoir, si menu soit-il. 

La meilleure preuve qu'on puisse invoquer de cette pediormativité très forte dans le poème, 

c'est cette partiailarité de ne pas être paraphrasable sans qu'il y ait perte de l'événement original. 

C'est aussi le cas pour une promesse, un ordre, qui doivent, pour agir, tirer leur source dans une 

" É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 275. 
'O Maingueneau prefére d'ailleurs parler d'énonciation performative plutôt que de verbes ou dldnon& 
performatif3, car c'est par l'utiiisation concrète et pas nécessairement en surface qu'une vkritable ccperfonnance~ 
est lancée. D'autre part il est admis de parler de performatif5 «cprimaires,> et «implicites, qui se rattachent au 
niveau productif profond que nous abordons. 

'' Le terme «para-référentiel» s'applique ici aux références fictionnelles, dont le statut n'est pas du ressort de 
l'irréel mais plutôt d'me attitude spécifique adoptée par le locuteur. 



énonciation partidère. Mais le poème agit implicitement à la manière diine injonction globale, au 

plan du macro-acte entier. On ne peut extraire une partie de sa substance par un résumé, comme 

pour le récit, malgré qu'une fiction digne de ce nom provoque son commentaire sans être éludée, le 

commentaire critique étant toujours une glose et jamais une entité synonymique. 

Prenons le beau poème de Paul-Marie Lapointe intitulé <cArbrw>. Il s'enclenche en montrant 

implicitement l'espace créaîif où la poésie et les autres formes littéraires peuvent se permettre d'agir 

sur la conception du monde en le recommençant à leur manière : d k r i s  arbre / arbre d'orbe en 

cône et de sève en lumière / racines de la pluie et du beau temps / tene animée)? Mettant d'abord 

en abyme konciaton et faisant apparattre i'arbre par le détour de l'autonymie, le poète entremêle 

avec élégance des attniuts natureis à ces procédés formels qui auraient pu conduire à l'austérité la 

moins poétique. Il en ressort une poésie critique, exposant la conscience qy'elle a de sa structure et 

de ses actes tout en poursuivant de plus belle son processus créatif. Ici le métalangage interne est 

parfaitement incorporé à son objet, accédant pleinement à cette possibilité d'ïinshtuer un objet 

nouveau dans le tissu des représentations par le seul pouvoir de la parole. La prise en charge et, 

simultanément, son amorce se présentent dans la séquence initiale <d'&ris arbre)), qui est un 

performatif autovérifiant, dont l'effet de dénotation est instantané. Mais ce n'est que pour mieux 

accomplir le processus performatif qui s'enclenche et qui peut entre autres se résumer à quelque 

chose comme «Pécns le poéme "Arbres" et je tiens à ce qu'il s'inscrive dans le corpus qui lui 

préexiste en prenant forme de manière satisfaisante chez des lecteurs>>, ce qui renvoie alors à de 

l'extra-linguistique. Une duplicité est aussi présente dans le fait qye l'usage autonpique n'est pas 

souligné par l'italique ou les guillemets. Tout porte à croire que ceci est en cohérence avec le choix 

de Eiire se côtoyer la référence mondaine, la connotation sur celle-ci, I'édatement du signifiant et des 

significations plus apparentées au monde mental, comme dans «scaphandrier du venb) ou «conifêres 

dons quichottes sans monture sinon la montagne)) (p. 22). Ii est toutefois hors de question de faire 

de ces associations de contrastes maiAtrisées par Lapointe un monde exclusivement mental, puisque 

son projet atteint très bien hterrelation entre réferents mentaux et mondains, référence et 

autoréférence, ne trouvant son plein exercice que dans une synergie de ces opposés par laquelie se 

72 P. M. Lapointe, Pour les âmes, précédé de Choix de poèmes /Arbres, Monîréai, L'Hexagone (Typo), 1993, 
p. 21. 



dégage un horizon de connaissance se faisant aussi habitation du réel : <&rable à feu érable argenté 

veines bleues dans le fiont des fïlk)) (p. 27). 

Les rapports entre la poésie et la perfomtivité sont saisis avec acuité dans la section du 

IMe de Bougnow intituiée «Le performatif entre l'autoréférence et la réfkenca. Ii y montre 

comment éviter les deux culs-de-sac que sont un représentatiodsme ou un mentaüsme radicaux. 

Lténonciation n'est pas qu'un miroitement d'un référent préalablement disponible, l'énonciation ne 

pas à créer tout le réel, mais elle constitue plutôt le lieu d'un dialogue entre les faits et la 

sélection que nous en &ns, sélection particulièrement arbitraire en poésie, la fantaise et le 

sentiment poussant la confiance dans les pouvoirs du langage à ses extrêmes. 

D'où vient en général l'effet autoréférentiel ? De ce que, comme nous l'avons vu 
dans l'expérience de la poésie (poussée jusqu'à la "descente au néant" dans le sonnet 
en X de Mallarmé), m m  référent ne semble actuellement disponible à l'horizon de 
l'énoncé. Cautoréférence s'ofEe d'abord comme la mise en vacance de la référence. 
Or une non-référence actuelle n'abolit nullement la conception descriptive tant 
décriée : dans I'assertion constative, la relation de représentation court du monde au 
mot ; dans la perfodve ,  du mot au monde? 

Le domaine du perfomiatif, hormis ses exemples les plus criants comme hsulte ou la 

promesse, est en Eiit Lié à tous les secteurs langagiers où un pouvoir sur le f ime1 bnrt est possible. 

C'est l'arme d'un combat toujours en cours entre la manière dont les choses semblent être 

représentées de fgçon stable et i'insatisfaction ou la curiosité qui nous poussent à s'investir dans des 

hypothèses dinérentes Si jtécris le mot «arbre», c'est dans une visée singulière, et si je k r k  dans un 

poème c'est certainement l'occasion dbne relation réflexive où un lecteur et moi pouvons nous 

servir d'une référence préétablie pour en apprendre plus sur une référence plus complexe : celle du 

je, extrêmement mobile et dont i'abyme s'étend à une grande portion du discours qu'a prend en 

charge. 

Bougnowc réclame entre autres choses qu'on adoucisse l'opposition entre le constatif et le 

perfomiae pour voir dans ce dernier une anticipation véridictoire plutôt quiin jugement dont on 

peut vérifier la validité dans l'état actuel des choses. On peut parler de ce qui est mais aussi de ce qui 



sera après un temps do&, après quoi des événements se seront produits parfois grâce à notre 

action Dans le cadre du macro-acte de langage que constitue un livre de poésie, la dimension 

perfonnative pourra être d e t e  comme un appel à d'autres humains pour approuver le fa t  que ces 

pages contiement une appréhension intéressante du réel à travers Ifunaginaire. Ainsi le poète est à 

court ternie celui qui tente une teiie opération, tandis qu'à long terme il est celui qui l'aura e f f i é e  

avec un retentissement notable. D'où la portée considérable d'me aitique attaquant la connaissance 

de l'acte ou la capacité même d'écrire, qui vise à étouffer dans I ' d  une prétention jugée dérisoire 

ou irréalisable. ~videmrnent, un des sous-entendus de toute cette activité est que la valeur du texte 

ne soit que mise au jour par la reconnaissance, qu'en somme le pouvoir performatif du commentaire 

n'englobe pas celui du poème. Mais l'entremêlement est complexe entre la volonté du critique et la 

déduction de celle du producteur du texte d'origine. Autant concevoir ce tissu de liens comme une 

dialectique à interpréter en contexte. 

Alors que dans le constatif le mot suit la réalité, le performatif l'anticipe. Dans le 
premier cas, la substitution repose sur le code de la langue, dans le second sur 
l'institution: dire avec su& (=véridiquement) à quelquiin qu'il est condamné à 
avoir la tête tranchée, ou promu, sélectionné, éliminé, prié de, nommé à (tel emploi) 
etc., c'est actuellement ne rien faire, hormis quelques petits mouvements de langue, 
et donc laisser ces mots vides de référence ; mais une institution est là qui comble le 
décalage [. . .]" 

La progression allant de cas typiquement performatifç à une compréhension plus globale de 

la performativité dans le discours suit la manière dont progressa kt pensée d'Austin lui-même75. 

Comme il le vit rapidement, il y a bien peu d'énoncés qui se situent en dehors d'une revendication 

subjective ; du moins cela est4 patent en sciences humaines. Il lui parut donc plus juste de séparer 

l'énonciation en strates plutôt que d'isoler des occurrences trop spécifiques. C'est ce qui mène à la 

t r i p d o n  en acte loaitoire (le simple fêit de dire quelque chose de sensé), acte illoartoire 

(revendication et direction de ce dire) et acte perlocutoire (produire des effets extra-linguistiques 

grâce au dire). 

74 Bougnoux, p. 239. 

'' Voir Maingueneau. pp. 5-8. 



Le niveau iilocutoire est le lieu où prend racine tout ce qu'on appelle les actes de hgage 

mdirects. Ii semble que la fiction se rapproche beaucoup de cette catégorie rassemblant les cas ou 

un acte de langage se f i t  m m  à travers un autre qui se présente explicitement76. En effef la 

duplicité du signe littéraire dans lequel la référence est suspendue ou exploitée en tant qu'llnaginaire, 

relève diine indirection qui dans la poésie atteint m e n t  les proportions diui jeu gigantesque. Sans 

aller jusqu'à une carnavalisation totale, il est en effet possible de EUre poésie de toute phrase tant le 

détournement est poétique lui-même. Prenons par exemple le poème réaliste suivant dEudore 

Évanturel : 

Un beau d o n  chez des gens riches, 
Des Eaute& a la Pompadour, 
Et, cà et [à, sur les corniches, 
Des bronzes dans un demi-jour 
C - a l  
Une fenêtre. Un rideau rouge. 
Et sur un canapé de crin, 
Un enfant qui dort. Rien ne bouge. 

Il est dix heures du 

Au niveau de l'énoncé, on pourmit croire à une pure description Pourtant le choix de placer ce 

genre de discours daos un recueil de poèmes versifiés à une époque et un lieu (le Québec de 1888) 

où une telle sobriété est à peu près inccmue, est une stratégie énonciative (et ilIocutoire) dont 

dépend grandement l'effet perlocutoire de reconnaissance par lequel ce texte est reçu et conservé 

dans le corpus poétique québécois. Il est compréhensible qu'un poème de ce genre risque d'être 

reconduit dans les limbes lors d'une période plus romantique ou symboliste, et la réhabilitation 

tardive de l'œuvre d7hmturel témoigne de l'écart qu'elle instituait et du danger q u b e  poésie trop 

libre court toujours a ne pas jouer de subtilité avec la contrainte que lui imposent les tendances 

dominantes. 

76 Voir G. Genette, «Les actes de fiction», dans Fiction et diction, Paris, Seuil, cPoétique)>, 1991. 

Guy Champagne, L'Oeuvre poétique d'Eudore Évonturel, PUL, 1988, p. 39. 

Signaions aussi l'expérience à laquelle s'était livré Stanley Fish devant ses étudiants : traiter comme un poème 
(et analyser en conséquence) quelques mots laissés sur le tableau par l'occupant précédent de la classe. 



Ainsi, on ne peut pas expliquer de manière satisfaisante l'actualisation de la perforrnativité 

sans recourir au concept de présupposition, très utile d'autre part pour saisir la dynamique des 

rapports entre le métalangage interne et son objet. La perforrnativité demeure cependant la toile de 

fond par excellence compte tenu des liens qui l'unissent au fonctionnement général de l ' i i t i o n  

Dans les poèmes, la seule jouissance de la création instantanée d'un ajout au réel que provoque 

l'usage du dire est souvent presque suffisante, autotélique, bien que les moyens et le trajet empruntés 

pour donner la sensation d'un objet vraiment nouveau soient dépendants du contexte langagier et 

culture1. Il ne faut en effet pas négliger l'apport de la mise en contraste dans I'établissement du projet 

poétique, dans sa réception aussi, ce qui suppose encore une synergie étroite entre perforrnatkité et 

présupposition 

3.2 La présupposition et les sous-entendus : seconde dynamique de FautoréffeMté 

Les différents systèmes de présupposition jouent un rôle crucial tant au niveau de la position 

ailturelIe et éditoriale d'un poème (pertinence. efficacité) que de sa structuration interne (sa 

cohérence). Pour cette dernière, on n'a qu'à se rappeler l'agent majeur qu'est la présupposition dans 

la production d'espace et de temps textuels, où elie entre en jeu dans la nécessaire mise en rapport 

entre au moins deux éléments distincts qui d o ~ e  naissance à la représentation d'un lieu et d h  

moment. En effet ce n'est qu'avec un «ailleurs» sous-entendu qu'un «ici» se déploie. si abstrait soit- 

il ; même chose pour le temps. Les différents aspects de la mise en reliec qu'elle soit ponctuelie ou 

résulte plus proprement de la succession représentative (étalée syntagmatiquement), sont aussi des 

carrefours entre la présupposition, la poéticité et l'autoréhxivité. 

Le statut même du littéraire dans le discours peut en effet être profirablement expliqué, de 

diverses fàçons, par les structures présuppositiomeiies. Tout d'abord, entre en compte la démarche 

qu'emprunte la description que l'on peut faire de l'implicite et du comotaa en tant qu'elle puise 

dans les implications souterraines de ce qui est donné en surface, cherchant une forme 

d'autoréfiexivité (de renvoi partiel à soi), cachée mais pourtant agissante : 

[. . .] dire n'est pas toujours dire explicitement, I'activité discursive entrelaçant 
constamment le dit et le non-dit. Ce n'est pas liui des moindres intérêts de la 



pragmatique que d'avoir donné un plein statut aux propositions implicites, au-delà 
de la traditiomefle catégorie de l'ellipse synt;txi4ue." 

La structuration réflexive implicite étant omniprésente, les réflexions et répétitions métaphoriques 

étant souvent plus importantes que les explicites, mais aussi plus diffiales à décrire, il Eait donc 

s'attarder à préciser les outils permettant de retracer le dit dans le non-dit. Comme le dit plus loin 

Maingueneau, «Cet intérêt pour l'implicite est d'ailleurs naturel s i  L'on songe que la pragmatique 

donne tout son poids aux stratégies indirectes de l'énontiateur et au travail d'interprétation des 

énoncés par le co-énonciatem et l'enquête sur ce secteur peut apporter d'iiempIaçab1es lumières 

sur, simultanément, la génèse et le décodage d'objets esthétiques. 

