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La vision du monde surréaliste

Aleksander Abłamowicz

T r è s  souvent soumise à une sévère c r i t iq u e , l 'é c r i t u r e  
s u r r é a lis te  n 'e n  e s t  pas moins l 'o b j e t  de nombreuses études 
te n ta n t d 'é c l a i r c i r  le s  d if f é r e n ts  a sp e cts  de la  v is io n  du 
monde s u r r é a l i s t e .  Les c o n te s ta ta ir e s  de c e t te  façon d 'é c r i 
re  p r o te s te n t , le  p lus sou ven t, con tre l 'é tr a n g e té  des de
s c r ip t io n s  e t  le u r  reprochent le  ca ra ctè re  quasi hermétique 
qui rend in a c c e s s ib le  au grand p u b lic  le s  oeuvres des surréa
l i s t e s .  L 'ign ora n ce  y e s t  è la  source même de la  n égation  
car l 'o e u v r e  incom prise ne permet pas de s a i s i r  to u te s  le s  
p a r t ic u la r i t é s  des v a le u r s , pourtant in c o n te s ta b le s , de c e tte  
façon  de v o ir  le  monde. Cependant, c e t te  v is io n  du monde par
t i c u l i è r e ,  to u t en se proclam ant v is io n  s u r - r é a l i s t e ,  c 'e s t -  
- è - d i r e  p lu s que r é a l i s t e ,  se  veut une optique qui dépasse lie 
cadre d'une sim ple o b serv atio n  pour p én étrer ju sq u 'au  fond 
des choses e t  d écou vrir a in s i  l 'e s s e n c e  même des phénomènes 
dont l 'a s p e c t  e x té r ie u r  n 'o f f r e  r ie n  de p a r t ic u lie r  car i l  
e s t  b a n a lisé  par la  p ercep tio n  q u o tid ien n e .

C e tte  recherche de la  fa c e  cachée des choses e x c lu t 
to u te  in te rv e n tio n  des fo r c e s  s u r n a tu r e lle s : le  su r ré e l ne 
s i g n i f i e  pas le  su r n a tu re l, p rin c ip e  r e lig ie u x  tran scen d en t, 
i l  e s t  conçu au co n tra ire  comme p rin cip e  immanent e t ,  par 
conséquent, ne s 'op p o se  pas au r é e l .  I l  le  com plète, comme 
la  d e s c r ip tio n  s u r r é a lis te  se propose de com pléter l 'o b s e r v a 
t io n  e x té r ie u re  a f in  de décou vrir la  puissance enchanteresse 
des і choses e t  des phénomènes sous le  masque des apparences 
b ien  connues e t  pourtant trom peuses. L 'e x is te n c e  de l'homme,
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par exem ple, e s t  un phénomène tro p  com plexe, pour qu'on p u is 

se le  p ré sen ter  to u jo u rs  se lo n  la  même con ven tion . C 'e s t  
pourquoi le  su rréa lism e e s s a ie  de donner une v is io n  n ou v elle  
du monde, v is io n  qui se  veu t p lu s r ic h e , p lu s profonde e t  

p lus com plète que la  p lu s p r é c ise  o b serv a tio n  b a lz a c ie n n e . 
Contrairem ent donc à ce qu'on en d i t  couramment, le  su rré a 
lism e veu t e tr e  -  ex d e f in it io n e  -  un réa lism e m e ille u r , p lus 
v r a i ,  p lu s d éveloppé, s e u l capable de d écou v rir  la  v é r i té  
masquée par l e s  apparences ju s q u 'a lo r s  im p én étra b les. L 'a u to 
d é f in it io n  de ce courant l i t t é r a ir e ,  mieux en core , de c e t t e  a t t i 
tude dans la  v i e ,  exprime le  d é s ir  de la  v é r i té  o b je c t iv e  e t  
d ev ien t a in s i  l 'e x p r e s s io n  de la  recherche é te r n e lle  con cer
nant l 'e s s e n c e  même de l 'e x i s t e n c e  humaine.

Dans la  l i t t é r a t u r e  fr a n ç a is e  _ia t r a d it io n  de c e t t e  r e 
cherche e s t  p a rticu liè re m e n t ancienne e t  p u is sa n te . Le S iè c le  
des Lum ières, d é jà , p rô n a it la  con fian ce  dans le  progrès des 
con naissan ces e t  s 'a p p u y a it  sur le  sa v o ir  a cq u is à tra v e r s  
le s  é tu d es concernant la  v ie  s o c i a le .  Le Romantisme fr a n ç a is  
se d i s a i t  s e u l courant» capable de p ré sen ter  la  v é r i té  hu
maine, B a lzac e t  Z e la  a t tr ib u a ie n t  à l ' a r t  la  f a c u lté  de don
ner une v é r ita b le  v is io n  de la  v i e .  Au XXe s iè c le  on e ssa ie ,u n e  
f o i s  en core , d 'a t t r ib u e r  à l ' a r t  ce pouvoir magique c o n s t i 
tuan t le  fa c te u r  e s s e n t ie l  déterm inant le  c a r a c tè r e  s p é c i 
fiq u e  de l 'a c t i v i t é  c r é a tr ic e  dans ce domaine.

