
LE RÈGNE
DE LA MACHINE DE F. T. MARINETTI :

UNE FABLE SANS ANIMAUX ?

Pour une écocritique du futurisme

L,IDÉAL EST MORT. vlvn rloÉerI

Filippo Tommaso Marinetti rédige en 1910 LHonme nuhipliê u le
Règne dc la macbinet, texte court au ton prophétique qui annonce la nais-
sance d'un ... homme multiplié r. Être hybride issu du rapprochement
entre I'homme et la machine, I'homme multiplié disposera de nouveaux
organes en plus d'un esprit mécanique, c'est-à-dire " inhumain,'. Dans
Naissance d'une esthêtique fauriste (1910y, Marinetti met directement en
rappoft cette prédiction avec un changement des conditions naturelles :

Nous créoos la nouvelle esthétique de la vitesse, nous avons presque détnrit
la conception d'espace et singulièrement diminué la conception de remps.
Nous préparons ainsi l'ubiquité de l'homme multiplié.
Nous arriverons ainsi à I'abolition de l'année, du jour et de I'heure.
Les phénomènes météorologiques nous devancent, car les saisons sont déià
fondues. (p.214)

Il faut lire I'avènement de I'homme multiplié dans son rapporr avec

I'environnement : comme I'exploration poétique d'un nouveau sens du

1 Filippo Tommaso Marinetti, IiHomne nultiplié et le Règte cle la naebine ll9l0l, p. 237,
in Giovanni Lista, Le Futilrisnte.'fextes et maaifestes 1909-1944 (désormais abÉgé LF),
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015, p. 2O9-21t. Désormais abÉgé HM. Si un rexre esr rra-
duit par son auterlr, ie le précise uniquement en cas de modi6cation importante (ajout,
autre disposition du texte, etc.). Je renvoie à LF pour les qnestions édiroriales aurour des
textes cités.

2 F. T. Marinetti, Naissance d'me estbétiqte futariste U9lOl, in LF, p. 2lJ-221. Désormais
NEF.

Résumé :
F.T. Marinetti annonce à plusieurs reprises, mais le plus explicitement peut-être dans L'Homme 
multiplié et le Règne de la machine (1910), la prochaine naissance d'un être hybride issu du 
rapprochement entre l'homme et la machine. On lit souvent ces lignes sérieusement, en oubliant 
volontiers celles qui suivent, dans lesquelles Marinetti propose (sérieusement toujours ?) une 
étonnante sorte d'éthique de l'animal de compagnie. De même, on ne prête en général pas attention 
aux nombreuses métaphores et comparaisons animales présentes dans le prologue du premier 
manifeste du futurisme. Or ces lignes, ainsi que d'autres, précisent et nuancent une certaine doxa 
critique selon laquelle le monde annoncé par Marinetti serait uniquement mécanique. C'est en effet 
par analogie au règne animal que Marinetti élabore le « règne de la machine » ainsi que celui, 
nouveau, de l'« homme multiplié » — règnes qu'il faut comprendre en termes biologiques et non, en 
dépit de méprises trop régulières, au sens de « royaume ». La relation de la machine avec les 
hommes est alors plus horizontale que verticale : elle favorise leur multiplication, c'est-à-dire une 
modification des deux éléments — l'homme se mécanise tandis que la machine s'animalise. La 
machine devenue « être vivant » entre alors en concurrence avec l'animal : après l'avoir égalé, elle 
est appelée à le dépasser et à s'y substituer. Elle acquiert dans le moment futuriste le statut 
d'organisme faisant partie de l'écosystème, la nature devenant matrice et lieu du mécanique. Même : 
les machines autoriseraient un printemps nouveau, signe d'une reverdie où l'on chante une amante 
(la machine) et la renaissance miraculeuse du monde — avec animaux.

Référence :
Romain Bionda, « Le règne de la machine de F.T. Marinetti : une fable sans 
animaux ? Pour une écocritique du futurisme », dans ElFe XX-XXI, n° 5-2015, 
Approches de l'animal, dir. Alain Romestaing et Alain Schaffner, 2016, p. 65-76.
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temps et de I'espace permis par les machines, et comme le signe de la
séparation de I'homme d'avec une cerraine conception de la narure.
Marinetti déclare en effet que " I'idéal d'une sérénité bucolique a défini-
tivement disparul ,, laissanr place " au tourbillon de vie intense roulant
vers I'avenir idéal " (Nf'4 p.214).

Il s'agira tout d'abord, dans une partie que je placerai sous le signe du
Centaure, de revenir sur la manière dont Marinetti pense le nécessaire
dépassement du corps humain grâce à la machine - dans une perspective
presque cybernétique, et en ce sens transnaturelle. Puis, sous le signe cette
fois du Caniche, je montrerai que c'est par analogie avec le règne animal
que Marinetti élabore et poétise le " règne de la machine ' ainsi que
celui, nouveau, de l'homme multiplié;analogieparadoxale, qui rend les
textes de Marinetti justifrables d'une lecture écocririque. J'espère ainsi
mettfe en évidence la tension existant entre une esthécique mécanique
post-naturelle et (en laissant de côté le parallèle réinvestissement de lieux
communs sur la nature comme source de la sensibilité et de I'imagination
du poète) un discours sur la narure comme rnatrice et lieu dumécanique.