Les deux grandes branches de l'implicite sont en premier lieu les prészqpo&, dont on 

trowe la trace daos la structure grammaticale de l'énoncé, et les sous-entemhs, inséparables quant à 

eux du contexte dténonciation Une procédure de mise en évidence pour ces deux phénomènes peut 

donc être de montrer ce sanr quoi l'énoncé n'est pas entièrement compréhensible, tout en 

déterminant si cet élément est linguistique ou extra-linguistique. Par exemple : 

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce mur qui dans la mer se trempe7' 

contient dime part une aflhation articulée autour du verbe retenir (rien ne retiendra ce CO~Z~T, pas 

même ...) et encadrée par deux présupposés : 1- des vieux jard'ï sont reflétés par les yeux ; 2- ce 

coeur se trempe dans la mer. Ces deux affirmations sont fournies implicitement et présupposentun 

état de choses au sein duquel s'inscrit l'énoncé, mais ils sont colportés par une stratégie énonciative 

qui dispose les deux à la fois. En plus de ces présupposés sémantiques, on p o m  avec 

Maingueneau souligner la présence de présupposés pragmatiques9 comme celui que l'énonciateur 

est le bienvenu de nous exposer son tournent, ou qu'il cherche vraiment à faire des vers de qualité, 

cas se smümt entre i'autolégitimation et le dialogue. D'autre part on pourra tenter de distinguer pour 

la même séquence certains sous-entendus, comme le fiiit qye Mallarmé réfëre par le biais de l'image 

'* Maingueneau, p. 77. 
79 Mallarmé, carise marine)), Poésies, Pans, Gallimard, 1945, p. 40. 



des jardins et de la mer à des lieux antérieurs et un lieu actuel que les jard'bs conespondent 

secrètement aioc lectures dont le poème fait mention plus tôt et la mer au possible vers lequel 

choisit subséquemment d'appareiller malgré son sentiment d'inanité. On le voit, l'idence est ici plus 

H d e  à établir. En effet <de sous-entendu est inféré d'un contexte singulier et son existence est 

toujours incertaine ; le présupposé, lui, est stable. Le premier se tire de l'énoncé, le second de 

l'énonciatiomsO, tandis que le présupposé pragmatique est situé plutôt à mi-chemin, lkteraction @ 

suppose pouvant modifier son à-propos selon les rapports qui en résultent. 

Pour ce qui est de nos cas de métalangage interne implicite, c'est davantage l'incertitude liée 

au sous-entendu qui nous y rattache. Ii n l  a ainsi guère d'autre recours que de montrer en quoi la 

présence probable d'une telie occurrence permet d'appuyer la probabilité de certaines autre. 

L'accumulation, la présupposition interprétative de l'ensemble des autres cas lors de l'isolement d u  

nouveau permet de former un réseau crédible dont chaque élément peut demeurer très douteux s'il 

est pris individuellement. 

Il y a bien sûr des cas plus patents : la citation dûn poème connu dans un autre poème, 

lorsqu'on omet de mentionner la source, constitue un sous-entendu vérifiable faisant appel à une 

connaissance du lecteur, bien que la distinction d'avec une citaîïon <cinvolontaire> ne s'appuie en 

définitive que nir un degré de vraisemblance plus ou moins élevé. Pour ce qui est du présupposé, le 

re- la répétition, l'abyme explicite y sont fàciiement identifiables. L'intérêt se situe cependant 

beaucoup plus dans la détermination des stratégies sous-entendues qui gouvernent ces 

redoublements. Le présupposé pragmatique d'un minimum de professionoalisme de l'auteur et de 

l'éditeur excluant presque totalement la simple redondance malgré ses vernis narcissiques de base, 

on constate que ces stratégies tendent plutôt à faire emprunter des masques variés au retour du 

<anêrnex 

Force est aussi de constater que la poésie joue très souvent à sous-entendre ce que son 

lecteur voudra bien y mettre en établissant des structures ouvertes où la polysémie n'est jamais 

vraiment close. Comme le dit Paul-Marie Lapointe, «Un poème est fàit de "trous" dans l'espace et 



exige la participation du lectemgl, si bien qu'il faut distinguer les effets de réflexhité intéressants 

mais improuvables de ceux qui méritent une argumentation technique. II s'agit dans le second cas de 

pouvoir conûonter des segments de textes se supposant Ib l'autre, se commentant ou établissant 

des symétries, de pouvoir expliquer certaines obscurités en rapprochant le plus possible 

l ' i i r é t a t i on  des sf;rafégies inductibles, voire de prouver qu'on peut considérer comme des sous- 

entendus certains quasi-présupposés sans lesquels le poème n'atteindrait pas à la poéticité. 

Tout ceci fait appara4we pourquoi la notion de sous-entendu telle qu'établie par ~rice82 est 

indissociable de I'intemention interprétative. Si le niveau de rigueur est moindre que dans 

l'explicitation du présupp~sé, les raisons invoquées pour introduire la notion et qui motivent la 

recherche de sous-entendus sont cependant bien solides : c'est dans l'impossibilité d'une 

interprétation littérale que l'on est mené à postuler une stratégie autre. Ainsi, une insulte à un 

supérieur, si elle contrevient au cadre nomial de î'échange, peut toutefois être reçue, étant donné la 

subtilité q e  permet la connaissance mutuelle des interlocuteurs, comme une manière de blague. 

C'est de la relation entre locuteurs et du contexte d h  milieu de travair parîiculier, et non du contenu 

de i'énoncé, qu'est tirée une teUe conclusion. Le fondonnement des métaphores et de  l'ironie 

dépend aussi d'attitudes interprétatives préalablement présentes. Au niveau poétique, il semble que 

le système d'attitudes permettant la réinterprétation soit particulièrement central. En effet, le 

discours purement référentiel semble de prime abord exclu. Dire qu'il pleut, a e r  la beauté des 

fleurs, n'est ainsi pas a priori poétique : le dire d'une manière demandant une réinterprétation est 

nécessaire, cette réinterprétation devant t r a d e r  sur la tournure autoréflexive d'une énonciation 

commentant son énoncé et donnant des indications ou des pistes quant à une signification su£Esante. 

Le point de départ est cependant le sentiment esthétique ressenti devant une séquence, et c'est lui 

qui justifie qu'on v e d e  expliquer le fonctionnement de ce qylon juge un poème efficace.83 Ainsi une 

phrase d'apparence purement descriptive, de par sa situation dans un poème, motivera si elle est 

perçue comme poétique une interrogation sur ses soubassements etlou son encadrement. Le plus 

'' T. Bisso~etie, «En amont de I'élocution, rencontre avec Paul-Marie Lapointen, Nuit Blanche, no 71, &te 
1998, p. 19. 

" (bg ic  and conversation», 1975, repris dans Communications, no 30, 1979. 

83 Ne négligeons pas non plus le rôle du cadre, notamment la mention qoésie» en page couverture, le nom de 
I'auteur, etc. 



souvent les phrases aisément recevables au sens littéral tirent de leur seul emplacement dans une 

succession un aspect connotatif f i s  si on se place au niveau de l'énonciation, il est bien difficile de 

rencontrer de telies phrases en poésie, tant la focalisation effechée par Les tout premiers mots est 

déjà incluse dans un procès créatif. La moindre structure adjectivale ou adverbiale, les blocs 

nominaux, appositiomels, les phrases subordonnées, sont comme nous l'avons vu avec la structure 

de la présupposition susceptibles de problérnatiser la référentialité par un détour r é f l e a  et mettent 

en évidence le renvoi inter-propositiome1 qui tisse un rapport un tant soit peu complexe avec la 

réalité extra-Iiaguistique. 

Reprenons ceci à partir de la mise en relief (ou effet de contraste), étroitement liée à la 

duplicité des signes dans l'effet poétique. I l  s'agit de raspect autoréflexif le plus riche en ce qui a trait 

aux mécanismes de  présupposition La mise en reliec au sens large, est l'opération résultant de la 

présentation connexe (sirnuitanée ou successive) de deux réalités dont la seconde tire un pouvoir 

signinant de la première du fait d'en être distincte à l'intérieur même de ce rapport. Elle peut être : 

1- inteme, lorsque se trowe évoquée dans le texte une réalité de prime abord extérieure à la poésie, 

par exemple la auauté, une sensation d'homeur (cas de simultanéité présentative du poétique et du 

non poétique), ou quand le texte présente successivement deux réalités dont la seconde est poétique 

par rapport à la première (successivité présentative). Comme exemple du deuxième cas, ce poème 

de Melançon qui débute par «Au mois de mas les employés / Sortent des bureaux à cinq heures>)84. 

A partir d'un commencement aussi prosaique, il est &cile pour les séquences suivantes d'acquérir du 

sens par simple démarcation Ainsi ces employés sortent des bureaux «Dans des crépuscules 

immenses>, tandis qu'cil court dans l'air indécis / Une dégresse qui se cherche [...]». Si on opère un 

test d'exclusion en enlevant les premiers vers et qu'on ne laisse que les aspects davantage proches 

des clichés poétiques, on se retrouve avec un poème beaucoup moins fort : «Dans des crépuscules 

immenses / Ii cowt dans Vair indécis I Une ailégresse qui se cherche)). De plus, l'ordre des çéquences 

est souvent en poésie aussi crucial, bien qu'à un autre niveau, que dans une programmation 

inforniatique. De par la brièveté et la concentration des textes, les ressources contrastives y sont 

davantage utilisées, si bien que I'mterversion de deux phonèmes, mots ou vers peut s'avérer très 

84 Robert MeIançon, L'avant-printemps à Monîréal, Montréai, VLB, 1994, p. 1 1. 



grave, y compris dans des poèmes comme ceux de  Prévert où celui-ci joue justement sur les 

inversions et les ressemblances de toutes sortes, mais selon une certaine harmonie et une dextérité 

dans la succession La disposition phrastique n'est certes pas soumise à un déterminisme absoh, 

mais y importe spécialement cette caractéristique, pour une phrase en contexte, de contenir et de 

modifier la signification de toutes les séquences qui la précèdent. Par cette accumuiation du sens 

dans le système de présupposition, il s'acquiert, du fait aussi de la reprise par le lecteur, une 

puissance elliptique qui permet en bout de ligne tout texte. En effet la construction diine cohérence 

dans une oeuvre consiste dans le déploiement du paradigme dans une linéarité. 

2- externe : la mise en relief de ce deuxième type possède aussi une composante autoréflexive, en ce 

que c'est d'abord le texte par lequel elle s'effectue qui en profite, dans l'établissement performatif de 

sa structure lors de l'énonciation. Son caractère externe vient de ce que le premier terme du 

contraste est situé hors du texte. Il s'agit d'un corpus, d'une culturey diine situation historique, etc. 

La propre oeuvre antérieure du poète peut aussi servir de support mnstrastif à un nouvel ouvrage, 

mais à un moindre titre puisqu'elie doit côtoyer d'autres mises en relief si l'on ne veut pas restreindre 

indûment le nombre de lecteurs potentiels. Le contraste avec l'usage contemporain du langage et 

avec les manières déjà exploitées de faire de la poésie est quant a lui plus universel mais délicat, et 

résulte la plupart du temps d'un habile équiliire entre la similitude et la transgression ou le style. Une 

transgression totale échapperait d'ailleurs à toute compréhension, et ne peut faue l'objet d'un 

mouvement d'école consistant mais uniquement d'une colère très ponctuelie, que Dada, le Zaoum 

russe et l'automatisme québécois ont su exprimer. 

La duplicité du signe poétique qui à la fois réfêre et sert à d'autres perspectives appartenant 

au projet langagier du poète est une structure contrastive OU le sens usuel agit comme présupposé et 

le sens détourné commeposé, connotation créative et créatrice. Ce fonctionnement comprimé dans 

un seul sigrilfiant est par le fat même à mi-chemin du sous-entendu et peut se comparer à une 

représentation théâtraie, le sens que l'on (super) pose «jouanb> sur le «décon> du sens présupposé, 

encore que la duplicité contenue dans la voix des comédiens ainsi que celie de leur corps lors d'une 

pièce synthétisent encore mieux la simultanéité de  la chose. «Si les posés sont présentés comme ce 

sur quoi porte l'énonciation, les présupposés rappellent de manière unilatérale des éléments dont 



l'existence est présentée comme ailant de soi. Cette dissymétrie est capitale [...]»85 : elle donne en 

effet le pouvoir de faire dire ce qu'on veut à n'importe quel signifiant, moyennant quelque habileté, 

et si le langage de cornmunication rapide supporte mal qu'on abuse de moyens de détomemeni, un 

usage esthétique comme celui de la poésie peut se permettre d'der jusqu'à une ouverture ou on 

peut puiser presque infiniment un nouveau sens, la participation du lecteur au processus connotata 

lui fasant <&nporten> son propre paysage mental et culturel à un moment précis, toujours singulier. 

Cest d'aiileurs pourquoi l'on peut espérer pouvoir faire une lecture non seulement historique mais 

aussi poétique de l'œuvre de François Vion par exemple, en adaptant son discours sur la société de 

son époque à un commentaire de la nôtre, ou, comme on le fait toujours, en adaptant ses sentiments 

et leurs objets aux nôtres propres. Si, dans un contexte régulier, on reconnaît la valeur perlocutoire 

d'un posé à ce qu'il est reçu comme tel, il fht reconnmAtre que pour un posé poétique le succès est à 

son comble lorsque cette réception est saturée par les possibilités connotatives de l'énoncé. 

L'entremêlement constaté du perlocutoire et de l'iipiiicite avec une participation CQ- 

énonciative, un acte de lecture, rend saillante la nécessité de ce que Makgueneau nomme une 

«déontologie conversatiomelle)~, celle-ci s'actualisant en littérature dans le fait que le lecteur de 

poésie ou de roman accepte d'adopter un certain nombre d'attitudes de base pour que les 

particularités du genre soient saisies et exploitées. On cornnt d'ailleurs le genre de situations 

qu'occasionne la lecture d'un recueil de poèmes à la manière d'un discours politique ou d'un livre de 

recettes : sur-connotations qu'aucune loi n'interdit ! Ce qui nous intéressera pour l'instant, c'est 

plutôt la déontologie d q u e  au sein de laquelle nous accepterons de  voir s'articuler les hypothèses 

concemant l'autoréflexivité poétique. 

3.3 Maximes conversationndes et déontologie de la lecture 

L'hypothèse que je propose ici est que le tableau des règles conversatiomelles de Gnce peut 

foumir un cadre lirnitatifà l'extension indue du domaine de l'autoréflexbité, surfout pour ce qui est 

de ses mdestations implicites. Une telle limitation est rendue nécessaire aux échanges théoriques 



par le nombre e5rant d'articulations autoréflexives que nous avons pu constater, qui prend une 

tournure plutôt engiobante bien utile pour un discours SLK itautoréfl&vité même, mais moins 

eEcace lorsqutil s'agit de fàire ressortir les particularités d'une mvre. C'est donc, tout comme 

Claude Roy peut parler de La Comer~an'on des poètes, à ce qu'on pourrait appeller la 

«conversation>) des lecteurs de poésie entre eux que nous tenterons d'adapter les règles de Grice, en 

voyant quel cadre pragmatique peut régir les hypothèses singulières à partir des concepts généraux 

qui nous ont jusqu'ici servi à disséquer l'autoréflexivité. 

Dans le céièbre article <cLogique et conversatiomg6, Grke tente de décrire la logique 

implicite régissant les interactions conversationnelles. Le point de départ de son enquête provient du 

fàit que non seulement I'irnpIicite est présent dans des structures conventionnelles du langage où il 

fat office de raccourci, comme dans un enthymème du type «Je pense donc je suis> oc on 

comprend la prémisse dl fàut penser pour être», mais il l'est aussi au niveau pragmatique du 

dialogue, où des chemins plus aléatoires et contextuels inteMement dans la réception des énon&. 