C e tte  con fian ce en l ' a r t  comme méthode de con n aissan ce , 
source de sa v o ir  su r l a  v i e ,  e s t  s i  p u issa n te  que chaque 
nouveau courant l i t t é r a i r e ,  chaque é co le  a r t is t iq u e  proclame 
la  p o s s ib i l i t é  d 'o u v r ir  des p e r sp e c tiv e s  n o u v e lle s  e t  de 
montrer le  chemin conduisant à un sa v o ir  p lu s com plet dans 
ce domaine. Dans la  tr a d it io n  p hilosop hiq ue fr a n ç a is e  le s  
sc ie n c e s  son t au jo u rd 'h u i encore m ises au s e r v ic e  de l ' a r t  
qui -  p a r a î t - i l  -  peut s e u l r é a l i s e r  le s  b u ts c o g n i t i f s  per
m ettant de donner la  v é r ita b le  v is io n  du monde. Le s u r r é a l i 
sme se d i t  égalem ent méthode de connaissance m eilleu re  que
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c e l le  qui a v a it  é té  p ratiqu ée par B a lz a c . Son réalism e -  
d 'a p r è s  le s  s u r r é a l is t e s  -  n 'é t a i t  qu'une sim ple d e sc r ip tio n  
s u p e r f ic ie l le  de ce qu'on pou vait v o ir  è la  su rfa ce  des cho
s e s .  I l s  l u i  reprochent a u ss i de ne s 'in t é r e s s e r  à l'hommeU
que dans la  mesure où i l  crée le  type in d iv id u a lis é , mais 
to u jo u rs  conforme à l 'im a g e  de la  s o c ié té  contem poraine. Le 
réa lism e crée donc le  ty p e , to u t en réu n issa n t a r t i f i c i e l 
lement le s  d if fé r e n ts  c a r a c tè r e s  humains, à base d 'o b serv a 
t io n s  m u lt ip le s , e t  en a ttr ib u a n t à ces c a ra c tè re s  la  f a c u l
té  d 'e x t é r io r is a t io n  .quasi n a tu r e l le .  Le p o r tr a it  physique, 
le  comportement, le  v o ca b u la ir e , v o ire  le  costume r e f lè te n t  
a in s i  le  fond de la  pensée e t  perm ettent de con n aître  l'hom 
me grace è la  d e s c r ip tio n  m éticu leu se  des apparences. Le 
p rin c ip e  fo n c ie r  de l 'o b s e r v a t io n , développé par Champfleury 
dans son Réalism e p u b lié  en 1857, trouve son i l l u s t r a t i o n  
dans le s  oeuvres du réa lism e f r a n ç a is .  L 'é c r iv a in  y e s t  un 
savant o b lig é  de s'adonn er è une o b serv a tio n  e x a c te , o b je c t i 
ve e t  im p erson n elle , dont i l  p résen te en su ite  un compte ren

du.
A in s i  conçu, le  réa lism e d ev ien t l 'e x p r e s s io n  de la  ba

n a l i t é  q u o tid ien n e , espèce de chronique des moeurs, dominée 
par l e  c u lte  du d é t a i l  conformément è l a  r è g le  d 'o r  b a lza 
cienne d isa n t que la  v ie  n 'e s t  qu'un amas de p e t i t e s  c irco n 
stances^ , par conséquent, ce ne son t que " le s  p e t i t e s  c irco n 
s ta n c e s"  qui son t d ignes de l 'é tu d e  de l 'é c r i v a i n .  A jou ton s-y  
une p ré se n ta tio n  soign ée de la  s u ite  évén em entielle  dévelop
pée causalem ent, un s t y le  sim p le , pour ne pas d ire  f a c i l e ,  
e t  c 'e s t  a in s i  que se forme l'im a g e  que se fo n t le s  surréa
l i s t e s  du réa lism e fr a n ç a is  du XIXe s i è c l e .