Je prêterai enfin attention à I'importance que prend I'intertexte génésiaque
dans le cadre du " mythe de la rupture et de la renaissance2 o futurisre,
signalant ce que j'appellerai le printemps des machines.

QUEL RÈGNE RÈGNE?

On a regulièrement rravesri le titre de ljHornme multipliê et le Règne de
la machine: soit on I'ampute de sa première partie (ainsi : " Le Règne de

Ia rnachinâ D, soit on substitue à " règne ,, le mot .. royaume4 o. Mais ces

1 F. T. Marinetti, La Nécusité de la uiolence lI)I01, p. 231, trad. G. Lista, in LF, p. 2)j-241.
2 Isabelle Krzywkowski, Le Tenps et l'Espace sont nnrts hier. Les anndes 1910-1920 : poésie et

poétique de la première atant-garde, Parts, Llmproviste, 2006, p. b.
J Muriel Gallot, " Marinetti (Filippo Tommaso) 1876-1944 ", Encyclopaedia Uniuersalis, p. 2,

en ligne : http://www.universalis.frlencyclopedie/6lippo-rommaso-marinetti/. Consulté
en août 2011.

4 GiovannaZapperi, " ltr Surhomme au non-homme. Visions du corps-machine en remps
de gtrerre,, p. 318, in Véroniqre Adam, Anna Calozzo (dir.), La Fabriqle da corps bumaiu :
la nacltine morJèle ù oiaant, Grctoble, CNRS-MSH-Alpes, 2010, p. )13-334. La même
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deux termesJà sont-ils équivalents ? À l'instar d'Isabelle Krzywkowskil,
il s'agit de lire le mot " règne " plutôr dans son acceprion biologique que
politique2 (regno et Reich présenrenr la même ambiguité sémantique). Ce
choix interprétatifentraîne deux visions très différenres du rapporr à la
nature. La machine entendue au sens de regne biologique ne domine pas
l'homme mais se place avec lui dans une relation horizontale favorisant
leur " multiplication " réciproque - er non leur addition (j'y reviendrai).
La méprise à ce sujet esr à mes yeux assez importante et fréquente pour
être signalée d'entrée de jeu.

S'il est un royaume, c'esr bien plutôt celui de l'homme mulriplié.
Destiné à régner,l'homme multiplié < que nous rêvons ,, (HM, p. 213),
,, fusion parfaire de I'instinct avec le rendement du moteur et avec les
forces de la Nature amadouéesl >, parachève la .. recréation, dont pade
Krzywkowski, " s[ la technologie permettrait le dépassement des "fai-
blesses" humaines que sonr, selon lui [Marinerti], l'amour, l'émotion ou
la peur du progrèsa. " Ce désir de dépassement s'exprime norammenr
dans Mafarka le futuriste (1910t. La naissance de Gazourmah, Iils du
personnage éponyme et fruit de sa Volonté - fils non mécanique, en dépit
à nouveau de méprises à ce sujer6 -, mafque une interruption nerte de la
généracion : étant " enfanté [. . .] sans le recours à la vulve ,, (M, p. 2I4), tl
mec fin dans I'esprit Mafarka à la dégénérescence humaine. Gazourmah
s'envole pour s'accoupler avec les Brises narquoises er conquérir le domaine
du soleil avec son corps invincible (p. 279) et immortel (p.2ï2),quittant

erreur est commise par le traducteur anonyme d'trn chapi:re de Maccbine faatastiche [2007]
d'Antonio Castronuovo : " Lexorcisme littéraire de la machine, du luddisme au firturisme ',
Alliage, n" 6), octobre 2(X)8, p. )7-41, mis en ligne en seprembre 2012, htrp://revel.unice.
f r/alliageiindex.htmliid= 4087, paragraphe 1. Consu lté en août 2011.

I I. Krzywkowski, Ls 'fettps et I'Espace... ap. cit., p. )4.
2 Comme semble le lâire Yannis Constantinidès dans la postfàce à son édition Tttou le

clair dt htae.t ! Manifestes et autres proclarnations fttnristu, Paris, Mille et trne nuits, 2(X)5,
p. 70.

I F. T. Marinetti, Lllntagiaation saas f.ls et hs Mots en liberté[I9I)1, p. )2), in LF, p. )2)-fi{).
4 I. Krzywkowski, Macbines à écrirc : Littérature et tecltnoùtgiu tlu xtx" att xxr siècle, Grenoble,

Ellug, 2O10, p. 41.