À la base de la conversation, Gnce place une volonté commune de cohérence et de 

poursuite de buts communs. Il nomme ceci principe de coopération. Au niveau des études 

poétiques, on reconnaîtra sans peine la nécessité dbne telle visée régulatrice partagée par les 

chercheurs, qui justifie leur association et leurs échanges. La coopération vient donc régir et 

régulariser I'utilisation des tours de parole, comme par exemple une analyse des dispositi& 

autoréflexifis dans l'oeuvre d m  poète donné, qui fàit appel à une reconnaissance de sa pertinence par 

d'autres collègues d'après un contexte général correspondant au point oii les travaux en sont rendus, 

aux circonstances dans lesquelles l'analyse est présentée, etc. Cette coopération est articulée par 

Grice en quatre catégories donnant lieu à des rnaximes que nous adapterons au dépistage de 

l'autoréflexivité métaphorique. 

a) QUANTITI? - Cette première catégorie concerne le fhit que l'information apportée ne doit être ni 

trop mince ni plus étendue que ce qui est exigé par le contexte. Compte tenu de l'exigence que nous 

avons prise de Magné de dégager un réseau, nous dirons qu'une marque unique d'autoréflexivité 

implicite ne su£Et jamais, tandis que le nombre sdisant d'exemples tient au niveau d'évidence atteint 

86 J. Grice, dagic and convenatiom, dans Communications, no 30, 1979, p. 57. 



suite à leur association Dépendamment du caractère global ou local du champ couvert par chacune 

des marques dans un segment dom& le nombre d'éléments pourra varier beaucoup. II sera 

cependant perçu comme oiseux d'iiister sur un trop grand nombre de marques très locales. 

Maxime : «Donnez l'information requise seulemenb. 

b) QU& - La vraisemblance d'un f& I'homêteté dans sa présentation et la possibilité de 

fournir des preuves constituent en gros la catégorie de la qualité. ûn ppet traduire ceci par la 

maxime «Soyez h c  et ngourewo). La postulation d'un contenu implicite et d'une connotation doit 

ainsi être appuyée d'arguments Iinguistiques oukt extra-linguistiques pour se différencier d h e  

vague impression L'accord avec le sens commun quant à lui aura une importance d'autant plus 

grande que les preuves seront insuEsantes ou peu convaincantes, tandis que la force de celles-ci 

pourra permettre qu'on tente d'introduire des paradoxes et des contenus enfouis  ès profondément 

dans le texte. 

c) RELATION - Troisièmement vient l'à-propos, qui va d'un contexte plus large à celui très étroit 

du développement de la conversation, où chaque intervention doit fàire montre qu'elle suit les plus 

immédiates avec pertinence. Si l'on s'en tient à l'intervention écrite d'un chercheur, par exemple moi- 

même dans ce mémoire de maiAtrise, on peut noter l'exigence Ùistitutiomefle de baser sa réflexion sur 

celle de théoriciens ayant déja reçu un minimum d'assentiment, de se situer méthodologiquernent, la 

nécessité de s'adapter minimalement a l'état de la question aujourd'hui- Tenter un résumé de la 

problématique autoréflexive en s'attardant exclusivement à des thèses polémiques appartenant au 

groupe Tel Quel aurait par exemple été rapidement réprimé. «Soyez au coura.nt,> pourrait en gros 

traduire la relation. 

d) MODALITÉ - Cette dernière catégorie concerne la manière de présenter ltXonnation et se 

résume essentiellement à la maxime ((Soyez claim. Être ambigu, obscur, ittiliser des concepts de 

manière équivoque sans commenter cet usage, sont des tares qu'on peut reprocher à une analyse 

puisqu'ils empêchent la coopération 

Évidemment ces règles ne peuvent, dans l'acception étroite que nous venons d'exposer, que 

se M e r  au domaine critique. La stratégie auctoride du créateur, plus monologique, joue quant à 

elle au contraire des transgressions de ces règles comme de ses ouds propres. Le rôle de la 



transgression dans le langage ordinaire peut toutefois éclairer sur le jeu absolu qui a cours dans le 

poétique. 

Dans le même article, Grice donne un aperçu du fonctionnement des déviances en 

dkfinissant le sous-entendu par rapport aux fameuses maximes. Ce qui provoque l'encudage d'un 

sous-entendu, c'est en effet la transgression plus ou moins explicite d'une règle, transgression qui 

peut soit tromper le récepteur soit lui suggérer de chercher dans le contexte des éléments 

supplémentaires pour mieux interpréter. Autrement d& certains bris de cohérence au niveau de la 

surfke invitent à chercher une réparation par la présence implicite d'une autre signiscation plus 

expressément circonstancielle. Cette théorisation, qui permet d'expliquer l'ironie, I ~ o u r  et divers 

phénomènes indirects, est particulièrement intéressante dans le cas de la poésie contemporaine, 

souvent mise au ban pour laconisme, absence de contenu, inutilité ou obscurité, qui correspondent 

dans l'ordre à des transgressions, à différents degrés, des quatre catégories. La brièveté de la plupart 

des poèmes, l'investissement dans le signifiant, la fonction d'objet esthétique et l'apparence souvent 

nébuleuse du genre poétique, peuvent-ils s'expliquer par une exacerbation de quelque mode 

d'iiplicitaîion? Cela est assez ciifEde à déterminer tant les mouvements langagiers provoquant 

l'émotion poétique sont fùgaces et se rapprochent plus d'un principe de plaisir ou de performance 

autotélique nir l'être parlant que du principe de coopération à la base des maximes. Examinom 

cependant la manière- dont Grice décrit le fonctionnement de transgressions se rapprochant du 

littéraire, et prenons comme exemples des extraits de poèmes. 

a) L'ironie - Lorsqu'un poète poursuit un morceau plutôt grave par : (d'en parle comme si on s'était 

quitté 1 depuis cinq minutes pour cinq minutes / le temps d'acheter du cheese weem) on peut 

conclure, en tenant compte de la réputation de camelote de ce eomage et des blagues fréquentes à 

son endroit, de même que - et surtout - de son peu de pertinence comme image à l'intérieur d'un 

poème, que son nom est prononcé par ironie. Son manque d'à-propos amène à suggérer la 

recherche d'une séquence synonymique comme «quelque chose de vulgaire ou peu importano>, 

suite à 1'eEet ridicule que le lecteur senfirait à voir un poète a 5 m e r  littéralement la séquence. 

L'énonciation suppose ici que le jeu avec les attentes permet de conserver le ton général précisément 

" Guy Cloutier, A@&, Monhéal, le Noroît, 1997, p. 55. 



en s'en démarquant, d'où une violation apparente de la règle de modalité. Ce n'est donc que par 

référence au reste du texte que le mot intnis peut constituer autre chose quiin bruit. 

b) La métaphore - Ici la simple négation de ce qui est dit ne suffit pas. Lorsque Rimbaud parie de 

&'essaim des feuilies d'or [...I»~~, la &ère du niveau explicite demeure importante. En donnant le 

nom d'un groupe diectes au f d a g e ,  ltauteur lui en aîtriiue certaines qualités, mais sans avoir à 

dire explicitement qu'il le fat. En poésie, un tel raccourci n'est pas qutitile, il déclenche un 

autotéEsme esthétique de la correspondance nouvelle. Dans le cas diine d é m e  ou diine 

autoréférence masquée, il fàudra fàire intervenir une référence double, composée de celle à une 

image mentale et de celle au processus de formation de cette image, tout en justifiant la probabilité 

de la présence d'un mécanisme aussi complexe. 

c) L'ambiguïté volontaire - Gnce lui-même fhit appel à des vers pour expliquer ce phénomène. 

Commentant un passage de Blake, il justifie l'ambiguïté par les «goûts du poète pour les choses 

sophistiquées> et l'«évidence interne ( d h e  ambiguïté entretenue à dessein)» (p. 69) prenant parti 

pour une simultanéité et un mouvement entre plusieurs significations. On voit donc qu'il peut y avoir 

un intérêt interne à choisir de transgresser les règles ordinaires de  la conversation, et qu'il peut 

résider dans quelque chose d'aussi «gratuiD> que le plaisir. Ce qui n'&de pas le rapport de 

cohérence qui peut exister entre les différentes transgressions d'une oeuvre, cohérence que l'on 

pourrait traduire comme d'auto-pertinenca) d'une poésie, où le principe de coopération est en 

quelque sorte transposé dans une «coopération» entre les éléments du texte. L'existence d'un tel 

fonctionnement sous-entendu peut cependant donner naissance à un principe de coopération 

sophistiqué où le lecteur reçoit l'oeuvre en y recherchant la «coopération» centripète plutôt qu'un 

contenu informatif. On pourrait donc dire qu'une partie de l'autoréflexivité de la poésie réside dans 

son parti pris pour un usage non informatif mais morzsfratiy du langage : le poème, selon le mot 

drÉ1uar4 «donne à v o h  les démarches langagières et le matériau dont il est fàit, en partie 

indépendamment de la référence. On y sous-entend une modalité comme <iDites avec e f f i  d'une 

manière qui en soi fasse événemenb>. 

- -  - 

Arthur Rimbaud, (finfance II», IIluminations, Paris, Gallimard, 1 984, p. 157. 



A partir de ce court inventaire on constate que la transgression, n'étant pas propre à la 

poésie, y est par contre utilisée pour elle-même. Comme d'ailleurs tous les autres éléments 

concourant au poème. L'aspect qui échappe à rautoréfld est cependant la part de Ia mise en 

contraste partipant à l'effet poétique, la nécessité d'un contexte partider pour que s'actualise la 

visée perfomtive de l'auteur. Ce n'est pas un implicite repérable au niveau Linguistique qui 

s'accapare tout l'effet poétique, mais davantage un implicite historico-linguistique f o m t  le t h  

de l'énonciation Une lecture critique pourra donc recourir profitablement, dans l'opération de 

repérage du métalangage interne implicite, à des données extra-linguistiques visant à faire considérer 

le milieu d'inscription, car la formulation dhn vers semblable par deux poètes vivant a trois siècles 

d'intervalle aura en effet peu de chances d'articuler le même processus, et ce recours vaut celui à des 

fàits linguistiques. 

Les trois thèmes imroqués jusqutki permettent une lechire qui porte attention autant aux 

structures linguistiques qu'aioc faits extra-linguistiques (psychologiques, historiques) intervenant 

comme fideurs dlautoréflexMté. La pragmatique est en ceci l'outil idéal puiçqu'elle étudie le 

langage à partir de la polarisation qutiI contient entre un Nveau interne et des circonstances externes. 

Elle penne< d'une part, d'appuyer des jugements intuitifk sur des descriptions techniques du non-dit 

présent dans le dit et, d'autre part, de considérer impossible une actualisation entièrement 

autoréfiexive de la poésie, toujours située dans I'espace-temps et infiltrée par un matériau pourvu de 

réfërence et de connotation, matériau lui-même connoté historiquement, que ce soit dans le sens 

commun ou dans un milieu spécifique d'interaction. En somme cette approche contraint a chercher 

une solution plus nuancée que la simple clôture sur lui-même d'un domaine en étroite interrelation 

avec l'usage habituel de la langue. 

Avant de passer à des considérations plus synthétiques, il convient de mentionner le concept 

d'embrayeur, puisque ses implications sont non seulement très grandes concernant la littérature mais 

aussi spécialement incidentes en poésie moderne. 



L'embrayeur est un concept structuraliste (Jakobson) issu des réflexions sur le clivage entre 

énoncés et contexte qui ont fini par donner naissance à la pragmatique telle que nous la coMaissons 

maintenant. Les embrayeurs sont ces types de mots dont la signification est toujours, sauf indication 

contraire, tniutaire diin contexte. Ils sont des agents de raccord du linguistique à de l'extra- 

linguistique, ce pourquoi leur sens inclut l'ouverture à un référent variable selon l'usage. On parie ici 

des pronoms personnels (je, W, il, etc.), des déictiques temporels (avant, après, ~ ~ t e n m i l )  et 

spatiawc (ici, là, &anf). Maigueneau (p. 4) les décrit comme des a i t é s  linguistiques dont 

l'uiterprétation passe nécessairement par une prise en compte de lair "~ccurrence'~». 

Or il app-t que dans les producrions fictionnelles, outre le renvoi interne entre signes et 

les allusions réalistes, la référence entière fonctionne sous un mode d'embrayage. Ce n'est pas à un 

personnage ayant existé que réfère un récit tout au long de son développement, mais bien à la 

représentation mentale formée à partir des mots inscrits sur la page. Idem pour le New York serni- 

fictif dont il peut être question, le 24 juin fictif à partir duquel s'ordonne une trame événementielle. 

En somme, c'est avec l'amorce d'me lechire singulière que le système para-référentiel se met en 

marche, et ce sans appui véritable en dehors des mots qui le provoquent. 

Si on tient pour acquise la distinction entre la poésie et le récif certains poèmes powant 

cependant très bien contenir de petits récits et le récit poétique ayant un répertoire assez étendu, on 

constate en général une marge de manmvre plus grande que partout ailleurs laissée au lecteur pour 

raaualisaton des référents f i e .  Lbtilisation de dispositifs actanciels, temporels et spatiaux y est 

particulièrement pragmatique, comme si un apport considérable du récepteur était de prime abord 

admis et Quelques brefs exemples entre des milliers repérables au simple feuilletage diin 

recueil de poèmes : 

Ils sont tous au rendez-vous, 
les édifices, les herbes hirsutes, 
les barbes, les cris, l a  lampadaires, 
les géraniums, les klaxons, 
les freins, vitrines, 

" Vincent Jouve, L 'effet personnage dms le romon, Paris, P.U.F. (coil. Écriture), 1992. 



la terrasse, la tasse, le serveur, 
récran, tu v o i p  

Dans le début de ce poème faisant partie d'un ensemble nettement non narratx on peut re&m&re 

cette caractéristique de la poésie qui est d'exploiter exponentiellement la contextualkation inteme, 

mais aussi de rendre saillante la capacité de la fiction à imaginer son propre contexte à partir de 

données connues. On peut même dire qu'il y a un jeu centrai autour de cette forme d'autoréflexhhté, 

dors que Jacob introduit l'embrayeur <dm, créant une vague attente de personnages animés (d: être 

au rendez-vous), mais décrivant ensuite sauf pour le semeur des inanimés et la partie impersonnelle 

d'êtres animés (barbes). Ici le terrain est démocratiquement partagé entre Ia cohérence interne et la 

participation imaginative du lecteur. Lorsque intervient le «tu», celui-ci CO-réfee à un interlocuteur 

possible, au locuteur monologuant et au lecteur, l'ouverture entre les trois constituant un véritable 

espace de jeu. En effet, il semble plus sage ici, en nous rappellant les précisions de Rimbaud sur la 

polysémie poétique, de supposer, démarche inhabituelle, toutes les CO-références possibles en 

retranchant à mesure celles que peut venir infirmer le texte. 