Dans c e t te  v is io n  -  to u t è f a i t  p a r t ic u liè r e  -  du réa 
lism e i l  y a sans doute quelque s im p lif ic a t io n , mais e l le  
e x p liq u e , en même temps, la  c r it iq u e  s u r r é a lis te  car Breton 
ren ie  to ta lem en t la  d e s c r ip tio n  d ite  " s u p e r f ic ie l le "  e t  la  
lo g iq u e  ca rté sie n n e  de la  s u ite  événem entielle  pour con sta
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t e r  que to u t c e la  ne s u f f i t  pas à d éco u v rir  la  v é r i t é .  
L 'a t t i t u d e  r é a l i s t e  e s t  l 'o b s t a c le  majeur à to u t progrès 
s c ie n t i f iq u e ,  m oral, a r t i s t iq u e ;  le  so u c i de l a  lo g iq u e  e t  
de la  c la r t é  "co n fin e  à l a  s o t t i s e " 2 , l e  bon sen s e s t  une 
p iè tr e  forme de l a ’ pensée e t  l a  c la r t é  n 'e s t  que la  l o i  du 
moindre e f f o r t  i n t e l l e c t u e l .  Maupassant a v a it  d é jà  p r o te s té  
con tre  la  sim ple d e s c r ip t io n , quand i l  d i s a i t :

" I l  y a dans to u t de l 'in e x p l iq u é ,  parce que nous som
mes h abitu ée è ne nous s e r v ir  de nos yeux qu 'avec le  souve
n ir  de ce qu'on a pensé avant nous su r ce que nous contem
p lo n s . La moindre chose c o n tie n t un peu d 'in co n n u . Trouvons- 
- l e  [ . . . J " 3 .

Breton  a encore développé c e t t e  id ée  en condamnant dé
f in itiv e m e n t le  roman r é a l i s t e .  _ *

I l  s 'e n  prend égalem ent à la  p sy c h o lo g ie , c 'e s t - à - d i r e  
aux c a r a c tè r e s  des p erson nages. D 'a p rè s  Breton  le  c a ra ctè re  
du personnage ne peut ê tr e  p résen té  que par des a c te s . 
L 'accu m u lation  des f a i t s  e s t  donc n é c e s s a ir e , mais i l  s 'a g i t  
en même temps de sa v o ir  c h o i s i r .  Parmi le s  moments de sa v i e ,  
l 'a u te u r  c h o i s i t  seulem ent ceux q u i, s e lo n  l u i ,  son t d ignes 
d 'ê t r e  p ré se n té s . I l  f a i t  son propre ch o ix :

" Je  d is  seulem ent que je  ne f a i s  pas é t a t  des moments 
n u is de ma v i e ,  que de l a  p a rt de to u t homme i l  peut ê tr e  
indigne de c r i s t a l l i s e r  ceux qui l u i  p a ra isse n t t e l s " 4 .

I l  y  a donc là  le  problème du c h o ix , extrêmement impor
ta n t pour l e s .  s u r r é a l i s t e s ,  n é g l ig é , j a d i s ,  par B a lz a c . I l  
y a a u ss i le  problème d 'une p ré se n ta tio n  o b je c t iv e  de d i f 
fé r e n ts  moments qui ne d oiv en t en aucun cas ê tr e  commentée.
I l  fa u t le s  p résen ter  comme t e l s .  L 'a c t e ,  une f o i s  e x p liq u é , 
perd sa v a leu r e t  sa  r a iso n  d 'é t r e .  I l  p o rte  sa j u s t i f i c a 
t io n  en s o i  e t  le  moindre commentaire l ' a f f a i b l i t :

"La r e la t io n  d 'un  f a i t ,  co n sta te  B reto n , n 'e s t  jam ais 
s u iv ie  de l 'e x p l i c a t i o n  attendue mais de r é f le x io n s  ly r iq u e s  
sur un au tre s u je t " 5 .
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Cependant, s ' i l  y a une o b se rv a tio n , Breton propose 
" l 'o b s e r v a t io n  s c ie n t i f iq u e  presque m éd ica le , l e s  f a i t s  étant 

! p résen tés dans le u r  r é a l i t é  b ru te , sans ordre prém édité, 
sans commentaire: accum ulations d 'in fo rm a tio n s en vue d'une 
in te r p r é ta t io n  ô venir"**.

Breton  remet a u ss i en q u estio n  le  s t a t u t  du n arrateu r 
qui c e sse  d 'é t r e  le  n arrateu r om niscient des r é a l i s t e s .  I l  
ne racon te  p lu s une h is t o ir e  qui ne le  concerne p a s . I l  se 
r a c o n te . Par conséquent, l e s  s u r r é a l is t e s  abandonnent la  
n a rra tio n  à la  tro isiè m e  personne au p r o f i t  de c e l le  à la  
prem ière. Le n arrateu r n 'e s t  donc pas tém oin, observateur ou 
commentateur in d if fé r e n t  d 'u n  je u  qui ne le  concerne p as, 
mais i l  r e la te  le s  ép isod es de sa  propre v ie  qui s o n t , pour 
l u i ,  l e s  p lu s m arquants. Son choix  e s t  l ib r e  e t  c 'e s t  a in s i  
que Breton  oppose le  désordre des événements au so u c i de la  
lo g iq u e  c a r té s ie n n e .