1 F. T. Marinerti, Mafarka lefitatriste,Paris,Sansot, lpl0 (malgré la date inscrite sur l'ogvrage
selon LF, p. 149). Désormais M.Mafarka insiste là-dessns p. 216, p.272 et p.2Bl-282,
notamment_

6 Barbara Meazzil'asignalé avant moi dans son article " Mafarka h Ftttttrlsle ou I'imposture
mythologiqtre du Fururisme", in Véronique Léonard-Roques, Jean-Christophe Valtat
(dir.), Les Mytbes des auaat-gardes, Clermont-Ferrand, Presses Universiraires Blaise Pascal,
2003, p.101-11t.
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à la fois le sol et tout ce qui pouvait consriruer I'impuretét de I'ancienne
espèce humaine - littéralement dépassée, comme Marinetti I'explique
lors de deux conférences à Londres :

[...] je vous avolre que nolrs, mâles futuristes, nolrs nolrs sommes sentis, devant
ce spectacle enivrant [a fièvre halerante d'un Blériot, I'effarante gifle de vent
donnée par Lrne hélicel, tout à coup détachés de Ia femme, devenue tout à

coup trop terrestre, ou mieux encore le pur symbole de la terre à quitter.
Nous avons même rêvé de créer un jour notre Êls mécanique, fruit de pure
volonté, synthèse de tor"rtes les lois dont la science va précipiter Ia découverte2.

Le corps humain se voit taxé de passéisme; il appartient au projet
futuriste d'en proposer la sortie - quitte àfabukr.

LA FABLE DU CENTAURE FUTUR

Krzywkowski remarque à juste tirre

[...] la machine [...] a ici [dans les textes du début du xx' siècle] valeur de
symbole, elle est I'outil fantasmatique d'une libérarion. Mais c'esr alors la

fable qvt manque : à I'exception de Marinerti pelrr-êrre, et malgré la tonalité
volontiers épique de la plupart, ces texres sont des hymnes au progrès plutôt
que des récits mythiques3.

On connaît bien Fondation et Manifexe du fitturisrue (1909)4 .Du prologue,
on a beaucoup commenté l'épisode du " fossé o dans lequel se ( flanque >
I'automobilistet ivre de vitesse et dévoué à " l'Absurde ", épisode qu'on
assimile à une renaissance, voire à une sorte d'auto-accouchement hors
du o maternel fossé r, - " fossé d'usine > est-il précisé - dont .. la boue
fortifiante " " rappelle la sainte mamelle noire de [a] nourrice soudanaise >

1 Gazourmah est . beau et pur de toutes les tares qui viennent de la vulve maléficiante et
qrri prédisposent à la décrépitude et à la mort >, selon son père Mafarka (M, p.28I-282).

2 F. T. Marinerti, Discous fitariste arx Anglais [1910], p. 28I, in LF, p. 270-281.
I I. Krzywkowski, Le Tettps et I'Espace... op. cit., p.34. Lauteure souligne.
4 F. T. Marinetti, Fondation et Manifeste du futarisme t19091, in LF, p. 87-92. Désormais

FMF.
1 P. ex. HalFosret, Prosthetic Gods,Cambridge (USA) & London, The Massachussets Insritute

of Technology (MIT) Press, 2006, p. 118 er suivantes.
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(FMF, p. 88) du fururisre. On a prêré atrenrion au rôle joué dans ce
processus par la machine (et par les déchets d'usine), à la fois cercueil er
fætus : "Je m'allongeai sur la mienne [de machine] comme un cadavre
dans sa bière, mais je ressuscitai soudain sous le volant - couperer de
guillotine - qui menaçait mon esromac " (p. 87). Auxiliaire ou agenr
de la résurrection vécue par son conducteur, la machine accompagne
en effet l'émergence de la révélation du Futurisme à I'automobiliste qui
< parmi la complainre des sages pêcheurs à la ligne er des naruralisres
navrés ,, " dict[e] > une fois sorti du fossé ses ( premières volontés r',

c'est-à-dire son Manifeste du Futarimte, o à tous les hommes uiuants de la
terre > (p. 89; I'auteur souligne). Tourefois, on a peur-êrre moins insisré
sur le fait que le conducteur ressuscire auant de tomber dans le fossé.

C'est bien I'automobile qui y renaît. La première résurrecrion esr donc
celle du conducteur en Futuriste, sous I'impulsion de la machine - << sous
le volant ', -, la seconde étant celle de la machine sous I'impulsion de
I'homme - sous sa < caresse ". Lhomme et la machine, pour reprendre
un motif de l'époque, s'électrisent: ils jouenr I'un pour I'autre le rôle
de (ré)génératrice. Ensemble, ils renaissent sous la forme nouvelle d'un
. Centaure, (p. 87), I'homme érant désormais hybridé avec son . Pégaser o.