On a trouvé dans ton sang 
un nombre insuEsant d'anticorps 
à l'habitude. 
Tu as attrapé LE JOUR LE JOUR 
anémié jusque dans mes projets de fatigue 
attrapé l'aujourd'hui 
le reco~nrnenement.~' 

Il fêut bien, avec cet exemple, ajouter à notre liste initiale de possibles deux éléments. D'abord le 

concept générai relié au mot, comme lorsqu'on parle de l'Homme, ensuite l'autonyme. En effet les 

marges du discours poétique en parriailier semblent être beaucoup plus pleines que ceUes du 

discours courant et celui que la critique doit emprunter sous peine de chaos. Partant d'un silence où 

règne une sorte d'<<attriiution totale», c'est-à-dire dont tout (et donc rien?) est le sujet et 1'attn.i.uf 

la masse sémiotique ne fat que se retrancher des éléments au fur de son articulation, chaque mot 

" Suzanne Jacob, La Pmt de /eu, Montréai, B o a  1997, p. 29. 
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renvoyant implicitement à lui-même, au concept et aux aunes référents possibles tant que le 

contraire n'est pas explicité. 

Dans le poème de Coppens, où le <dm et le «je» sont à peine plus définis que le «on», la 

séquence «attrape l'aujourd'hub force à reconsidérer fortement les rapports entre le mot aujourd'hui 

et son acception, tant il y est connoté, énoncé comme s'il s'agissait d'une pernicieuse maladie. 

Notons bien que ce type de va-et-vient entre les niveaux auto- et hétéroréférentiels n'est pas gu'un 

procès acheminant au poétique comme une enquête à son dénouement : c'est bien plutôt le poétique 

même qui prend la fonne de ce parcours. Ainsi dans cet exti-aït : 

silence : arête des mots 
que ta voix leur 
retire 

-seulement la chair 
du verbe dans ta bouche 

conjugué au 
présent de l'âme 

tu multiplies le pain 
avec le mot pain92 

L'ouverture parle ici du siience comme de la pointe d'un retrait effectué au sein diin «eux» très 

généd, séquence apte à décrire le procès de l'écriture poétique. L'association de deux registres 

séparés, le verbe et la chair, vient ensuite reaforcer l'hypothése dhne lutte langagière où le matériel 

et l'abstrait s'entremêlent, ainsi que le suppose le registre évangélique et la réfirence implicite au 

verbe fait chair. La conjugaison dont il est question à la îroisième strophe actualise quant à elle une 

coréférence au verbal et au spirituel, la mise sur un même plan des différents modes de 

représentation culminant avec l'accroissement du pain parp'n.  On se trouve enfin passablement 

loin de la situation où un simple embrayeur s'adapte à une utilisation contextuelle et acquiert une 

signification précise. La référence se f ~ t  plutôt au pouvoir même de référer dénotativement ou 

connotativement qui demeure en résenie dans le mot poétique, le pain dont il est question étant à la 
-- - 

92 Pierre Ouellec Consolations, Montréal, le Noroît, 1996, p. 55. 



fois a ~ s n  général que le concept de même que partidarisable indéfinimen& selon le nombre de 

lectures possibles. 

3.5 L'énonciation ouverte : d'après quelques postulats de Récanati 

Ltowrage de François Récanati intitulé Ila T r m e n c e  et Z'énonciatin (voir 

bibliographie) est une synthèse pragmatique très utile pour comprendre la distinction entre les 

usages poétique et non poétique du discours. L'auteur, en plus de retracer dans ce k e  les racines 

médiévales et classiques diuie conception du signe comme dispositifs liz fois réfléchissant et tourné 

vers I'aaéneur, O& des pistes éclairantes pour continuer de décrire cette double artiailation au 

niveau implicite de l'énonciation poétique. Pour clore cette section je retiendrai quelques aspects 

utiles pour bien cerner les supports linguistiques et la dynamique contextuelle de l'autoréfl~té, en 

m'attardant en parallèle à ce qui distingue la poésie d'autres usages de la langue. 

3 S. 1 Montrer, dire 

Le modèle que privilégie Récanati pour penser la signification est la polarité entre un 

événement discursif et une visée descriptive issue de cet événement. Si l'énoncé met en évidence sa 

propre réalité en exploitant la «<réflexion virtuellm qu'il porte implicitemenf il s'opacifie, par 

opposition à la transparence qui le caractérise loaqu'ii se fait l'outil impersonnel d'une 

représentation. Le schéma sous-tendu par ceci est le suivant : (x A -> y). Comme le dit Rhmt i ,  

( L e  représentant fat réflexion sur lui-même en même temps qu'il représente le représenté» (p. 21), 

l'opacité d'un signe étant toujours potentielle puisque son utilisation nécessite I'établissement d'une 

différence implicite entre lui et ce qu'il signifieg3. Cet é q d i r e  entre le fait du signe et le fait 

accessible par le signe est nommé par Récanati (da t r anspa ren~-opac i t é )> ,  coexistence 

diplicite et d'explicite, de centripete et de centrihge. 

d'acte doit se réfléchir comme distinct de l'objet pour pouvoir représenter cet objet comme objet distinct de 



Opposant la poésie au discours non poétique, l'auteur montre comment les deux champs 

composent diEéremment l h  de l'aube avec cette polarité pragmatique. Alors que le langage 

ordinaire privilégie la aansmission d'uiformatioq donc une utilisation référentielle du dixours, le 

poétique est caractérisé par une insistance sur ce qui déborde de cette utilisation Ce débordement 

réside entre autres dans ce que Frege nommait la «couleun> du mot, où siège le sens même, soit la 

propriété de relier le mot à une chose réelle. Ce powoir évocateur est la modalisation imprimée à la 

réfërence par l'usage, et s'il fait partie de tout discours il constitue cependant l'essence de la poésie, 

qui l'exploite de façon exacerbée, déviante par rapport à I'iipératif de communication 

représentative. 

«[ ...] si les mots sont, comme dans le discours poétique, valorisés, ils cessent d'être les 

véhicules transparents de leur contenu sigrifkatif: et ce qu'ils montrent prend le pas sur ce quVs 

disent.ng4 Ce que le mot poétique montre, c'est lui-même comme objet digne d'intérêt, comme 

source de l'accés au représenté. Ce par quoi il montre, c'est sa capacité de retour métalangagier, 

présente implicitement dans l'expérience esthétique qu'il déploie en poésie, parfois présente 

explicitement lorsqu'en plus d'être mis en valeur les mots se représentent. L'expérience de la beauté 

poétique est donc étroitement liée à la réflexion virtuelle ou «expresse». Elle réside en faa dans la 

monstration d'une manière d'exprimer pouvant aller jusqu'à éluder l'exprimé, de toute &çon 

indifférent en ce qui a trait à son existence absolument non langagière, qui appartient non pas à la 

Littérature mais à la mystique. On retrouvera ainsi d'excelIents poèmes sur le langage poétique et de 

médiocres sur des beautés natureIIes ou des êtres divins. 

Le résultat de cette monstration autoréflexive est la mise en échec a priori de la paraphrase 

diin poème, qui en changeant les signifiants ne peut produire qu'une plate description, ou encore un 

poème diffërent, possédant son événementialité propre et non répétable excepté dans la lecture. 

Cette impossibilité de la substitution existe pour cetains énoncés nomiaux à action fortement 

connotative, ce que montre Récanati, et cela témoigne encore d'une présence des mécanismes 

poétiques aux côtés des mécanismes logiques dans le langage ordinaire. 

l'acte.» Récanati, p. 22. 

" Récanati, p. 38. 



3 -5.2 Le contexte opacifiant 

«Enchâssée dans une constniction d'attitude propositionnelie, une proposition s'opacifie>> 

(Récana& p. 45). L'usage autonymique de mots ou de phrases emprunte donc une démarche 

similaire à celle du poétique, et on ne s'étonnera plus du caractère esthétique de la constante 

ambivalence entre cet usage et hsage référentiel en poésie. Récanati décrit l'enchâssement 

autonymique comme la production d'une séquence dans un «contexte opaque», dont l'opacité est 

d'deurs garante d'une fonction adjointe à celle de la description En ce sens on pourrait dire de tout 

retournement métalangagier qu'il est une actualisation de l'opacité au cœur d'une séquence 

transparente. 

La démarche exirêmement monstrative du poétique fonctionne quant à elle de prime abord 

dans un tel contexte opaque, sans nécessiter pour cela de marques particulières comme les 

guillemets. Toute proposition qui s'insère dans un poème est ainsi autonyme dans la mesure OU est 

exploitée sa beauté en tant que proposition, indépendamment, en partie, de son contenu. Mais 

seulement en partie, puisque la réussite, au niveau perlocutoire, de I'énonciation poétique dépend de 

facteurs linguistiques externes au poème ainsi que de facteurs extralinguistiques. On écrit le poème 

avec un matéxiau déjà connoté, on le destine à un pubiic dont on peut présupposer qu'il peut 

effectuer certaines démarches actualisant les multiples connotations. 

Lorsqu'un énoncé représente une réalité qu'il a lui-même constituée, on dira qu'il est sui- 

référentie1. Cette notion que Récanati @. 98) emprunte à Benveniste sert à décrire des cas où le 

représenté et le représentant se font indissociables, comme dans la promesse ou le poème. Ce thème 

combine ceux de la performativité et de la présupposition : c'est par le fait que le poème parIe de  lui 

ou met son matériau en évidence qu'il existe et agit, c'est en se présupposant lui-même dans chacune 

de ses parties qu'ii construit son pouvoir. En effet le poème, n'étant pas paraphrasabie, n'existe que 

parce qu'il est dit, et n'est dit #en créant en lui-même un contexte poétique. Autrement dit, les 

divers segments qui le composent sont unis par un rapport de coopération où chacun s'appuie sur 



l'autre pour consolider son statut, sans toutefois qu'on puisse, comme pour l'autonyme explicite, 

définir une séquence de fond et une séquence de &ce. Comme l'opacification, la sui-référentialité 

est présente d'emblée dans le poétique, sa présence explicite redoublant dans la surîàce un rapport 

déjà existant en profondeur, le mettant en abyme mais sans le surplomber tout à fait. 

On pourra cependant argumenter en disant qu'une auto-contexttliilisation est présente en 

toute représentation Un des apports de la pragmatique est justement de mettre en évidence le 

caractère événementiel de tout énoncé produit. Mais les effets de cette événementialité dans le 

langage ordinaire sont considémôlement plus terre à terre qu'en poésie, où semble se goûter dans sa 

pureté le plaisir de pouvoir «recommencen> le monde en établissant une parenthèse esthétique dotée 

de choséité. Si l'utilisation de la langue nécessite une part de poétique au niveau çtnicturei, il est 

cependant possible au poétique de répondre à sa propre urgence en faisant jouir de son matériau. 

C'est en ce sens que Récanati réutilise subtilement la notion de double articuiation centripète 

et centrifùge du discours, en faisant de ce qu'il appelle la token-réflexivité la condition générale de la 

référence (p. 173). Alors que la token-réflexivité concerne plus spécifiquement les embrayeurs 

linguistiques et s'applique très bien au poétique, Récanaîi croit bon détendre son champ plus avant 

en l'appliquant à tout discours contextuaiisé. Premièrement, «un token [énoncé particuliexj ne peut 

remplir son office et toucher un objet singulier qu'en réfléchissant sa propre singularité>) (p. 173), 

p&pe l'atteinte d'un objet singulier ne peut se fiiire qu'à travers une caractérisation spatio- 

temporelle et que celle-ci s'articule à partir de l'espace-temps où est déployé Ilénoncé. 

Deuxièmement tout énoncé, suivant Austin, indique inocutoirement comment il doit être reçu dans 

sa globalité : comme requête, injure, assertion, etc. 

L'énoncé poétique étant comme nous I'avons vu radicalement singulier, très dïfEcilement 

substihiable par un autre, il est toujours le token par excelience. Non seulement il obéit aux deux 

principes sus-mentiomés, mais il a en général la particularité de générer un token différent presque à 

chaque lecture, et du moins pour chacun de ses lecteurs puisque la «rêve& de ceux-ci est 



pareidèrement sollicitée pour f d r  des référents singuliers. Ensuite, la manière dont 1 indique 

son propre mode d'emploi est aussi très spé&que : le manque dPmdicatiom explicites, le fait que la 

réception des poèmes doive tourner autour de l'établissement d'un consensus mobile, semblent, par 

défaut, motiver une lecture qui se déploie selon ce qu'on peut nommer une <<énonciation ouverte>>. 

Ouverte, c'est-à-dire qui sature sa possiiilité d'interprétation ponctuelle, qui donne lieu à un résultat 

ne powant pas éliminer la négativité qui consiste à le considérer comme partiel, périmé dès son 

apparition. 

L'indication principale de i'iüocutoire implicite dans les poèmes peut grosso modo se 

résumer à un impératif de retour en amont de la constitution du sens. L'énonciation de «Zone» par 

Guillaume Apollinaire au début du siècle, par exemple, semble pour ainsi dire volontairement 

incomplète, et cette incornpldude faire intimement partie de son effet. Pour transformer le «Zone» 

virtuel en poème effects ii fat suMe Fidication implicite dy  transposer une partie de ses 

motivations intérieures. Plus encore, le poème vise à allonger le plus possible Ia durée pendant 

laquelle cette action pourra être réitérée par des lecteurs différents à travers les époques, et de cette 

réitération dépend l'éventuelle réussite du poème au niveau perloartoire. L'énonciation se trouve 

donc non seulement owerie e ta t ivement  par les «nous> dont se meuble son univers, mais elle 

réclame aussi comme sa finalité de demeurer ouverte pour exister, puisqu'en dehors diin 

mfMchissement imaginaire contexhialisé l'énoncé déchoit instantanément en texte, objet de l'histoire 

littthire, autrefois poème. Quand Apollinaire profiire des vers comme : 

Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux 
Tu prends un café à deux sous panni les maiheureux 

Tu es la nuit dans un grand restauran?*, 

il est impératif de combler l'espace laissé par tant d'articles indéfinis (un bar, un restaurant), de même 

que par les groupes touffus dans lesquels apparaissent les éléments nouveaux du poème, 

insufnsamrnent amenés par le début présupposé du texte. Le locuteur et son allocutaire sont comme 

- - - - - - - - 

" Guillaume Apollinaire, Alcools, Paris, Gallimard, 1920, p. 12. 



il se doit si imprécis, que cette imprécision ordonne de reprendre en charge, dans les limites de la 

cohérence instituée par le texte, l'énoncé dans une énonciation qui en fera un token nouveau. La 

constitution de l'énonciation poétique ressemble donc à une espèce de spirale autoréflexive où elle 

désigne entre autres choses sa béance, son statut de déclencheur imaginatifItempêchant d'être jamais 

pur énoncé. Comme le dit Femand Ouellette dans un essai révélateur, «La poésie est une pensée qui 

fait le saut dans l'image. Elle se dévoile dans l ' i h i ,  et à la limite souvent d'une incarnation 

possible-.»% Mais la structure spiraloïde de cet infini de ce retour incessant, se déroule, à ce niveau 

aussi, selon une dynamique altemativement centrifuge et centripète. La structure profondément 

autoréflexive du poème prévoit dans son intérieur la nécessité périodique d'un apport extérieur, 

fonde même sur cet apport référentiel constitué par le monde intérieur et extérieur du lecteur la 

condition de sa réussite. Il s'agit d'un sous-entendu primordial sans lequel la poésie pourrait aisément 

se confondre avec le texte religieux dogmatique ou le doaiment infonnafif. 