On peut donc c o n sta te r  que la  v is io n  du monde s u r r é a li 
s t e  e s t  basée sur c e r ta in s  p r in c ip e s  qui son t l 'e x p r e s s io n  

de la  v o lon té  de d écou vrir la  v é r i t é .  Ce son t le s  p rin cip e s 
su iv a n ts  :

1) La p ré se n ta tio n !d e s  ép isod es vécus dans le  cadre 

r é a l i s t e ;
2 )  L 'accu m u lation  des moments le s  p lus marquants en vue 

d 'une in te r p r é ta t io n  p o s té r ie u r e ;
3 ) L 'o b se rv a tio n  s c ie n t i f iq u e  e t  l'abon dan te  documenta

t io n ;
4 ) Le désordre dans la  p ré se n ta tio n  des f a i t s ;
5 ) La n a rra tio n  à la  première personne.

Les s u r r é a lis te s  re co n n a issa ie n t donc l 'e x is t e n c e  d'une 
r é a l i t é  o b je c t iv e , a b so lu e , e t  i l s  ne s 'a tta q u a ie n t  qu 'à  la  
méthode d ite  r é a l i s t e  de la  d e s c r ip tio n  du monde. Le monde 
e x is te  o b jectiv em en t, l 'é c r i v a i n  n 'a  donc pas d r o it  à la  
moindre déform ation de c e l u i - c i .  B alzac é t a i t  persuadé q u 'i l  
é t a i t  doué de la  fa c u lté  in t u i t iv e  de pén étrer la  v ie  de
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l 'in d iv id u  . Les s u r r é a l is t e s  renoncent à to u te  ingérence 
d ir e c te  dans le u r  v is io n  du monde, p ersu ad és, à le u r  to u r , 
que to u te  in te rv e n tio n  de l 'é c r i v a i n  é lo ig n e  la  v é r i té  o b je c 
t i v e .  La v é r ité  e s t  comme e l l e  e s t  e t  son in te r p r é ta t io n  in 
d iv id u e lle  déforme seulem ent son im age. C 'e s t  pourquoi l ' é c r i  
va in  n 'a  pas le  d r o it  d 'in t e r v e n ir .  I l  ne peut que s 'e f f a c e r  
ayant c h o is i  le s  élém ents à p r é s e n te r . Son r o le  e s t  donc 
extrêmement l i m i t é ,  i l  ne c o n s is te  q u 'à  s a i s i r  le s  ép isod es 
vécus e t  de le s  exposer à la  lum ière du m erv eilleu x  qui se 
tro u v e , de manière immanente, dans la  moindre des c h o se s .

T ra d itio n n e lle m e n t, le  m erv eilleu x  e s t  confondu avec le  
su rn a tu re l è cause des tendances r a t io n a l i s t e s  basées sur 
la  con fian ce en l ' i n f a i l l i b i l i t é  s c ie n t i f iq u e ,  en l a  p u issa n 
ce de la  lo g iq u e  qui fo n t c r o ir e  à‘ une v ie  marquée de bornes 
e t  s i t u e n t ,  par c e la  meme, l e  m erv eilleu x  dans l 'a u - d e l à .

Le p o in t de vue de Todorov d é f in i t  la  m erv eilleu x  com
me une a c c e p ta tio n  du su rn a tu re l ce qui e s t  in a d m issib le  
pour le s  s u r r é a l i s t e s .  I l s  ont condamné a u ss i b ien  le  roman 
r é a l i s t e  que to u te  tendance r a t i o n a l i s t e  q u i, à tra v e r s  le s  

s i è c l e s ,  a amené le s  gens au "sen s c r i t iq u e "  dont de r ô le
é t a i t  de " fr e in e r  to u te  s p é c u la tio n  i n t e l l e c t u e l l e  de quelque

„8envergure" .
Les s u r r é a l is t e s  v e u le n t a in s i  échapper aux c o n tr a in te s  

qui pèsent sur la  pensée s u r v e i l lé e ,  dont la  g r a v i té ,  e s t ,  
d 'a p rè s  B reto n , " l 'a s u je t is s e m e n t  aux p erce p tio n s s e n s o r ie l 
le s  immédiates q u i, dans une grande m esure, f a i t  de l 'e s p r i t

Q
le  jo u e t du monde e x té r ie u r "  .