Dans IiHomme multiplié et le Règne de la nachine,l'homme et la
machine associenr plus clairemenr leurs propriétés. En effer, dans ce
texte, Marinetti entend aider à préparer .. la création d'un cype inhu-
main >, qu'il déduit de " I'hypothèse transformiste de Lamarck >), mais
aussi, < facile[ment] ", de l'étude ds5 " phénomènes de volonté extériorisée
qui s'opèrenr continuellemenr dans les salles spirites ,, (HM,p. 211). Ce

" type inhumain et mécanique de I'hontme multiplié,, (p. 211 ; I'auteur
souligne) résulte selon le futuriste du contac intime enrre I'homme er
la machine, de leur " échange conrinuel d'intuitions,, (p. 210), et < sera
doté d'organes inattendus : des organes adaptés aux exigences d'une
ambiance faite de chocs conrinus >, même s'il est toutefois à " prévoir dès
aujourd'hui un développemenr du bréchet sur la face exrerne du srernum,
qui sera d'autant plus considérable que I'homme futur sera meilleur
aviateur, comme cela arrive au meilleur voilier chez les oiseaux r, (p. 211).
Il faut donc, à I'image des futurisres du premier manifesre, se préparer à
voir " bientôt voler les premiers Anges ,, (FMF, p. 87) de la modernité.

F. T. Marinetti, " À -or Pégase ", La Ville charnelle. Paris, Sansot, 1908, p. I69-1i2.
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Lhomme multiplié, comme figure anti-passéiste, n'esr pas dissociable
d'un mythe de la régénération. Quand il n'incarne pas Ie rêve d'une
nouuelle espèce, il incarne au moins celui d'une nouvelle virilité, incarnée à
son tour par un nouveau corps masculin. Il y aurait donc bien unefable,
si l'on entend ce terme au sens de récir allégorique (la Volonté, souvent
munie de la majuscule, joue un grand rôle dans I'avènement de I'homme
multiplié) présentant une morale (notamment La N ouuelle Religi on-Morale
de Ia ahesset) - en I'occurrence plutôt à comprendre comme une anti-
morale2, dans la mesure où le projet fururiste est antitraditionnel. Une
fable certes. Mais avec, ou sans animaux ?

LANTI-MORALE,
OU PLUTÔT LÉTHIQUE DU CANICHE

Le paradoxe propre à I'homme multiplié s'énonce en ces termes :

il existe à la fois dans le régime de la conjecrure er dans celui de la
factualité. Si Marinetti déclare l'avènement de I'homme multiplié,
c'est qu'il en perçoit les signes annonciateurs dans son quotidien : chez
les ouvriers qui ,. 611 déjà subi l'éducation de la machine er se sonr en
quelque sorte apparentés aux moreurs ,, (p.2II; je souligne) er surtout
chez les aviateurs en mesure d'exemplifier I'idéal de I'homme multiplié.
Le futuriste écrit : " ce n'est pas là une image, mais presqae une réalité
qu'il nous sera facile de contrôler dans quelques années ,, (HM, p. 2IO;
je souligne). Pour lui, I'aviateur Éel signale I'homme ailé rêvé.

En effet, Marinetti " déclar[e] sans sourire que des ailes dorment dans
la chair de I'homme ,, (HM,p.2lI). Ce faisanr, il s'expose aux moqueries
de ceux qui ne parragent ni son esprit de sérieux, ni son diagnostic :

[...] en mariant Flying Fox à Mme Otero, on obtiendrait le Centaure, lequel,
épo.sant à son tour.ne pie.vre, donnerait le jour à un animal d''ne espèce
nouvelle, qui n'aurait plus qu'à prendre en justes noces un mille-pattes femelle

1 F. T. Marinetri, La Nrmuelle Rtligion-Morale rJe la aitesse t19161, in LF, p.96)-969.
2 I. Krzywkowski parle de la machine comme d'un . contre-obiet o : . c'est bien elle qui

fonde "l'antitradition futuriste" " (Le Temp et I'Espace... op. cit., p. )8).
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pour procréer la race définitive de l'avenir, l'êre aux cent bras er aux cenr
pieds rêvé jadis par les mythologies indouesr.

Si ce résumé satirique du projet futuriste surestime la place laissée au
sexe féminin dans la fable du Centaure futur, il parrage avec ljHontme
nultiplié et le Règne de la ntacltine I'usage inattendu des animaux dans la
favorisation de I'avènemenr de l'"êrre rêvéo. Marinetti paraît n'avoir
aucun doute quant à " la prochaine découverte des lois d'une véri-
table sensibilité des machines " (p. 210). Il exhorre en conséquence ses

contemporains à entamer un mouvemenr parallèle de rapprochemenr
vers elles. C'esr là que nous renconrrons le caniche :

Il nous faut réduire notre besoin d'affection [à ce2l minimum déjà obtenr.r par
certains célibataires de 40 ans, qui étanchent aisément la soifde leur cæur
affectueux avec les chaleureuses folâtreries d'un caniche gambadant (p. 211).

Laviateur du futur, " naturellement cruel, omniscient et combattif ,
(lden), au bréchet développé, " le visage masqué de la bonne boue des
usines, pleine de scories de métal " (FMF, p. 89), tient donc un caniche
dans les bras. Aussi insolite que cela puisse paraîrre, les " célibaraires de
40 ans " qui vivent ( sans amour, dans une atmosphère couleur d'acier,
sont ( exemplaires ,, (HM, p. 2II) dans Ia mesure où ils semblent les
plus aptes à préparer I'avènement de I'homme multiplié : le caniche
mène au Centaure. Le célibat confrre en effet la " minutie amoureuse >)

favorisanr la matinale . mise en branle parfaite de[s] usine[s] > er surrour
éloigne du regne animal :

Lhumanité, une fois délivrée de la famille, cet étouffoir, ce cercle étroir, non
senlement maditionnel par excellence, mais animal par excellence, se passera
aisément du double amour filial et maternel, ces deux amours réchauffanrs
mais nocifs, chaudes entraves à briser.