Peu de poètes aujourd'hui iront considérer leur œuvre comme une structure entièrement 

fermée, malgré l'aspect souvent «sdphiral>~ de l'objet poétique posé sur une page : 

C'est dans le cercle que j'ai dépisté une ouverhire et la possibilité diin parcours [...] 
Je prends ici le «cercle», ou le templum, comme le symbole du monde que pose le 
poème, ou du f i e u  qui porte le poème et pemet sa gestation En brec je perçois le 
cercle comme l'image d'une totalité toujours visée mais jamais atteintesg7 

Nous voyons aing comment la pragmatique de la poésie, en plus de rendre compte de la structure 

centripètecentrifiige, y superpose deux autres axes. Premièrement l'axe passé-présent, qui tient à la 

choséité du poème et au fat qu'il vient occuper un espace-temps spécifique, refusant par-dessus tout 

d'être assimilé à tout autre parole partidère et appuyant sa valeur de supplément sur le contraste 

qu'il instaure : 

Pour moi, je n'écris jamais un poème qui ne soit la suite de réflexions portant sur 
chaque point de ce poème, et qui ne tienne compte de tous les poèmes que j'ai 
précédemment b i t s ,  ni de tous les poèmes que j'ai précédemment lus.'' 

% F. Ouellette, «Spirale», dans Enjomre de trajet, Montréal, le Noroît, 1996, p. 150. 

F. Ouellette, p. 145. 
98 Aragon, cité cians Claude Roy, La Conversation des poètes, Paris, Gallimard, 1993, p. 199, 



Deuxièmement, l'axe présent-fuhu qui se rapporte à la participation spéciale que le producteur de 

poésie exige de son récepteur potentiel et qui résuite d'un postuiat coopératif communément 

admis : d a  lecture d'un poème est un peu le contraire de la télévision, devant laquelle on est 

complétanent p a s e  tel un récipient, au lieu d'apprendre à fabriquer des images comme on le fat en 

situation de iect~re.»~~ 

C'est d'ailleurs ces deux situations de lecture que nous allons maintenant mettre en contraste 

afin, d'une part, de contextualiser et mettre un terme à cette étude de la poésie en contexte et, 

d'autre part, de vérifier davantage l'efficience des modèles dégagés dans la première partie. Deux 

oeuvres très dissemblables, cdeç de Gaston Miron et de Francis Ponge, nous permettront de 

réaliser le caractère a la fois généralisé et mukifonne de I'autoréfiexivité. 

- 

" P.-M. Lapointe, dans T. Bissonnene, «En amont de l'élocution», Nuit blanche, no 71, été 1998, p. 20. 



4.1 L'intimité détournée de Miron 

La première œuvre que nous étudierons, celle du Québécois Gaston Miron, est fort 

différente de celle de Francis Ponge, et si cette dernière se prête assez facilement a un éclairage 

apporté par les concepts qui nous ont occupé jusquaici, il fàudra chercher plus profondément pour 

notre premier auteur. Le défi est toutefois non seulement d'exploiter le contraste, mais d'appuyer 

l'idée d'une assez grande universalité des concepts d'autoréflexivité et de métalangage en poésie. 

La dynamique mironieme prend tout d'abord racine et contenu, quoi qu'on puisse croire, 

dans la méditation douloureuse d'un esprit sur Iui-même, donc dans une autorkflexivité 

<cnarcissique» exprimant le métalangage de la conscience. Par la voie de la métaphorisation, aspect 

souvent mis davantage en évidence par des circonstances extérieures à l'élaboration de I'œuvreY cette 

poésie se trouve investie d'un statut de discours sur le rapport au pays, de chant d'appartenance 

dédié à une société fùture. S'il est vrai que les deux options finiront par coexister dans le 



déroulement de i'œuvre et qu'elles se superposent parfois explicitement, je tenterai de montrer 

comment la réfërence à un objet extérieur, le pays québécois. s'obtient sur les bases dime 

introspection solitaire soutenue par !a quête identitaire et le désir amoureux du poète. Ce passage de 

Iridividuel au collectif Mere d'une manière symétriquement inverse du chemin emprunté par 

Ponge, qui, comme nous le verrons plus loin, part d'objets communs pour en abstraire une 

singularité personnelle à l'extrême, mais il représente lui aussi une variante de l'autoréflexhité 

poétique. Selon le modèle inspiré de Bougnouq on qualinera cette voie d'autorefiexkité centripète 

au travers de laquelle s'accomplit un travail de représentation centrifùge, tandis que Ifauteur du Pmti 

pris &s choses sera dit l'agent d'une autoréflennté «centrifuge>>, d'une imbrication de la réflexion de 

l'énoncé sur I'énonciateur avec une fùite en avant caractérisée par un décentrement systématique de 

la thématique, en d a c e ,  mr des réalités autres que le Je ou la poésie. 

4.1.1 Miron dépayséloO 

Le cheminement vers le thème de la collectivité est considérablement long à appataiAtre dans 

la poksie de Miron. La solitude et l'amour occupent dans les débuts toute la place, et ce n'est qu'en 

creusant explicitement ses propres affects que le poète aboutit à faire transpamAlre toutes autres 

préoccupations. A ce titre «La marche à i'arnoum occupe une position de pivot dans le déroulement 

du recueil L'Homme rwlIé. La fùsion langagière qui s l  consacre entre le narrateur et son 

allocutrice pose le temain hternel sur lequel pourront ensuite être interpelés les autres. C'est dans 

ce poème que Montréal apparaAt comme lieu précis de la quête de sens, et c'est après celui-ci et les 

«poèmes de séparation» que vient <<Avec tob, où se glisse un vocabdaire par lequel se fait 

l'élargissement social de la perspective : 

Je voudrais t'aimer comme t u  m'aimes, d'une 
seule coulée d'être ainsi qu'il serait beau 
dans cet univers à la promesse de Sphinx 
mais voici la poésie, les marades, Za lmïe 
voici le système précis qui écrase les nôb.es1O1 

'O0  La formule est de P. Nepveu (voir bibliographie). 

'O1- G. Miron, L 'Homme rapuillé, Montreal, l'Hexagone, 1994, p. 60. C'est moi qui souligne 



Avant ce passage il était dXcile de voir percer le «ils>> maintenant posé expliciternenf mais c'est 

don selon une logique naturelle que le chant poétique éclôt en s'augmentant d'une sensibilité 

tournée audelà du destin individuel. Eî, avant même cela, ce chant h c h i t  une autre barrière, ceiie 

qui le mène au-delà de la clôture du poème sur lui-même qui e f i y a  tant Miron Cest une des 

fiqmns dont s'explique le recours, particulièrement dans la mite placée aprés <&,a marche à l'arnoum, 

à des éléments langagiers archaïques ou tirés du parler rural. Un passage de <&.a batèche (extraits)» 

synthétise extrêmement bien la tension entre la nécessité pour la parole du poète d'acquerir une 

singularité, une stnictufe, et le désir de demeurer en contact avec la réalité humaine du quotidien, au 

c ~ u r  de l'ikiteraaion politique élémentaire : 

je ne veux pas me laisser ede-mer 
dans les gagnages du poème, piégé fou raide 
mais que le poème soit le chemin des hommes 
et du peu qutiI nous reste d'être fier 
laissez-moi donner la main à l'homme de peine 
et amironner'02 

Mouvement complexe que cet «amkonnemenb>, puisque la clôture qu'il implique en tant que geste 

est en même temps le prétexte à un désir d'ouverture. La force de cohésion interne du poétique est 

ici assimilée aux cercles de la folie, à l'idiotie, a la complaimce dans le mal d'être, à moins de 

pouvoir établir une spirale vers i'extérieur et respecter le lieu concret de son surpissement, de 

poufsuivre la dynamique pragmatique et sociale déjà à ltoeuvre dans les mots et dans la pratique 

littéraire. 

[. . .] l'on sait que Miron a parfois dénoncé sa propre poésie, vivant d'un point de vue 
politique ce que Saint-Denys Garneau éprouvait déjà dans son intériorité : le 
scandale d'une poésie disant la richesse au coeur même de la déréliction, d'une 
poésie se nomissant du mal-vivre. 'O3 

Mais il n'y a pas lieu pour autant de fàire du «poète nationab que fût Miron l'auteur d'une 

poésie nationaliste. Nepveu l'a saisi de manière très lucide et iconoclaste, en rattachant le thème du 

'" Ibid., p. 67, «Séquences>. 

l m  P. Nepveu, Les Mots à I 'écoute, Que'bec, PPUL, 1979, p. 122. 



pays chez Miron, le <a-apaillemenb) dont son œuvre participe, à un rassemblement d'abord 

sémantique et psychologique, à l'encontre des forces de discontinuité, combat qui ne mène 

qu'a~soirernent à un engagement historique et partisan. a[...] il ne s'agit pas de mon pays, mais 

d'un pays, espace neutre, indéterminé, ambigu par la persodcation discrète qui s fàit j ~ u n ) . ' ~ ~  

Ii faut profiter de i'énonciation ouverte du poème pour départager entre la stnichire établie 

par le poète et les lectures qui en ont été effectuées. Distinguer ces deux plans ne conduit pas à 

légitimer une seuie perspective mais à circonscrire un espace interprétatif qui régisse les utilisations 

du prélude interactif au monde que met en réserve le poème. Comme nous l'avons vu, les stratégies 

individuahantes visant à remplir le critère d'hdividualité requis par le poétique ailminent dans le 

legs de l'actualisation du sens, et le rapaillement effectué par Miron nécessite toujours un travail 

pour s'extirper encore de la discontinuité. 

Au lieu de trop mettre en évidence des formules-chocs telle <cHara! / kiri / la poésie) (p. 

148), il convient d'exempiifier ce qui précède par certains vers où se cristallise la bivdence 

extrêmement vivace des sisnifidons mironiennes. Ainsi : 

Ma désolée sereine 
ma banicadée lointaine 
ma poésie les yeux brûlés 
tous les matins tu te lWes à cinq heures et demie 
[--1 
tu nous d e s  d'un monde à l'autre 
toi aussi tu es une amante avec des bras (p. 36) 

où la poésie est identifiée à LUI corps, celui de l'écrivain ou celui de l'amante, corps textuel dont la 

bamicade, si eue institue un monde, sert aussi à transvaser un monde dans un autre, à 

métamorphoser plutôt qu'à isoler. 

iDans le silence oppressant des images, c'est cette seule voix qui résonne, ccminimale'~, "en 

dehors du monde" mais prenant du même coup possession du monde [. . .]» dit Nepveu (p. 132) qui 

saisit bien l'équivoque et le dynamisme des personnes verbales chez Miron : j e ,  tu, nous, la poésie, 



tout cela est perçu cornme une série de vases communicants auxquels la lecture peut fournir une 

part de détermination 

4.1.2 Art poétique 

Un autre poème qui ne peut ê e  passé sous silence ici est le fiuneux «Art poétiqua) (p. 

129), miutaire à la fois de Verlaine et Guillevic par sa définition très indirecte du poétique, en 

contrepoint d'une refkence ouvertement liée aux choses et aux individus. Le poète y commence, 

dans la première strophe, par parler de lui-même et de sa condition d'être humain : <d'ai la trentaine 

[. . .ID. Puis dans la deuxième strophe il interpelle sa mère, lui rappelle son père désoxmais absent 

(«dans un autre temps mon père est devenu du sol»). Enfin, deux vers courts terminent le poème en 

fournissant a la fois l'élément sous-jacent, objet de l'«arbournentatiom précédente, et la justification 

du titre : 

j'entends votre paix 
se poser comme la neige.. . 

Le métatangage performatif de l'art poétique interne se trouve ici mené par une voie 

indirecte, mais aisément dblable. Ce qui est exposé dans le poème est une part de I'ongine de 

l'acte créateury tandis que le fat  d'entendre cette paix se poser en silence coincide avec les moyens 

et le but achiaiisés dans l'énonciation. L'âge du narrateur qui augmente, en synchronicite avec la 

lente disparition des aïeuq est «émut&>, interprété poétiquement pour que se dégage un discours 

nouveau, celui du poème qui est un silence partageable. 

Iî n'est pas question explicitement de poésie dans cet art poétique inusité, mais ce dernier 

accomplit performativement une définition que le lecteur est poussé à présupposer suivant le titre, 

bien que le sens élargi doive être décodé sous le mode du sous-entendu, par une recherche 

interprétative de ce sans quoi l'énoncé doit être considéré insufiisant ou incomplet. 



Poésie à double-fond, rhétorique et politique en excès sur une activité lmgagïère le plus 

souvent connectée à une quête de sens incarnée, le tmjet de Miron exemplifie le passage textuel 

condensé d'un niveau centripète à un niveau centrifuge. Pour paraphraser Socrate, cette voie 

pounait être chapeautée par la maxime : «Poétise-toi toi-mêms>, alors que de l'introspection 

langagière émerge un accès partiailier vers une forme d'altérité partagée. Comme nous l'avons w, 

cette transition n'est pas attn'buable qu'à la superposition métaphorique, mais elle correspond en 

partie à i'évolution du projet poétique mironien, de moins en moins autoréfles- Cette m e  

multiforme pennet néanmoins de voir la jonction entre lyautoréflexMté du moi et d e  de la poésie, 

le lien entre les divers systèmes de clôture, textuels et non textuels. 

4.2 Les mots, les choses, Ponge 

Francis Ponge, qu'on pourrait à tort prendre pour un partisan de l'absurde ou de la légèreté à 

tout p* est un auteur chez qui se trouve condensée toute la complexité des débats sur 

I'autoréfle>rivité dans la modernité. À l'instar diin René Magritte, il a effectué plusieurs variations sur 

la mise en aridence de la matérialité du signifiant, et souligné la dynamique originelle, 

Ifenchevêtrement entre ce qui serait purement référentiel et le symbolique (référentialité comotative 

et inachevée). Disciple de M a n n é  à ses heures, Ponge ne se contente pas de plaider pour un art 

autoréf&eatiei, mais vise à révéler la nature autoréflexive de tout l'édifice langagier, et il participe en 

ceci de certains des questionnements qui ont donné sa spécificité au vingtième siècle, comme la 

phénoménologie et la philosophie du langage, courants auxquels on l'a identifié avec beaucoup 

d'abus. Comme on le découvre au contact de ses textes, il y a peu de problèmes aussi cruciaux et 

interminables que celui de la délimitation entre la représentation que nous nous construisons du 

monde et ce monde en question  pris des choses, oeuvre inaugurale de Ponge qui fut d'une 

grande influence, émerge entre autres diin sentiment claustrophobique face à la clôture structurelie 

du monde langagier, et pourtant, son style contribue à démontrer l'inéluctable de cette fmeture, 

mais non sans une oscillation qui permet d'interroger la Me et d'en inclure les mouvements dans le 

discours. Des années plus tard, Francis Ponge complétera donc le titre de son premier recueil en 



diffusant une formule qui à rebours, y semble bel et bien sous-entendue : le parti pris des cho ses... 

compte rem &s motr. 