Breton oppose au "sen s c r i t iq u e " ,  à l'a p p a u v rissem en t 
e t  à la  s t é r i l i t é  des modes de penser ce q u ' i l  a p p e lle  
. " l 'a p p é t i t  du m e r v e ille u k "10. I l  e s t  a lo r s  év id en t que la  
con ception  de Todorov ne con vien t pas aux ex igen ces du su r 
ré a lism e . Todorov p a rle  de la  r é a l i t é  t e l l e  q u 'e l le  fo n c tio n 
ne dans l 'o p in io n  commune, b a n a lisé e  par l 'e x p é r ie n c e  q u o ti
d ien ne. E t  c 'e s t  à c e t te  expérience q u ' i l  a ttr ib u e  la  f a c u l 
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té  de d isc e rn e r  le  m erveilleu x  de ce q u ' i l  a p p e lle  l 'é t r a n 
g e . Les s u r r é a l is t e s  r e je t t e n t  c e t te  conception  e t  c o n str u i
sen t la  le u r  qui le u r  permet de s i tu e r  le  m erveilleu x  en de
dans e t  non pas en dehors du monde r é e l .  Far conséquent, ce 
s e r a i t  une erreu r de penser que c e t te  a t t i tu d e  conduit vers 
le  monde i r r é e l  ou su r n a tu re l. Bien  au c o n tr a ir e , le  mer
v e il le u x  s u r r é a lis te  repose sur la  croyance "à la  r é a l i t é  
su p érieu re  de c e r ta in e s  formes d 'a s s o c ia t io n s  n é g lig é e s  
ju sq u 'à  l u i ,  à la  to u te -p u issa n ce  du rê v e , aux jeux d ésin 
té r e s s é s  de la  p e n s é e " .

C 'e s t  a in s i  que Breton p ro te s te  con tre l 'e s p r i t  c r i 
t iq u e , l'ap p au v rissem en t de la  pensée r a t io n a l is t e  e t  contre 
to u te  te n ta t iv e  d 'in d iq u e r  le s  l im ite s  du monde. C 'e s t  d 'a i l 
le u r s  to u t à f a i t  im p o ssib le : l im ite r  ce qui ne con naît pas 
de l i m i t e s .  L 'im a g in a tio n  su rv o le  to u te s  le s  f r o n t iè r e s , e l 
le  e s t  ce fa c te u r  to u t -  p u issa n t qui crée le  m erveilleux 
immanent, r e l i é  to u jo u rs  à la  n otion  du beau de manière in sé 
p a ra b le , car " le  m erv eilleu x  e s t  to u jo u rs  beau, n 'im porte
quel m erv eilleu x  e s t  beau, i l  n 'y  a même que le  m erveilleux 

12qui s o i t  beau"
Mais de quel beau s 'a g i t - i l ?  Les s u r r é a lis te s  refu sen t 

l ' i d é e  c la ss iq u e  de la  beauté l i é e  au "bon g o û t" , à l'harm o
n ie  e t  aux c a n o n s -tr a d it io n n e ls . Ces a tta q u es ne son t pas 
n o u v e lle s . Les rom antiques puis B a u d e la ire , Lautréamont, 
A p p o lilin a ir e  e t  Tzara ont d éjà  co n te sté  le s  l o i s  de l 'a n c ie n 
ne n o tio n  du beau: "Le beau e s t  to u jo u rs b iz a rre "  affirm e 

13B au delaire  . Lautréamont d i t :

"Beau [ . . . ]  comme la  rencontre f o r t u i te  sur une ta b le  
de d is s e c t io n  d'une machine à coudre e t  d 'u n  p a r a p lu ie " '4 .

Breton c r o i t  que la  beauté d é fin ie  par des canons t r a 
d it io n n e ls  n 'e s t  qu'une des formes d 'en tra v e  que la  s o c ié té  
impose à la  pensée v iv a n te . I l  ren ie  donc la  beau c la s s iq u e , 
mais ce n 'e s t  pas une n égation  pure e t  s im p le, mais une
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" r e d é f in it io n "  c a r , à la  p lace  des an cien s c r i t è r e s  du beau

Breton propose " la  beauté c o n v u ls iv e "  to u t  en c o n sta ta n t que
15" la  beauté sera  con v u lsiv e  ou ne sera  pas" . C 'e s t  donc là  

la  co n d itio n  sin e  qua non du beau nouveau, s u r r é a l i s t e ,  son 
c r i t è r e  e s s e n t ie l  e t  son mode d 'e x is t e n c e . C 'e s t  l à ,  dans 
un moment p r é c is ,  que ce beau j a i l l i t  des c h o se s , ca r  i l  
n 'e s t  p a s, i l  se  forme seulem ent de fa çon  momentanée: " le  

mot con v u lsiv e  que j ' a i  employé [ . . . J  p e r d r a it  è mes yeux 
to u t sens s ' i l  é t a i t  conçu dans le  mouvement e t  non à l ' e x 
p ir a tio n  exacte  de ce mouvement même", d i t  B reto n 1  ̂ en p r é c i
sa n t a in s i  le  c a ra c tè re  f u t i l e  du b e a u -s u r r é a lis te . En e f f e t ,  
p lus l o in ,  Breton  a jo u te  encore:

"Une t e l l e  nouveauté ne pourra se dégager du sentim ent 
poignant de la  chose r é v é lé e  que de la  c e r t itu d e  in té g r a le  
procurée par l ' i r r u p t io n  d'une s o lu tio n  qui en ra iso n  de sa 
nature même ne p ou vait nous p arven ir par l e s  v o ie s  lo g iq u e s  
o r d in a ir e s " 17.