C'est pourquoi nous trouvons très utile, en attendant, la propagande en
faveur de I'amour libre, qui désagrège la famille et en accélère la destruc-
tion (p. 212; je souligne).

)A ce tirre, remarquons que du règne animal, ce sont les habitudes
et les structures sociales dont il faut se dégager, non les pulsions.

1 Extrair cl'tr ne moquerie signée M. de Maigre t, inrirulée Manifeste de |daergoténine ll9o9l,
cité dans LF, p. lt)5-lt)6.

2 Ajotrté dans le texte repris dans son essai Le Ftntrinu, Paris, Sansot, 1911.
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Relisons le prologue du premier manifeste : I'auromobilisre, appar-
tenanr à une bande de " jeunes lions ,r, après avoir écrasé en roulant
des " chiens de garde >), amorce le mouvement qui le précipite dans le
fossé " avec l'ivresse folle des caniches qui se mordent la queue rr, er
c'est une automobile - " pareille à un grand requin embourbé o - que
des "éperviers de fer" (FMF, p. 88) soulèvent. Gazourmah en nais-
sant écrase d'ailleurs son père du pied << comme un taureau furieux se

délivre d'un joug " (M, p. 294). I s'agit bien d'une fable avec animaux.
Marinetti développe une éthique de l'animal de compagnie : " Aux plus
passionnés des jeunes gens je conseille I'amour des bêtes - chevaux,
chiens ou chats ,, (HM, p. 2I2). Peu importe, finalement, s'il s'agit
d'un caniche, qui sait chasser les canards dans I'eau et quon toilette
souvent .. en lion rr, ou d'un chat sphynx (Marinetti est né en Égypre),
à tous égards plus frileux.

cÉNÉa(NatlocrE DES MACHTNES

Que donc penser de I'usage d'autant de métaphores . animales o ?

Au vu des analyses qui précèdenr, sera-r-on pleinement d'accord avec
les lignes suivantes en ce qui concerne ls . premier Marinetti " (je laisse
de côté le " dernier Marinetti ', dont les surprenanrs texres catholiques
rebattent les cartes sur ce sujet en plus d'étonner celles et ceux qui n'ont
pas connaissance de la ,. çsi5s de mysticisme, vécue par I'auteur dans
son adolescencer) 7

Le recours aux mythes [...] répond à la difficulté de rrouver les moyens lit-
téraires de dire la machine. Dans ceme optique, on ne peur qu'êrre sensible
au traitemenr nouveau que proposenr Alfred Jarry, Raymond Roussel ou le
premier Marinetti, en présentant des ceuvres centrées slrr Lrne machine qui, si
elle reste un motif, devient le sujet central des textes et où surtout se pose la
question de sa représentation. Alors que la frn du xtx. siècle recourait souvent
à la comparaison et à la métaphore, donc à des . écrans ' qui Ia renvoyaient au
vivant par le biais de I'imagerie anthropomorphe ou animale (l'æuvre deZola
est parciculièrement exemplaire de cet usage), le rorlrnanr du xx. siècle sort

1 G. Lista, F. T. Marinetti. I)aaarchis* du futaristte,Paris, Séguier, 199j, p. 17
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la machine à la fois de son conrexre socio-politique, réaliste, er de cet imagi-
naire mythologique qui la renvoie toujours à aume chose qdelle-même [...]1.

C'est pourtant en requin, c'est-à-dire en organisme vivant, que ressus-
cite I'automobile du premier manifeste : < On le croyait morr, mon bon
requin, mais je le réveillai d'une seule caresse sur son dos tout-puissant,
et le voilà ressuscité, courant à toute vitesse sur ses nageoires. ,, (FMF,
p. 89) Tout en accordant raison à Krzywkowski sur le fond, il me semble
important de relever que la multiplication - au conrraire de I'addition

- suppose une transformation des deux termes en présence : la machine
chez le < premier Marinetti " (disons, autour de 1910) s'animalise et, par
là, " renvoie à autre chose qu'elle-même r. Dans Le Monoplan du Pape
(I9I2)'z par exemple, texre dont la machine et << sa représentation >> sont
indubirablement I'un des " 5ujs15 cenrraux ", il semble que ce soit aussi
et surtout I'interaction enrre le monoplan et I'aviateur que Marinerri
travaille3.