4.2.1 de superposition 

Sans chercher à respecter le plan syntagmatique du recueil, je chercherai ici a retracer 

l'axiidation de l'autorélsavité chez Ponge en partant de l'implicite pour aller vers le plus explicite. 

Premier bout de la chaîne : des descriptions d'apparence anodine, éloignées de toutes ci~wnstances 

humaines particulières, où la subjectivité n'est marquée qu'avec une extrême discrétion et pour 

lesquelles l'appellation de poèmes semble douteuse. Cependant le phénomène décrit dans chacune 

des pièces SV trouve touché à un niveau beaucoup plus général que ne le fart la nomination ou la 

description réaliste. Il est retracé à travers son apparaître même dans la conscience et Le langage du 

poète, dans une situation de tension entre son être supposé et sa transformation en langage. Ainsi le 

feu : 

LE FEU 
Le feu fait un classement : d'abord toutes Ies flammes se dirigent en quelque 
sens.. . 105 

Ce texte débute dans un min!étisme flamboya* d'abord sonore, la phrase s'allumant littéralement au 

premier souffle avec l'allitération du f qui dérive ; mimétisme dynamique aussi tandis qu'est posée Ia 

substance et qu'en découle la ramification de ses effets, les fiammes. Plus édente  est la 

métaphorisation implicite de l'écriturey qui s'imbrique dans un discours sur l'élément naturel aussi 

théorique ou idéaliste qu'a peut avoir Pair empirique lors d'une lecture inattentive. Il faut ai effet 

s'étonner des actions attribuées : 1- f*e un classement, ce qui revient presque à articuler un 

discours, un jugement (Ia proximité sémantique entre le feu, la raison et même le Jugement demier 

est exploitée) ; 2- se diriger infaillblement en quelque sens (en quel sens d'ailleurs ?), comme mû par 

une volonté autonome. 

'O5 Francis Ponge, Le parti pris des choses, Paris, Gallimard, 1942, p. 47. Pour les autre-s poèmes faisant partie 



Il s'agit là de la première catégorie des descriptions pongie~l~les~ celle du libre jeu, pourtant 

bien entretenu, entre les niveaux de signification, notamment référentiel et autoréférentiel. On 

pourra nommer ce niveau indirect «autoré£Iexif~'b1e,~, ou comme Bougnoux parler d'«auto-hétéro- 

référentiel» (Bougnoux p. 74), mais ce type d'implicite se rattache d'évidence à la structure 

dissirnulante de la métaphore qui, en l'absence d'un «comme» métaluiguistique, tire sa force &ou 

son ambiguïté de ce que la conélation s'exprime en ne montrant pas une partie de son meCaaisme. 

Une chose remarquable dans ce genre de poème est la superposition des deux significations et la 

réversibilité de la métaphore selon i'accent développé par la lecture. Le feu est comme l'écriture et 

1 ' ~ t u r e  comme le f q  en l'occurrence a h s  et grâce à cette ocairrence-ci., celle du poème «Le 

f-. On pourrait d ie  que la stratégie pongieme reIève d'un parti pris pour une réfkence simultanée 

a deux formes d'un même objet. Ce type de démarche est d'emblée métareprésentatif puis@ 

dépasse le réalisme en tirant profit d'un entrecroisement de perspectives plutôt que d'associer 

simplement un objet à une représentation. 

De façon à peu près infaiuble, on peut trouver dans les descriptions du PLnR'.pris des bnies 

d'énoncé renvoyant souteminement a l'énonciation selon le libre jeu mentionné. Quelques exemples 

dont le foisonnement tend à accréditer cette hypothèse : 

LE MOLLUSQUE : <Ce n'est donc pas un crachat, mais une réalté des plus précieuses.» «Le 

moiiusque est doué d'une énergie puissante a se refemer.~ <&fais parfois un autre être vient violer 

ce tombeau, lorsqulil est bien fait, et SV fixer a la place du constructeur défunt.» 

LE PAPIILON : (0% lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course, ou tout 

comme.)) 

DE L'EAU : &le m'échappe et cependant me marque, sans que jv puisse grand-chose.» 

VÉGÉTATION : ((Curieuse occupation, énigmatiques caractères.» 

Ce fonctionnement est conforme à une des fonctions de la mise en abyme telle que décrite par 

Dallenbach, bien que pour ce dernier l'implicite soit associé à une mise en abyme «Euile», domant 

de ce même recueil, on se contentera dorénavant d'en donner le titre. 



peu de rendement narraîX Si de phénomène que la mise en abyme a pour fonction de mettre en 

évidence [est] la construction mutuelle de l'écrivain et de l'écrit>> (DiüIenbach, p. 25), on pourrait 

dire que chez Ponge la réflexivité rend saillante la construction mutuelie de la réalité et de I'écrihire. 

L'établissement du réseau permettant d'appuyer cette lechire de I'hnplicite est d'autre part fàcilité par 

d'autres types d'occurrences. 

La deuxième catégorie de descriptions que l'on peut déceler est celle de l'inSinuaîio3 où 

sont explicitement nommées les circonstances plus ou moins particularisées de i'acte d'énonchtioq 

mais sans que le rapport sot  clairement soutenu et proposé entre cet acte et le contenu référentiel 

du texte. Simplement, on pose côte à côte ces deux réalités en laissant le lecteur effectuer des 

associations par 1es~uel.k~ i'écriture de Ponge apparaît soit comme un véritable décalque du monde 

où eiie s'exerce, de l'objet devant lequel elle se déploie, soit comme un asse~ssement de cet objet 

au contexte d'éaiture dans lequel il est inclus. En le traitant comme échantillon de cette seconde 

catégorie, nous nous attarderons au célèbre poème «La crevette)), dont voici le paragraphe initial : 

Plusieurs qualités ou circonstances font l'un des objets les plus pudiques au 
monde, et peut-être le plus fàrouche gibier de wntemphtion, diin petit animal qu'ii 
importe sans doute moins de nommer d'abord que d'évoquer avec précaution, de 
laisser s'engager de son mouvement propre dans le conduit des circonlocut-om, 
d'atteindre enfin par la parole au point dialectique où le situent sa fome et son 
&eu, sa condition muette et l'exercice de sa profdon juste. 

Les mots que j'ai mis en Wque participent d'une stratégie de mise à découvert de i'actkité 

énonciative à élaborer pour que puisse être présenté ['objet du texte. L'auteur SV amuse à confondre 

allégrement la crevette et la représentation qu'il en forme, celle dont on peut parler comme diui 

objet de contemplation et celle qui s'en détache dans les circonlocutions. Cette dialectique entre la 

mutité de l'objet et la transposition de celui-ci en paroles par l'écriture est ici mise en scène, tandis 

que l'anthropomorphisme volontaire qui pousse à attribuer une «profession» à l'animal aide a rendre 

lui-même naturel le passage entre le naturel et l'abject$ ou plutôt l'objectivé. 

Dans le deuxième paragraphe, entre en scène I'évocation d b e  hallucination occasionnelie 

chez i'homme, dans le domaine donc d'une imagination par trop autoréflexive, faillant à établir une 

référence : 



[...] par bonds vifs, saccadés, successZs, rétrogrades suivis de lents retoursJ il [un 
homme à la vue troublée par la fièvre] aperçoit d'un endroit à l'autre de Itétendue de 
sa vision remuer d'une façon particulière une sorte de petits signes, assez peu 
marqués, translucides, à formes de bâtonnets, de virgulesy peut-être d'autres signes 
de ponctuation, qui, sans lui cacher du tout le monde l'oblitèrent en quelque &an, 
SY déplacent en surimpression [. . .] 

On voit ici plus explicitement le procédé autoréflexif par lequel i'écriture siitilise elle-même comme 

terne de comparaison pour décrire un état mental, cet état remplissant implicitement le rôle 

exactement inverse de médiatiser un jugement sur I'écriture. En évoquant la matérialité de l'écriture 

- la ponctuation et le mouvement de  la main - pour décrire l'hallucination, Ponge en vient à poser 

un discours virtuel sur le statut mental de la mise en texte, discours applicable à ce texte même : 

oblitérer le monde sans le cacher, s'y déplacer en «surimpression». Plus important encore : le Eiit 

que la description de la crevette soit précédée par un moyen terne qui est celui d'une référence 

incertaine, de toute évidence construite dans l'esprit du locuteur ou du «personnage» atteint de 

fièvre. Il en résulte un effet de génèse de l'entrée dans la pensée humaine de l'objet «crevette>», au 

moment où i'on Mque entre terreur et l'atteinte plus ou moins juste. 

Or, ciras le monde des représentaftbm e;rfériewes, parfois un phénomène 
analogue se produit : la crevette [...], ce petit être semble d'abord fonction de la 
confusion marlie. Ii se montre d'ailleurs le plus Equemrnent aux endroits oii même 
par temps sereins cette confu:iion est toujours à son comble [...]'O6 

L'extérieur comrne le mental se trouvent ainsi posés sur un plan unique, celui de la représentation, 

dont le degré d'extériorité (transparence) est inversement proportionnel à celui de l'autoréflexhité 

(opacité), qui ne saurait se réduire à zéro étant dom6 le caractère «interne» de la représentation en 

général : elle est un état mental (on retrouve ici en termes psychologiques la réflexion virtuelle de 

Récanati). D'où la confision mentionnée dans le dernier extrait, confusion qui est le terreau des 

hallucinations mais aussi des crevettes, et qu'il serait juste de voir comme le magma de la force 

ima&ative. 

l m  C'est moi qui souligne. 



[...] au creux des roches, ou les ondulations Liquides sans cesse se contredisent, 
parmi lesquelles l ' d  dans une épaisseur de pur qui se distingue mal de l'encre, 
malgré toutes ses peines n'aperçoit jamais rien de sûr. Une diaphanéité utile autant 
que ses bonds y ôte enfin à sa présence même immob'ie sous les regards toute 
continuité. 

Cette «épaisseun> se distin&ua"t mal de l'encre - métonymie de l'écriture - nous introduit à un 

milieu de doute cartésien où rien n'est jamais sûr, mais où c'est justement cette incertitude qui fonde 

le pouvoir de découverte. Fondement commun de la pensée et de l'art, cette incertitude est celle que 

révérait Claude Gauvreau dans le véritable m d e s t e  esthétique que constitue sa Lettre à m 

fmlo3>e107 : 

Là où il nl a que possibilité, sans certitude, l'éducation prescrit la fuite. 
Pourtant, il nl a pas un seul objet mémorable dont le moteur génératif n'ait 

pas été le risque intégral. @. 346) 

L'Art poétique implicite dispensé dans <La crevette» est donc inextricable d'avec une théorie 

d e  la représentation faisant large place à l'autoréflexivité. Le style alambiqué traversé de part en part 

d'ironie qui s'accentue dans la suite du poème est le résultat d'un enchevetrement carnadesque des 

registres, tous éléments d'un jeu de miroirs dont l'effectivité se trouve dans cet entrecroisement 

même. 

L'on se trouve ici exactement au point où il importe qu'à la fàvm de cette 
difficulté et de ce doute ne prévadie pas dans Fespnt une ache illusion, grâce à 
laquelle la crevette, par l'atiention déçue presque aussitôt cédée à la mémoire, nl 
serait pas cofzse~vée plus qu'un reflet [. . .] 

Voilà en effet le moment de mettre en évidence la persistance d'un objet autonome de la 

représentation, bien que seule sa supposition soit absolument nécessaire. L'objet, cfesteà-dire ce qui 

déclenche le plus ou moins libre jeu des représentations, et lui épargne ou l'empêche - coupure 

sémiotique oblige - de mettre un terme a son mouvement, acte par lequel le miroir produit de main 

humaine s'érigerait en substitution de la chose à dire. Mant un cran plus loin, Ponge étend cette 

l m  Lu barre du jour, no. 17, Janvier-août 1969, p. 344-362. 



finitude de la représentation humaine à celle de l'individu animal par rapport à l'espèce qu'il incame- 

Ainsi au plan métaphysique les crevettes ne sont-eues que des réalisations tâto~llliintes et passagères 

par lesquelles s'iliustre LA crevette. 

Qu'est-ce qui peut d'ailleurs ajouter plus d'intérêt à une forme, que la 
remarque de sa reproduction et dissémination par la nature a des millions 
d'exemplaires à la même heure partout, dans les eaux hnches et copieuses du beau 
comme du mauvais temps ? 

A remarquer au passage, le pont métaphorique via le mot «exemplaires> avec le doniaine de l'écrit, 

qui réactive au niveau même des idées la problématique du caractère irréductible d'une idée à une 

réalisation dénombrable (une idée est toujours transcendante à la somme de ses incarnations). 

Toujours, dans le banc de crevettes ou la jungle littéraire, un glissement de l'objet au jeu autour de 

l'objet, glissement qu'on peut nommer ob-jar pour employer les mots de Ponge, mais jeu qui f o d  

le support communicatif par excellence. 

Objets pudiques en tant qu'objets, semblant vouloir exciter le doute non pas tant 
chacun sur sa propre réalité que sur la possibilité à son égard d'une contemplation 
un peu longue, d'une contemplation idéale un peu satisfaisante [...] 

V o P  donc tirée une leçon quant au statut de l'image ainsi que pour le bon usage de l'imagination, le 

tout à partir de la première image marine venue. <L'objet en tant qu'objet», insaigssable à part 

entière dans cet objet distinct qu'est le poème, mais seulement communicable par cette déchirure 

assumée. 

[...] sans doute est-ce dans la cinématique plutôt que dans Parchitecture par exemple 
qu'un tel motif enfin pourra être utilisé ... L'art de vivre d'abord y devait trouver son 
compte : il nous fâilait relever ce défi. Fi du texte]'** 

'" La prise en charge de la perception comme hypothèse phénoménologique qui ressort de l'attitude pongienne 
rejoint ici le point de vue de Gauvteau dont l'esthétique prône un engagement mental sans bornes du créateur : 
&Venez-en votre parti : Les objets - comme les personnes - ne vous procureront du bon que dans la mesure 
où vous paierez de votre personne pour eux, sans espoir de rétriiution» Lettre à un fantôme, p. 346. 



4.2.2 Miroirs de miroirs 

MGs le poéte, ne s'arrêtant pas là, prolonge l'aventure en publiant Wigt ans plus tard une 

version génétique de «La crevette), composée d'une mosaïque dt&auches et de variantes figrrrant 

les miettes elles-mêmes miroitantes d'un miroir représentationne1 hcturé. <&a crevette dans tous 

ses états>109, dont le titre amalgame de nouveau les représentations mentale, physique, et textuelle, 

par la riche comotation du terne «états>). Le pdélisme est ici très a propos entre l'entreprise 

pongieme et celle de Magritte, pour l'auto-intertextualité qu'ils entretiennent à l'utirieur de leurs 

propres m e s ,  a- que pour la mise en relief de la représentation qu'ils y effectuent, désamorçage 

interne et métalangage implicite qui vient, peut-être sans le vouloir, prolonger la mise en garde 

iconoclaste de L'Ancien Testament : «Tu ne te feras point d i e  taillée, de représentation 

quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans 

les eaux plus bas que la terre», mais aussi rappeller la nature des pouvoirs autoréfIexifk : c'est en 

n'étant pas ce qu'elle dit que l'autoréflexivité peut travailler a fàire se ressembler sa matière à son 

objet. 