G . Abastado d i t  que " le  m erv eille u x  s 'in s ta u r e  p lu tô t  
è la  p oin te  de la  découverte dans l ' i n s t a n t  où l'in c o n n u  
prend la  co n sis ta n c e  du r é e l  e t  é l a r g i t  l e  champ du p o s a i-  
b le "  . I l  se forme donc au même moment que le  beau e t  c 'e s t  
pourquoi i l  ne peut pas en ê tr e  sé p a ré . Le sentim ent même du 
m erveilleu x  trouve sa source dans le  d é s ir  de la  r é v é la tio n  
d 'un o b je t ,  quel q u ' i l  s o i t .  Le d é s ir  e s t  a in s i  le  moteur 
de la  con stan te  recherche du m erv eilleu x  parce que c ' e s t  le  
d é s ir  de dépasser la  v a n ité  e t  la  f a ib le s s e  de le  pensée l o 
g iq u e . C 'e s t  le  d é s ir  de d écou vrir  dans to u t o b je t ,  même le  
p lus b an al, une a u tre  dim ension qui nous é lè v e r a i t  au -d essu s 
de la  p la t itu d e  prosaïque du r é e l  b a n a lisé  par l 'e x p é r ie n c e  
quotidienne de n 'im p orte , q u i . Le m erv eilleu x  dépend cepen
dant de la  s u b je c t iv i té  du d é s ir ,  mais ob jectivem en t i l  e s t  
une r é v é la tio n  due à l ' i n t u i t i o n .  I l  e s t  une r é v é la tio n  de 
ce que personne n 'a  jam ais vu e t  c ' e s t  ce la  qui a to ta lem en t 
changé l 'o b j e t  en q u estio n  e t  qui en a cq u ie r t une q u a lité
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n o u v e lle . Par conséquent, le  m erv eilleu x  e s t  une v a leu r im
manente è la  r é a l i t é  o b je c t iv e , é tro ite m en t l i é e  à la  r é a l i t é  
de 1 'e x is te n c e  humaine.

Ce m erv eilleu x  p o u rta n t, qui se  veut o b j e c t i f ,  e s t  to u te 
f o i s  soumis au d é s ir ,  de par sa nature même s u b j e c t i f ,  ce qui 
donne l i e u  à une c o n tr a d ic tio n  de p r in c ip e . C 'e s t  pourquoi 
Breton  e s s a ie  d 'y  in tr o d u ir e  encore d 'a u tr e s  élém ents pour 
tro u v er une s o lu t io n . Le sen tim ent du m erv eilleu x  rep o se -su r  
l ' i n t u i t i o n  (Bergson ? ) ,  sur c e t te  f a c u lté  p a r t ic u liè r e  donc 
de d écou vrir  l 'in c o n n u  dans le  connu, de v o ir  dans le s  cho
s e s ,  outre le u r  forme e t  le u r  fo n c t io n , quelque a sp e ct qui 
en r é v è le  le u r  q u a lité  n o u v e lle . C e tte  in tu i t io n  e t  c e t te  f a 
c u lté  ne so n t pas données è to u s . I l  y  a des p r iv i lé g ié s  ca 
p ables de le s  s a i s i r .  I l s  échappent pourtant à la  p ercep tion  
de n 'im p o rte  qui. Le merveilleux surtout, est d if f ic ie le m e n t  s a is is -  
s a b le , parce q u ' i l  change de moment en moment: "Le m erveilleux 

n 'e s t  pas le  même à to u te s  l e s  époques [ . . . ] .  Ce son t le s
ru in e s rom antiques, le  mannequin moderne ou to u t au tre  sym-

19b o le " ,  co n sta te  Breton . La symbolique change donc avec le  
moment e t ,  s u r to u t , avec l e s  époques. Ce qui permet de c ro ire  
que le s  r u in e s , un château ou un mannequin ne son t pas le s  
s e u ls  c a ta ly se u rs  du m e rv e ille u x . I l  peut y en a v o ir  d 'a u tr e s . 
E t  le  p lu s souvent-, le s  symboles s u r r é a lis te s  son t des o b je ts  
b a n a le , f a m il ie r s ,  qu'on peut trou ver p a rto u t e t  de préféren 
ce ce son t le s  d if fé r e n ts  a sp e c ts  du paysage urbanisé car i l  
n 'e s t  pas n é c e ssa ire  de chercher quelque chose d 'e x tr a o r d i
n a ir e : i l  s u f f i t  d 'ê tr e  un observateur a t t e n t i f  parce que