La machine n'esr pas seulement associée à I'animal sur le plan méta-
phorique. En attendant que naisse le flying Minotaure Otero-Fox, elle
a vocation à remplacer l'animal aux côtés de I'homme. Fedele Azari le
formule clairement en 1927 dans un rexte faisant la promotion d'une
Société dont Marinerri esr le président :

De toute façon, pour les raisons expliquées plus haut, auxquelles s'en aioutent
d'autres de caractère économico-social, et même esthétique pour nous les futu-
ristes, je propose qtfon institue une : socrÉtÉ pRorEcrRrcE DES MAcHTNEs
qui aura pour but de défendre et de faire respecrer la vie et le rythme des
machines et spécialement des moteurs qni sont les machines les plus sociables.

Une telle Société pourra avoir des fonctions et des moyens analogues à

cer.rx de I'actuelle Société protectrice des animaux pour, par étapes, finir
par la remplacer. En fait, la lente mais continuelle diminution des animaux

I I. Krzywkowski, Le 'fenps et l'Espace... op. cit., p. 39.
2 F. T. Marinetti, Le MonQlatt du Pape, Paris, Sansot, 1912.

3 Malgré ce qrre Marinetti déclare dans son 214 arifeve tecltaiqae de la littéranre fitatr^te [1912] :

" Il ne fàLrt pas donner les drames de la matière hrrmanisée. C'est la solidiré d'une plaque
d'acier qui nous intéresse par elle-même, c'est-à-dire I'alliance incompréhensible et inhu-
maine de ses molécules et de ses élecrrons, qtri s'opposent par exemple à la pénétration
d'rrn obus " (p. )91, in LF, p. 391-i97, désormais MTLF). )e me permers de renvoyer à
mon article " Le drame de I'homme multiplié au théâtre. F. T. Marinerri face au "préjugé
de la théâtralité" ", in Florence Fix (dir.), AnirnélAnina. Robots, ntarioutettes, artlttates sttr
scène et à l'écran,Paris, Lettres modernes Minard, (à paraître).
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(chevaux, chiens, bêtes sa'vages, gibier, etc.) ainsi q.e la prochaine sr-rbstitrtion
de I'alimencation végétale et animale par I'alimentation artiÊcielle, conduira
inexorablement à Ia disparition totale des anima*x sur la terre. ce sera là une
des caractéristiq'es de l'ère de la machine q*e nos imaginations futuristes
voient dans I'harmonie resplendissanre des cités fururistes, débarrassées des
horre.rs informes des tas de pieres passéistes, des st*cs et de la moisiss're
végétale (arbres er jardins) et de la promiscuicé animale; cités futuristes géo-
métrisées à ravers les plus diverses srylisations architecturales, béton armé,
acier, cristal éclat maximum, dynamisme magique et vitesse silencie'se et des
machines, des machines, des machines, des machines, des machines.

Nous erlroNs LES MAcHrNrs, nnorÉcroNs LEs MACHTNESI.

La maChine, ,. être vivant2 rr, entfe en concurrence directe avec I'animal :

après I'avoir égalé, elle esr appelée à le dépasser er à s'y subsriruer, au
fur et à mesure des progrès de la technique et, dans son interaction
avec I'homme, de la révélation de sa sensibilitî. La machine en naissanr
acquieft dans le moment futuriste le statur d'organisme qui assied sa
légitimité à faire partie de l'écosystème.

Cette évolurion est décrite comme procédant d'un développemenr
naturel, I'homme s'adaptant simplement à son nouvel environnement.
Les ingénieurs en sont les précurseurs dans la mesure où * leur chair,
oubliant les rugosités bourgeonnanres des arbres, s'efforce de ressembler à

I'acier environnanc r, (NEfl p.217). L.. homme aux racines coupéesl > se

débarrasse dès lors logiquemenr de < cetre odeur de lune marécageuse /
et de cyprès coquers " de ce " Moi empesté > du poète (Le Monoplan du
Pape, p.255).Le règne animal, sur tous les plans, est dépassé :

Par I'intuition, nous romprons I'hostilité apparemmenr irréductible qui sépare
notre chair humaine du métal des moteurs. Après le règne animal, voici le
règne mécanique qui commencel (MTLF, p. 397)

Dans La Nouuelle Religion-Morale de la uitesse, Marinetti propose un récir
qui s'apparente à une sorte de réécriture génésiaque - elle débouche sur
le ravissement promérhéen par I'homme de l',, un des caractères de la
divinité : la ligne droite" (l'auteur souligne) :

1 Fedele Azari, Pour me société de la protectim da macltines lr927l, p. rt94-1t9t, trad. G. Lista,
in LF, p. I591-It9r. Laureur souligne.

2 Id,, p. 1193.
3 F. T. Marinetti, Nous renions nos naîtres les synbolistes, deraiers anants cle la lune lIgIOl,

p. 226, in LF, p. 224-227.