Dans le premier «&ab> du texte, <&a crevette dix fois (pour une) sommée», la métaphore 

typographique est introduite avec encore moins de r d  : c'est tout bonnement un point 

d'interrogation que le regard de l'auteur rencontre sous l'eau. Puis, dans le cours d'une série 

d'approximations métaphoriques se précise l'identité de l'animal visé, jusqu'à ce que ce dernier soit 

apostrophé par le narrateur d'une singulière façon : «Mon ami, tu as trop d'organes de 

circonspection. Ils te perdront.» (p. 15) Encore ici l'autoréférence implicite au poète est patente et 

vient seule justifier un jugement si gratuit et appuyé envers le crustacé. Est ici réactualisé le lieu 

commun du poète inapte aux activités de ce monde puisque tout entier tourné vers un effort 

perceptif qui le dépasse, lieu commun que Baudelaire immortalisa avec la figure de I'albatros aux 

ailes encombrantes. 

Comme un guemer sur son chemin de Damas, que le scepticisme tout à 
coup foudroie, elle vit au milieu du fouillis de ses m e s ,  ramoilies, transformées en 
organes de circonspection 

'" Francis Ponge, Pièces, Paris, Gallimard, 1962, pp. 13 -35. 



Ces constatations sont augmentées ensuite par une énumération de caractéristiques mettant 

en évidence le zigzag ou la superposition de la référence entre la situation d'énonciation et ce qu'eue 

signifie : 

Provocation du désir de perception nette, exprimée par des d o n s  d'individus. [. . .] 
grâce à son caractère non de M e ,  mais de hantise, i'on amive à saisir peu à peu quoi 
[...] un g k e r  d'une dure particulière, dont les armes ramolIies se sont 
transformées en instruments d'estime et de circonspection. [...] Révélation par la 
mort. La mort en rose pour quelques élues. 

La mort en rose : cette expression condense le mouvement centripète, lisiblement poétique, d'un 

retravaîi d'une formule toute fate Oa vie en rose) et le mouvement centrifuge d'un renvoi au réel, 

où les crevettes rosissent en cuisant. Dans cette suite poétique, on assiste en effet a l'élaboration 

d'un discours doubIe, d'une consolidation progressive du rapport établi entre deux réalités : le 

crustacé, le poète. Cette démarche iiiustre une des manières les plus intéressantes dont les différents 

métalangages se développent et se modifient, c'est-à-dire en coordination avec la progression du 

discours sur l'objet, et non une fois pour toutes à un certain moment de la recherche. 

Une des particularités de la poésie de Ponge est de tracer naturellement une cartographie de 

la représentation et de ses aspects autoréflexif!! à travers une représentation fictionneHe et fàntaisiste 

où un discom très sérieux - c'est-à-dire littéralement rapportable au je empirique - se glisse, que 

l'on peut extraire et attn'buer à l'auteur hors de la simple fantaisie et du lyrisme. De plus 

htoréflacivité proéminente de ses textes n'est pas qu'une technique mais forme une véritable 

source de plaisir esthétique, grâce entre autres à la démarche toute en ailers-retours et en 

superpositions qui s) donne fieu. Comme le dit Saint-Gdais d'autres auteurs, Ponge concourt au 

niveau esthétique à i'établissement d'un régime de lecture différent, la transreprésentation, où le texte 

est aussi lu en tant que texte. Ses «dispositifs sont transreprésentatifs en ce que les montages 

fictiomels quls mettent en place ne peuvent être caractérisés abstraction faite de leurs conditions 

[discursives et lecturaies] d'instauration.»110 

- 

110 R Saint-Gelais, Château de pages, Montréai, Hurtubise HMH, COU. «Brèches>), 1994, p. 230. 



Il peut pmAtre paradoxal de prétendre que surgisse, de textes au ton vaguement onirique et 

où domine nettement la fonction esthétique, un discours valide au niveau du didogue social. 

L'établissement d h e  thèse sur le fonctionnement de la représentation contraste en effet beaucoup 

avec une apparence de rêverie originale, mais la démarche de Ponge montre que cette distinction se 

situe en surf& et que c'est sur la base d'une certaine fmîima que peut s'élaborer le discours 

logique. D'autre part le mimitement de la stratégie autoréférentielle de Ponge sur la référentialité en 

général est représentatif du type de bond pragmatique pouvant advenir entre la lecture de l'œuvre et 

la manière subséquente dont on lit le réel, enrichissement par le miroir qui ne peut manquer 

d'extirper la littérature de sa concentration sur elle-même. 

4.2.3 Miroirs à double-fond 

La contriiution à ces thèses se dévoile encore plus clairement dans ces morceaux de son 

oeuvre que Ponge nomma les «Proêmes>. A la h g e  de l'essai littéraire vu leur esthétisme et leur 

musicalité, ces petites pièces constituent de réels m e n t s  d'une poétique en construction, dont le 

mouvement vers l'inteliigibilité se résorberait naturellement dans le flot poétique. Métalangage se 

refiisant à un métaniveau trop séparé, métalangage inplicitement interne et menaçant par là même 

son statut, p o d t - o n  dire, où ce sont les poèmes et la poésie qui servent maintenant de prétexte à 

des descriptions poétiques se comparant sans mal à des remeils comme le fameux Pièces. &Proes 

est d'ailleurs très tôt édité comme complément du Pmri pris cies choses, scefié dans un même livre 

qui scelle alors doublement l'amitié entre la pensée et le rêve, entre référence et autoréférence, selon 

Ponge. Ces textes nous amènent, tout en demeurant discrets sur ceci, a un troisième niveau 

d'explicitation de la coréférence alternative ou simultanée. 

Pro-ême : accompagnement, appui et exhortation (pro, latin de «poun>), mais aussi fkçade 

(«en avanb), autre sens depro) du poème. Que ce soit pour justifier le poétique ou asservir la prose 

- le proême n'étant peut-être que l'enchevêtrement ludique poésie-prose -, La coafùsion des 

genres est ici entretenue d'une manière qui touche directement notre idée de la représentation 

langagière et de la ramification de sa structure. 



Les Proêmes sont de plus précédés d'un ironique prologue où se manifeste, à la manière 

d'une précision sur leur statut, une incertitude à propos de celui-ci. Drame parodique du 

métalangage et de la réflexion, qui n'a de cesse de s'articuler à partir d'elle-même et d'atteindre 

lentement autre chose par ces retournements ... 

Dés lors, je me décidai. 'Ti ne me reste plus, pensai-je (je ne pouvais plus 
reculer), qu'a publier ce fkm à ma honte, pour mériter par cette démarche même, 
I'estime dont je ne peux me passer."1'' 

Voyons l'accumulation de miroirs. À partir de i'expression d'une culpabilitb personnifiée par un 

double décriant les textes que nous dons lire, Ponge «accompagne l'accompagnement,> à ses 

proèmes, eux-mêmes accompagnements aiix poèmes, d'un auto-commentaire normatif, dans lequel 

s'insinue encore une incise eUle-mêrne commentée. L'utilisation du souvenir («pensai-je») s'appuie 

elle ausi sur le premier niveau («je ne pouvais plus reculen)), montrant la configuration égalitaire 

rassemblant les différents niveaux de discours. Ains'i les proêmes à suMe sont-iIs présentés comme 

surenchère, suite, complément, rature, correction, hésitation, comme de nouveawc actes langagiers 

dont l'encadrement poursuit i'œuvre de ce qu'on encadre dans un interminable travail de perception, 

le jugement lui-même étant une sensation spatio-temporelle. <Bous dons voir ... Mais déjà, comme 

je ne me fais pas trop d'iusions, je suis reparti d'ailleurs sur de nouveaux nais.>>112 

4.2.4 Ponge projectionniste 

La stratégie d'ensemble des descriptions pongiemes trouve de nombreux avantages à être 

saisie sous l'angle combiné de la référence et de la réflexhité. En effet le projet de l'auteur se traduit 

comme une projection discursive de la perception de soi-même déclarée impossible, mais à laquelle 

le regard sur les choses donnera un exutoire. 

'" Le parti pris des choses, p. 105. 

Ibid., p. 106. 



Si la "description des choses" peut appmAtre comme un recours et un 
remède au drame de i'atpression, c'est qu'elle force Ponge à sortir de lui-même et 
des bites de sa 'Y'ausse personnalité". Mais en "se transfér(ant) aux choses", le 
sujet ne bcs'aba~e" et s'oublie que pour mieux "renaÎtre9' [. ..]'13 

Avouant son incapacité à établir une référence à lui-même, c'est d'ailleurs pour éviter de se laisser 

der dans le réseau des discours humains que Ponge se retourne vers le moindre objet pour en fàke 

une nature morte littéraire qui lui fournisse quelque miroir implicite. «Dieu merci, l'homme n'est pas 

entouré d'hommes seulement. Ii lui est loisible de contempler autre chose que sa propre face 

[...I»"~. On se trouve donc en fàce dtme «auto-hétéro-référence» comme celle discutée plus haut 

dans les ternies de Bougnoux, diine métaphorisation nécessaire dont les deux termes comparés se 

développent en symbiose et ne peuvent être vus comme tels qu'au terme du travail : diin côté 

l'écrivain tel que tramfionné par son contact langagier avec l'objet, de l'autre l'objet tel qu'inscrit dans 

un t r a .  cornparatif et révélateur de l'âme humaine. En ceci Ponge rejoint une tradition peut-être 

infonnulée dont on trouverait l'embryon dans ce mot de Baudelaire : 

[. ..] toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles (car dans la grandeur de 
la rêverie, le moi se perd vite !) ; enes pensent, dis-je, mais musicalement et 
pittoresquement, sans arguties* sans syllogimes, sans  déduction^.'^' 

On voit donc la trompeuse apparence de gratuité et dlautotélisme que laisse supposer chez Ponge la 

description htaisiste de motif5 souvent anodins, alors qu'en fat son œuvre sfïnscrit dans un chassé- 

croisé avec le discours anthropologique et contient de surcroît une visée thérapeutique de 

connaissance de soi. 

Historiquement, voici ce qui s'est passé dans mon esprit : 
1. rai reconnu l'împossibilité de m'exprimer ; 
2. Je me suis rabattu sur la tentative de description des  chose^."^ 

Il3 M. Collot, Fmncis Ponge, enire mots et choses, Seyssel, Champ Vallon, 199 1, p. 49. 

I l 4  Francis Ponge, Nouveau Nouveuu recueil, tome 2, Paris, Gallimard, 1992, p. 165. 
11s Baudelaire, <Le "confiteorn de l'artiste», Petits poèmes en prose, Paris, GE;, 1967, p. 37. 

'16 CitC dans AL Collot, p. 48-49. 



Ce «<rabatternenb> devient ici, en plus d ' ê e  synonyme de Sexpression «prendre son parti dm1'', 

dim rabattement réflexif de I'axe de la référence externe sur l'axe de la référence interne, pour 

paraphraser Jakobson Par extraversion le sujet humain implante son activité introspective plus loin 

et de manière plus précise que l'introspection ne le lui permettait dans le moment. Geste paradoxai 

tant i'écnture poétique effechie d'abord au contraire un repli interne du sujet par rapport aux 

acMés  plus proprement physiques de l%ornme, repli qui lui fait bien souvent atteindre davantage* 

au sein de son propre esprit, un véritable contact avec les choses. Mais cette motion réfiéchie fàit 

accomplir un autre geste paradoxai : en se dissimdant sous les traits d'une sorte d'esthète léger, 

reclus dans la concentration sur son activité perceptive, le poète trouve au contraire le moyen le plus 

efficace pour transmuer son identité parmi les hommes et modifier ces mêmes hommes pour peu 

qu'ils le lisent. 

C'est "en s'appliquant aux choses" que le sujet apprend à "se conriarAtre" : en prêtant 
sufhamment attention a leur qualités propres, pour pouvoir se les appliquer et se 
les approprier. Ii conquiert ainsi un monde de sentiments nouveauq qu'il n'aurait pas 
trouvés en lui-même, ni a travers l'usage social du langage. (CoUot, p. 49) 

Ains s'articule ce que Ponge qyaiifie de révolution dans les sentiments de l'hommey dans un détour 

exclusif par les choses laissées à elles-mêmes. Quitte à considérer le mot lui-même dans sa choséité 

puis à lui donner réciairage du regard n d  activité poétique par excellence dont le mouvement 

mime l'attitude à adopter pour le poète face à la nature : «[ ...] pour s'approprier ces "quaiités 

inédites", ces "sentiments nouveaux" que lui propose le spectacle des choses, le poète doit aussi 

renouveler les mots. La régénération de soi passe par une tecréation du langage) (Collof 50). 

4.2.5 La curéférence explicite 

L'atteinte d'un troisième degré où le miroitement et la superposition entre descriptions et 

métalangage interne est non plus fortement suggérée mais indiquée se produit enfin de deux £àçons. 

La première est théorique et ne nous concerne pas ici : elle se manifeste dans les interventions de 

"' «En rabattre : réduire ses prétentions.» (Le Petit Larousse) 



Ponge, par le biais d'entrevues ou encore de sa participation au colloque de Cerjr portant sur son 

œuvre. La seconde est le W t  à la fois de I'évoIution de l'oeuvre et d'une certaine concertation avec 

l'instance éditoriale. Dans les mées  1970, Ponge décide de publier l'entièreté des brodons et 

variantes ayant mené aux trois pages de <da figue» plusieurs années auparavant, démarche 

radicalisant l'entreprise précédente de La fabrique ctu pré. Le lien avec un Art poétique interne et 

implicite sera alors concrétisé avec le livre Comment une figue de paroles et paurquoi118, 

comprenant pages manuscrites et transcription de brouillons avec typographie spéciale pour 

souligner les ratures des onginam, autres façons d'accumuler les miroirs. 

Voyons d'abord quelques variations sur le titre, où est chaque fois encadré le travail 

d'entremêlement de la référence et du métalangage : 

(p. 71) <&'art poétique de la figue sèche» 

(p. 11 1) <da figue Réponse a une enquête sur la poésie» 

(p. 115) «La figue (ou) (de la poésie à peu près comme d'une figue)» 

(p. 145) <<Voici l'art poétique de la figue sèche» 

Au long de centaines de f d e t s ,  le saut de la figue au texte et du texte a kt figue est constant, le 

chevauchement clairement désiré. Dime part, Ponge ridiailise la possibilité diine homogénéité entre 

la figue et un texte (impasse du réalisme), mais d'autre part il semble reconnaître l'ouverfme diin 

discours sur la figue en direction d'une définition implicite de la poésie. La rencontre de l'homme et 

de soi-même au bout du tunnel des choses est alors inévitable, ce dont témoigne d'ailleurs le report 

incessant dans la carrière du poète d'un texte intitulé <L'Homme>>, préfiguré çà et là par d'autres 

comme «Première ébauche d'une maim : <Agitons ici LA MAIN, la main de l'Homme !D (Pièces, p. 