20" to u t  e s t  propre à remuer la  s e n s ib i l i t é  humaine"
C ' e s t  a in s i  q u 'a p p a ra ît la  n otio n  du m erveilleu x  q u o ti

d ie n , c e lu i  des o b je ts  bien  connus qui n 'o f f r e n t ,  apparemment, 
aucun in té r ê t  p a r t ic u l ie r  à l 'é c r i v a i n .  E t  p ou rtan t, s ' i l  
d isp ose  de f a c u lté s  s p é c if iq u e s , i l  peut découvrir le  m erveil
leu x  dans le s  o b je ts  p o s s ib le s , même le s  p lus fa m ilie r s :  un 
mannequin, une c a r a fe , une c u i l l è r e ,  une v itr in e  car tous ces
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o b je ts  peuvent l ib é r e r  l 'im a g in a tio n  de l 'é c r i v a i n ,  to u s ces 
o b je ts  peuvent donc s e r v ir  de sup p orts de la  r é v é la t io n  mer
v e i l le u s e .  I l  y a p o u rta n t, dans la  v is io n  du monde s u r r é a l i -

21s t e ,  t r o i s  grands thèmes " p r iv i lé g i é s "  qui se  m ettent 
osten sib lem en t au prem ier plan de l 'o b s e r v a t io n  s u r r é a l i s t e .  
Ces thèmes so n t: l 'e n f a n c e , la  femme e t  l a  v i l l e .

I l  ne s 'a g i t  évidemment pas de p ré se n te r  la  v ie  de 
l 'e n f a n t ,  l e s  s u r r é a l is t e s  p a r le n t p lu tô t  de son âme e t  de 
son in g é n u ité . De ce p o in t de vu e, l 'e n fa n c e  e s t  une p é r io 
de to u te  p a r t ic u liè r e  dans la  v ie  de l'homme. Période de la  
n a ïv e té , de la  m éconnaissance, p ériod e qui e s t ,  de façon  na
t u r e l l e ,  une con stan te  r é v é la t io n , période e n fin  où l 'o n  
découvre sans cesse  le  monde e t  se s  phénomènes. C 'e s t  a u ss i 
une période où l 'o n  e s t  l ib r e  de L 'em prein te imposée par 
l 'é c o l e  e t  des s té r é o ty p e s . Car l 'im a g in a tio n  de l 'e n f a n t  
e s t  p arfa item en t l ib r e  de to u te  ingérence de l a  c i v i l i s a 
t io n  ou de la  t r a d it io n  c u l t u r e l l e .  E l l e  ne con n a ît pas de 
fr o n t iè r e s  e t  c 'e s t  pourquoi le s  rêv es de l 'e n fa n t sero n t 
to u jo u rs  beaucoup p lu s r ic h e s  que ceux de l 'a d u l t e .  L 'e n fa n t 

peut v o ir  e t  r e s s e n t ir  absolum ent t o u t .  L'homme a d u lte , d éjà  
éduqué e t  par c e la  même déform é, n 'a p e r ç o it  même pas le s  
f a i t s  qui ,  pour l 'e n f a n t ,  peuvent c o n s t itu e r  la  source meme 
du m erv eille u x . L ib re  de la  connaissance " o b je c t iv e "  e t  s a 
vante des c h o se s , l 'e n f a n t  peut v o ir  ces  choses d 'u n  o e i l  
to u t f r a i s .  L 'é d u c a tio n  e t  l 'e x p é r ie n c e  é lim in e n t, d 'a p rè s  
B reto n , l 'im a g in a tio n  e t  c e t te  v is io n  fr a îc h e  de la  v ie  que 
nul ne peut a v o ir , sa u f l 'e n f a n t .  Breton  affirm e a in s i  que 

" c e t t e  im agin ation  ( c e l le  de l 'e n f a n t )  n 'adm et pas de b or
n es; on ne l u i  permet p lu s  de s 'e x e r c e r  que se lo n  l e s  l o i s  
d'une u t i l i t é  a r b i t r a ir e ,  e l l e  e s t  in capab le  d'assum er lo n g 
temps ce r ô le  e t  aux environs de l a  vingtièm e année p r é fè r e ,

22en g é n é ra l, abandonner l'homme" . En e f f e t ,  l 'in f lu e n c e  n é fa 
s te  de la  c i v i l i s a t i o n  l u i  impose se s  l o i s  e t  se s  l i m i t e s .
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Les s u r r é a l is t e s  e x a lte n t a lo r s  l'âm e e n fa n tin e . Les 
sou v en irs r é a p p a r a isse n t. Mais le  souvenir n 'e s t  pas la  r e 
p rodu ction  ex acte  du v écu . I l  n 'e s t  que co n stru ctio n  qui 
donne un sens à l 'e x p é r ie n c e  p a ssé e . I l  e s t  im p ossib le  de 
re v e n ir  aux temps de l 'e n fa n c e  in n o cen te . Mais l 'o n  peut en 
évoquer l'e m p re in te  e t  en chan ter l ' i n g é n i o s i t é .