LE RÈGNE DE LA MACHINE DE F. T. MARINETTI 1t

Lhomme commença par mépriser le rythme isochrone et cadencé des grands
fleuves, identique au rythme de son pas humain. Lhomme envia le rythme
des torrents, semblable à celui du galop d'un cheval. Lhomme dompta les
chevaux, les chiens, les éléphants pour manifester son autorité en augmenranr
sa vitesse. Lhomme s'allia aux animaux les plus dociles, caprura les animaux
sauvages et se nourrit des animaux comestibles. Lhomme ravit à I'espace
l'électricité et les gaz carburants pour transformer les moreurs en de frdèles
alliés. Lhomme obligea les méraux vaincus rendus flexibles par le feu à

s'allier avec les carbr.rrants et l'élecrricité. Il forma ainsi une armée d'esclaves,
hostiles et dangereux, mais suffisamment domptés, capable de le transporter
rapidement sur les courbes de la terrel.

Voilà le récit ab initio d'une humanité désormais multipliée

tE PRINTEMPS DES MACHINES
REVERDIE FUTURISTE?

Après la genèse viennent les .. miracles o

Le miracle, le grand miracle rêvé par les poètes passéistes s'opère autour
de nous. C'est partout la naissance anormale des plantes, sous l'effort de
l'électricité arriÊcielle à haute tension. Imigations et drainages élecmiques.
Par l'électrolyse et les multiples réactions qu'elle provoque, l'électricité active
partout I'assimilation par les cellules vegétales des principes nutritifs du sol et
exaspère directement l'énergie végétarive... Voilà pourquoi prodigieusement
autour de nous les arbres sortent de terre, se dégagent, étirent leurs rameaux
avec une foudroyanre rapidité par groupes, par bosquets, par vasres oasis...
Des grands bois, des forêts immensurables montenr en feutrant les flancs
des montagnes, toujours plus haut, pour obéir à nos volontés fururisres er
fouetter le vieux visage cadavéreux, creusé de pleurs, de I'antique Reine des
amorus. (NEfl p. 218)

Malgré le texte d'Azari plaidant pour une Société protecrice des machines
et malgré les nombreux paragraphes que I'on trouve chez Marinetti au
sujet du nécessaire développement de la technique - dont cerrains pas-
sages laissent quelquefois entrevoir un monde entièremenr mécanisé -,
il n'est pas certain que I'univers de I'homme multiplié er du règne de la

1 F. T. Marinetri, La Nwuelle Religion-Morale de la uitesse, op. cit., p.964
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machine soit " uniquement électrique er méralliquel o. En fait, les machines
autoriseraient aussi un printemps nzlruenîl, signe d'une reuerdie particulière
et " prodigieuse ' où I'on chante une amanre (la machine) - ainsi que sa

naissance, ou sa résurrection, et celle du monde - qui amène avec elle un
progrès sur de nombreux plans, par exemple en termes socio-éc'onomiques :

La{aim et l'indigence, disparues; l'amère question sociale, anéantie. La ques-
tion frnancière, réduite à la simple comptabilité de Ia production. Libercé à

tous de faire frapper des monnaies claires.
Plus de besognes avilissanres. Lintelligence règne enfrn parcort(Idem).

Le " miracle > s'avère à ce titre compler. Fable, reverdie ou myrhe, peu
importe : en faisant dialoguer les textes de Marinetti entre eux, on peur
lire le récit de I'entrée sur scène des règnes de la machine er de I'homme
multiplié aux côtés du règne animal (incluant I'homme).

Du point de vue de Marinetti, la machine change délinitivement
I'expérience humaine de I'espace er du remps - donc du réel. Elle est
peut-être même en mesure de favoriser l'émergence d'une race humaine
nouvelle, c'est-à-dire pour Marinetti rnei/leure (moins humaine, sans doute
plus virile), voire d'une nouvelle espèce (débarrassée du sexe frminin) for-
mant à elle-seule un nouveau règne (cel:ui de I'homme multiplié) destiné
sans doute à r4gner sur les aurres (er évenruellemenr à remplacer le règne
animal). Il n'est toutefois pas certain que Marinetti comprenne cette évo-
lution comme étant fondamentalement cuntre-natilre. La nature elle-même
semble en effet conduire à la post-natztre, entendue comme le prinremps
futuriste des machines. Sur ce dernier point, la position de Marinetti est
peut-être moins originale qu'il n'y paraît. Il ne fait aucun doute, à mes
yeux, que l'étude du futurisme er surrour de la pensée de Marinetti (j'y
vois un næud) revête à l'échelle occidenrale une importance de premier
plan dans ce qu on appelle désormais l'écocritique, et plus généralement
dans I'histoire des représenrarions liées à la question environnementale.

1 M. Gallot, an. citê, p. 2

Romain BIoNoa

DE LORIGINE DE KING KONG

Historiographie er esthérique d'un myrhe

Depuis sa sortie en l933,le film King Kong rrouve un écho conrinu
chez les réalisateurs et les cririques de cinéma. King Kong est un animal,
un monstre cinématographique entre le singe, I'homme er le géant, né
de l'imagination de Merian C. Cooper et techniquemenr créé par \Tillis
O'Brien entre 1931 et 1933.Il connaît d'abord de nombreuses déclinai-
sons dans I'histoire du cinéma qui commencenr avec la mise en scène du
fils de Kong (Son of Kong,lpll), puis de véritables remakes dont les plus
marquants datent de 1976 et2005. D'aurres films japonais, produits par
la Toho, mettent en scène un singe géant du même nom dans d'épiques
affrontements monsrrueux, tels qve Kingl Kongu tai Gojira (King Kong
conne Godzilla). Mais si la postérité de la figure de ce singe géant ne fait
pas de doute, il semble que sa généalogie culturelle et visuelle soulève
de nombreuses quesrions. La nature cinématographique de Kong et
son originalité ont fait de sa création un mystère esrhérique. En France,
sa forme ainsi que son environnemenr, Skull lsland, intriguent er vont
faire l'objet de nombreuses tenrarives d'analyses.