116). Tout comme l'énonciation se réfléchit virtuellement dans son effet, l'énonciateur se projette 

plus ou moins implicitement dans toutes ses tentatives d'expression, et par la se co-t davantage 

au sein de tout ce sur quoi il réfléchit. Cette dynamique de réduplication réflexive, particulièrement 

exploitée chez les essayistes depuis Montaigne, n'est certes pas propre à la poésie ni à Ponge, mais 

ce poète développe des situations-types de manière si échevelée et acharnée qu'il semble mettre en 

"* Paris, GF, 1997 (1977). 



oeuvre un théâtre partidèrement représentatif de la subjectivité. Tendre vers un écrit titré 

&Homme> et n'y jamais parvenir, incarner par ce moyen terne même ce qu'il y a de plus humain 

et ne pouvoir y mettre de point final sous peine de sclérose, quoi de plus conforme à cette manière 

de faire corps avec le langage qu'est la poésie ? 



CONCLUSION : Textualité du soi 

Au teme de ce parcours trop rapide, nous pouvons distinguer dinérentes stratégies dont 

peut proceder l'autoréflexivité selon I'ampleur avec laquelle on veut la considérer. Avant même la 

récursion sous ses diverses formes, c'est la qualité d'ajout qui doit être considérée dans ses 

implications spatio-temporelles pour bien faUe comprendre I'accwnulation de smictures emboîtées. 

En effet, qu'elle afErme son pouvoir centripète par l'invention d'un monde le plus dépourvu 

possible d'antécédents mondains iwnédiats, ou qu'elle se reproduise elle-même en tout ou en partie 

dans son établissement, 1'01uvre littéraire est toujours vouée à l'utilisation de matériaux déjà 

constitués et à L'inscription en palimpseste sur une trame de représentations préalables. 

C'est ce que permet de retracer avec netteté une approche contextuelle comme la 

pragmatique. Grâce à la considération du travail imaginatif qu'est la littérature comme une adon 

humaine située, c'est non pas à la monotonie d'une simple répétition que nous aboutissons, mais 

plutôt à une multiplicité de retours sur un point qui exige le multiple pour appamA.tre. Il n'y a, en fàif 

que la seule répétition qui se répète vraiment dans tous les processus observés au cours de notre 

étude. Seulement elle n'est jamais semblable dans son résultat, et si eue «homogéne~e» un être 

langagier, c'est à travers un écart, en le distinguant du décor où il appamCt, du matériel sémantique 

déjà &ès chargé dont il est constitué. Tâche infinie tant la Whialité de ce qui peut se répéter est 

inépuisable! Tâche désirabIe aussi, puisque si la fixité identitaire est acceptable pour un objet, elle 

n'équivaut pour le créateur et même le simple créatif qu'à une fonne de mort mentale. Mais le 

poème lui-même, constitué en grande part des investissements successifs des consciences dans 



Pactivité de lecture' ne doit-on pas ultimement en dire la même chose, et rattacher son existence à 

son altérité vis-à-vis le donné ? 

C'est toute la part d'infidélité de l'analogie qui devrait être ici étudiée, dans sa wrrélation 

avec PMtration du sujet et de ses produits symboliques par la temporalité. Il n'y a pas que le 

pronom je qui soit un mensonge lorsqu'on L'applique ou le considère trop naivement : c'est le cas 

de tout écart entre un posé et son présupposé qu'articule la parole. Je ne suis pas une pipe, ni un je, 

ni un non-je, mais je suis ce qui se trame sous le masque des mots éphémères, le souvenir d'une 

présence demère la tendance au concept et à la pétrification 

L'autoréflexivîté ainsi encadrée dans un métalangage dynamique, au mnétan instable, il 

devient possible d'approcher une zone fugace entre les deux points tout aussi moribonds que sont 

l'absence d'identité du chaos et la parfiite identité d'une dictatoriale adéquation. Certes, il faut un 

métier pour y remettre cent fois le même ouvrage ; mais une utilisation critique de la représentation 

et du métalangage doit pemettre une occasionnelIe et partieue remise du métier lui-même dans 

l'ouvrage3 à la manière de ce corpus de loi décrit plus haut en référence à H o W t e r ,  où la 

constitution, tenant lieu de nœud central et de fondement pour la cohésion des autres lois, peut 

exceptionneUement être modifiée par le biais du lien de connaturalité qui subsiste entre elle et ses 

élérnen's subordonnés. 

Le poème comme un autre 

Résultats de ~ o n s  contextueiies, les échos culturels et formels mdtipfiés, tant 

historiquement que dans une communauté actuelle, sont I'extirpation hachurée d'un état d'échec 

par rapport au h ta sme  d'une unité définitive et immobile. Le «CWlmetière des déhitionm dont 

pariait Cioran dans son Précis de ciécomposifi~n~ est aussi le cimetière des identités et des formes. 

Mais c'est de plus leur terreau, tant elles ne cessent de mourir. 

Sommes-nous fondés à imaginer un esprit s'écriant : '%ut m'est a présent sans objet, car 
j'ai donné Les définitions de toutes choses" ? Et si nous pouvions l'imaginer, comment le 
situer dans la durée 1"' 

E. M. C i o m  Précis de décomposition, Paris, Gallimard (Tel), 1995 , p. 15. 



On pourra donc se hasarder à jauger qualitaiivement les procédés autoréflexifi selon leur 

capacité à augmenter i'unité synthétique par une démultiplication de fàit, de même que selon leur 

pouvoir de suggérer interactivement ce double mouvement d'éclatement et de refonte de i'identité 

qui se rattache à notre vie la plus intime. 

C'est en ce sens la philosophie récente de Paul Rimur qui peut le mieux nous aider a ouvrir 

notre conclusion Bien que Ricowr s'attarde plus spécifiquement à la mt iv i té ,  détour identaaire 

par excellence, son herméneutique du soi reflèîe bien la préoccupation d'articuler un épuiiiire entre 

me et mouvement au sein du je et de ses dérivés les plus fictifs. Se situant à égale distance de 

l'égotisme et de la mort du sujet, Ricaeur voit dans la littérature un exemple de la dynamique 

pragmatique par laquelle le soi se découvre. 

Rappelons tout d'abord cette prémisse fondamentale : «Dire soi, ce n'est pas dire je. Le je 

se pose - ou est déposé. Le soi est impliqué à titre réfléchi dans des opérations dont l'analyse 

précède le retour vers lui-même.»12* Ainsi I'identité est-elle de prime abord (pré)réfléchie, Mtrée 

par une altérité qui lui permet de se déployer dans un réseau symbolique. Parter, assumer une 

parole, c'est poser le jaion premier d'un mouvement idaititaire dont la fiction est dans son 

fonctiomement un décalque assez fidèle. Comment s'étonner alors que le poème, où la parole est le 

matériau d'une pratique artistique, reproduise cette unité fhgmentée tout en étirant et en brisatq 

par la réflexion, l'identité du poète? Dire un poème c'est dire soi, grâce à une identité formelle elle- 

même construite à partir de médiations internes. 

Dans cette perspective, l'autoréflexivité peut acquérir un statut de narcissisme secondaire, 

en tant qu'elle assume la formation d'une entité fictive au sein de la diversité. Toujours dépassée par 

ses propres effets, ele met en abyme la phénoménalité de l'identité sous sa forme exprimée, donc 

réfiéchie. Si, comme le distingue Rimur, une identité est à tout le moins nécessaire pour 

donner un foyer aux mérentes attn'butions visant le même objet, la richesse identitaire se trouve 

dans le détour sans cesse exigé par cette inadéquation qui appelle l'exercice d'une parole. À partir 

d'une autoréférence widw, andogue à l'assignation d'un nom propre (A=A), peut se déployer une 

autoréflexivité virtuellement illimitée. 

'20 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 199 1, p. 30. 



L'écriture poétique est quant à elle un lieu où s'exprime d'une façon particulière la fiagile 

jonction entre la réflexion sur le monde et la structuration de l'identité. Si le soi ne demeure autre 

qu'en parcourant les détours, un langage recherchant la présence par i'étrangeté mime la persistance 

mobile de ce soi. Dans cet endeçà de toute science, «Le trouvère trowe, parce que son désir ne 

cherche rien, étant à soi sa propre découverte, la vérité atteinte. Le chercheur vrai se cherche, bien 

plus qu'aucun objet, dans l'acte même de chercher [. . .I»'~' 

La cinquième étude de l'ouvrage de Rimur, intitulée (L'identité personnelle et l'identité 

narrative>>, est une synthèse très utile sur des questions portant sur l'identité, l'action et l'imaginaire, 

où l'utüisation de la pragmarique fate par l'auteur permet de relier, par le biais de la performafivifé, 

le travail fidomel de la l i t t é m e  à la constitution de l'ego comme sujet social et éthique. Ricoau 

s'intemoge dans cette partie sur des changements qui affectent un sujet capabIe de se désigner lui- 

même en signifiant le mondedq selon le schéma énonciatifde Récanati. 

Re£bsant L'immutab'ité du caractère, Ricoeur préEre voir l'identité comme d'une part une 

sédimentation complexe d'actes et de circonstances passées, d'autre part comme une possibilité 

d'action ou de passion actuelies. Cette possibilité a comme nourriture de prédilection i'alténté, dont 

le récit et la fiction sont entre autres pourvoyeurs par le regard neuf qu'ils permettent de poser 

même sur ce qui est le plus familier, puisque «ce que la sédimentation a contracté, le récit peut le 

redép~o~en>*~~.  

Cette utilisation de l'altérité s'inscrit dans un double mouvement selon lequel s'ensuit une 

di.mZarisaîion active)>. Se référant à Hume, Ricoeur explique que «C'est à l'irnaghtion qu'est 

attniuée la f d t é  de passer avec fàcilité d'une expérience à l'autre si leur différence est faible et 

graduelle, et ainsi de transfomer la diversité en identité.» (p. 153)Cette identité est donc le résultat 

d'une mise en contraste exercée par une faculté mihnte, et elle ne peut ê e  assimilée à un fa i t  brut. 

À cet égard la comparaison avec l'œuvre Littéraire est tentante puisque celle-ci n'existe que dans une 

''' P. Oueuet, Ombres convives, Montréal, Le Noroît, 1997, p. 77. 

la Ricœur, op. cit., p. 138. 

Ibid., p. 148. 



prise en charge énonciative' et que sa mêmeté est fonction d'un apport renouvelé d'altérité qu'elle 

fournit à un lecteur. 

Aussi semblable à lui-même que demeure un corps - encore n'est-ce pas le cas : il 
sufnt de comparer entre eux les autoportraits de Rembrandt -, ce n'est pas sa 
mêmeté qui constitue son ipséité, mais son appartenance à quelqu'un capable de se 
désigner lui-même comme celui qui a un corps.'" 

De même pour le texte littéraire contemporain, auquel on applique souvent la formule analogique de 

«corps textuel» : sa propension à se désigner lui-même peut être perçue comme une mise en abyme 

de la capacité d'autodésignation dont il dépend en ultime recours, c'est-à-dire celle de I'activateur 

du texte pour qui il constitue une délégation de la rnêmeté dont il est nécessaire de la e c t e r  pour 

l'atteindre. 

Si maintenant la perspective du texte schizophréniquement clos ne peut plus appafatAtre que 

comme un instinct vite épuisé, un soubresaut ad-réaliste dont l'intérêt est très ponctuel. iI faut dire 

qu'une vue sur I'autoréflexivité qui s'augmente de la thématique du métalangage et de sa dialectique 

centripètecentrifuge a peine à se circonscrire un champ précis. En effet, la portée de la réflexion 

indirecte est si large qu'elle tend à englober tout autre discours sur la poésie. Pour plus de prudence, 

il vaudra peut-être mieux s'en tenir à une théorie inachevée, à laquelle chaque développement plus 

localisé apporte une possiilité de modification, d'enrichissement. Mais si la littérature est ce 

discours indirect sur nous-mêmes, il n'y a rien de scandaleux à laisser ouverte la définition des 

conditions de possibilité d'élaboration d'un régime identitaire. 



HORS-TEXTE 3 

Seul celui qui édifie et ose I'échec de ce qu'il réalise avec passion est prêt 
pour trouver dans l'échec un éclair d'éternité. Le chemin de l'échec c'est la volonté 
d'agir dans le temps c'est l'historicité d'un homme engagé. Parce qu'il est 
profondément humain, Péchec est le révélateur par excellence. (Jean Lagok, 
L 'hhec, Park, PUF, 1969, p. 1 18.) 

Si au niveau a m c e h d  la ré!jkxïon sur 14 réflexion risque de &bor&r cEms un 

&scoirrs rnonisle tmchwrt I'ensemble ries objets posnbles, h co~~&tion & posfbilité pour ces 

objets &e représentés pu une conscience, on ne peut s'enpêcher de mentionner hnd0g-e 

probante existmtt enfre I'é& de I'arioréjrexÏdé, ne fut-elle que p'tique, et hvtodna&yse lie 

soi. Ln courte éfucie qui s'achève aura donc eu Ia force pi est la mienne et ses suites m 

s'éteindront qu'avec la sénilté. P m i  ses mérites, on m a  au moins celui d'avoir su & p ~ r  les 

dternantes sommi.es cib srrbjectnrime et de I'objecfnrime, abnt souvent la pensée 

contemporaine a a I u  eflectuer le m a g e  qfin & marmarnIenir une quête ouverteI diaogique et 

bipohire wncernant l'esprit et ce qui vient à l'eqn-f. 

Fmllir h s'auioréfléchir sous queIque marque que ce soit, il semble bien qu 'il ne fille par 

s'en priver. Le retour à I'arzim~Iité pure faitil même s'en échqper? 

Bmouuuuu~~~e~areskh.. . tmjou~s une expression fmtive mczis éclàirante par son cercle imestzsfr? 

Si [n folie circule dzm de sempiternels cercles ch mêmeté s 'écluppant & I'intén'm, nous 

conmnm&~eeoons tout de même IrnbIe un Éloge de la folie dms Ia fable des h i è r e s  air se 

consomme avec un inhifable succès hfiite d'un czppe1. Auee même, tmjuurs m e ,  balmtcé h 

lo W h o i r e  infafigable [e l'avenir avec des ak ctgc6t, puis encore de naiwié. Corne si 

ak lire en @Pdepennetiartiarf seul, avec la n'peur qui n m  reste, & smrcfrifr le &lire, la &lecture 

ciu lu maudit, & lire fauni ci la moelle s'exorbitant le désordonnement pour é t e d e  le beurre 

d'errmjtîsqu %plus confortaole tarfrke de vraisembhce. d Z  faut bien , après tout, &-ait Ponge, 

que je m 'en heurre, que je rn 'en beiare une &rtine» (Le beurre). 
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