Dans le poff de New-York, l'équipage du réalisareur M. Denham
éveille déjà la curiosité; trop de marins, une mystérieuse cargaison
d'explosifs et surtout une destination secrète. Aucune actrice n'accepre
de participer à cet étrange et dangereux voyage, il faudra attendre
I'apparition d'une voleuse de pommes pour rendre le périple et le
tournage possible. Pendanr la traversée le nom de Kong résonne déjà,
ni homme ni bête, il ne peut s'agir que d'un dieu ou d'un monsrre
qui terrorise une île inconnue. À I'ouest de Sumatra, au-delà des mers
connues, les falaises de Skull lsland surgissent de la brume au ryrhme
des tambours indigènes. En bas d'un mur gigantesque séparant la
plage de la jungle une cérémonie de sacrifice esr inrerrompue par les
voyageurs. Interruption fatale puisque la beauté d'Ann ne passera pas
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APPROCHES DE LANIMAL

Lintérêt pour I'animal - plus précisément pour I'animal non humain

- connaît en France depuis le début des années 1990 un accroissemenr
considérable dans de nombreuses disciplines des sciences humaines
(philosophie, sociologie, anthropologie, éthologie, histoire, droit, etc.).
Ce regain de curiosité se fonde non seulement sur le développemenr des
connaissances scientifiques qui, depuis Darwin, ont remis progressive-
ment en cause I'existence d'un < propre de I'homme " et signalé " la fin
de I'exception humaine " (selon I'expression de Jean-Marie SchaeffeC),
mais aussi sur une tradition anglo-saxonne des Animal Studies ou de
l'ecoriticism qui trouve à s'exprimer de ce côté de I'Atlantique avec ses

moyens propres2. La variêté de la production théorique esr telle qu'il
serait impossible d'en rendre compre ici : Anne Simon en a présenté
une utile synthèse dans un arricle récent3.

Jean-Marie Schaeflèr, La Fin de I'exception hrnaine, NRF Essais, Gallimard, 2007.
Sur cette question, voir I'arricle de Sréphanie Posthumus, . Écar des lierrx de la pensée
écocritique française", Eatzod@, volume 1,2010, (consulté le 1", février 2016), <htrp:l/
dspace.rrah.es/dspace/bitstream/handlell0}l7l21225/état_Posthumus_ecozoa_2010_Nl.pd
f?sequence=1&isÂllowed=y> ; le livre de Pierre Schoent.jes,Ce Eti a liel. Essai d écopoétiEre,
rJ7ildproiect, 2O11 ; ainsi qtre le numéro ll de la revne Fixrrozr dirigé par Alain Romestaing,
Pierre Schoenties et Anne Simon : É,atpoy'tiqza,20l), (consulté le 1"'février 2016), <http://
www.revue-critique-de-6xxion-fiancaise-contemporaine.orglrcflc/issue/vied21/showToc>.
Anne Simon, " Les érudes littéraires f'rançaises et la quesrion de I'animalité (xx.-xxf sikles) :

bilan et perspective en zoopoétiqrre ,, É,pisténocririqu, volume 13 : Littérature et saaoir
du uioant,2014, (consulté le 1"'févriet 2016), <http://www.epistemocritiqtre.orglspip.
phplarticle3S2#_ttntet32>. On pourra également consuker la bibliographie qui 6gure
sut le site de I'ANR Animots <hrtp://anim autres ots.hypotheses.org>. Voir également
les travaux de Gisèle Séginger et Thomas Klinkert sur leur blog " Biolographes " <biolog.
hypotheses.org>. - Parmi bien d'auttes manifèstations, on peuc signaler la iournée " Etudes
animales : perspectives françaises " drr 17 janvier 2011 à la MESHS de Lille, le colloque
de San Francisco " Humain/animal-Hrrman/animal " (30 mars, 2 avril 2011) ainsi que
le colloqrre de Princeton : " ZoopoétiquelZoopoetics " (16-18 octobre 2Ol4). On y ajoutera
les orrvrages collectifs : Ecrire I'aninal a{rnrd'hti, PUBP, 2006 (Lucile Desblaches éd.);
Danirnal littéraire. Des attimatx et des îtltr, EUD, 2OlO Çacques Poirier, éd.); La Qtestittn
anitaale entre scietees, littérature et pbilonphie, PUR, 2011 (Jean-Paul Engélibert, Lrrcie
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