La femme e s t  un s u je t  p r iv i lé g ié  pour p lu s ie u rs  généra
t io n s  d 'é c r iv a in s .  Le problème du beau, de l'am o u r, v o ilà  
une source n a tu r e lle  d 'une r é v é la tio n  m e rv e ille u se . Le my
s tè r e  é te r n e l y r é a p p a r a ît . La femme e s t  c e l le  dont l 'a t t e n 
te  e x a lte  e t  dont la  rencontre é m e rv e ille , car le s  sentim ents 
y jou en t le  prem ier r ô le ,  to u t en é lim in an t l 'in g é r e n c e  du 
co n trô le  de la  r a is o n . Par son e s p r i t ,  la  femme a p p a rtie n t tra
d itio n n e lle m e n t au monde non lo giq u e  e t  c 'e s t  de là  que v ie n t 
son triomphe sur le s  formes é tr iq u é e s  de la  lo g iq u e , tou jou rs 
c a r té s ie n n e . La femme e s t ,  èn elle-m em e, l 'in c a r n a tio n  de 
to u t ce qui a é té  d i t  sur le  m e rv e ille u x . C o n tr a d ic to ir e , 
d é s ir é e , m y sté rie u se , e l l e  e s t  la  fo rc e  in s p ir a tr ic e  de « 
l 'im a g in a t io n . E l l e  e s t  t r a i t é e  p lu tô t  comme o b je t  que com
me p a rte n a ire  de l'homme. C 'e s t  parce q u 'e l le  a une nature 
dou ble: le  beau (qui e s t  donné) e t  l 'e s p r i t  ( q u 'i l  fa u t 
d é c o u v r ir ) . E l le  a p p a ra ît donc dans tou s le s  r é c i t s  su rréa
l i s t e s  car le  d é s ir  de la  d écou vrir e t  de la  comprendre e s t
ren fo rcé  encore par le  d é s ir  d'amour dont la  femme devient. . *23"une grande prom esse, c e l le  qui s u b s i s t e . . .

La v i l l e  e n fin  fo u r n it  aux s u r r é a lis te s  un cadre p ré c is  
de tous le s  événements q u 'i l s  p ré se n te n t. En e f f e t ,  le  sur
réa lism e e s t  b ien  l 'e x p r e s s io n  d 'une cu ltu re  de c i ta d in s .
Par ce f a i t  même, to u t ce dont i l s  p a r le n t , tous le s  f a i t s  
son t bien  s i t u é s  e t ,  en p a rla n t de la  v i l l e ,  le s  s u r r é a lis 
te s  p a r le n t to u jo u rs  de P a r is .  Le m erveilleu x  s u r r é a lis te  
d ev ien t donc bien  un m erveilleu x  de la  c i v i l i s a t i o n  contem
p ora in e , u rb ain e , e t  la  v i l l e  d ev ien t mystère en elle-m êm e, 
th é â tre  d'enchantem ent, symbole de l ' i n s o l i t e  e t  de la  révé
l a t i o n .  Eugène Sue re v ie n t e t  f a i t  penser à ses  M ystères
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de P a r i s . Car en e f f e t  P a r is  d ev ie n t c a ta ly se u r  p u issa n t de 
la  découverte m e r v e ille u se , c 'e s t  l u i  qui procure l 'é m o tio n  
to u t en o f f r a n t , à qui s a i t  v o ir ,  se s  "ré se rv e s  m onstrueuses

PA
de b ea u té , de je u n e sse , de v igu eu r" .

Les promenades dans P a r is  perm etten t de d écou v rir  le s  
a u tre s  supports du m e rv e ille u x : personnages s in g u l ie r s ,  
e n fa n ts , femmes. La v i l l e  elle-m êm e, vue du haut de la  C o l
l in e  du Sa cré -C o eu r f a i t  songer à la  beauté d 'une femme, 
l ' î l e  de la  C ité  perm ettant d 'im a gin e r  le  symbole du fém in in . 
P a r is  lo c a l i s e  donc le  m erv eilleu x  e t  se s  su p p o rts , e t  c 'e s t  
pourquoi i l  e s t  ce l i e u  de la  r é v é la t io n  i n s o l i t e  te lle m e n t 
recherchée e t  thème e s s e n t ie l  fo u r n is s a n t un cadre aux évé
nements p ré sen tés  par le s  s u r r é a l i s t e s .  En e f f e t ,  l e s  d i f 

fé r e n ts  au teu rs s u r r é a l is t e s  y ont jencore -des l ie u x  p r i v i 
l é g i é s .  Aragon p a rle  to u jo u rs  du Passage de l 'O p é r a  e t  du 

parc de Buttes-Chaum ont. Breton d é c r i t  la  p la ce  Dauphine, 
Montm artre, le  Marché aux P u ces, le s  fu es é t r o i t e s  du c e n tr e -  
- v i l l e .  Les deux au teu rs son t to u jo u rs  f i d è l e s  aux q u a r tie r s  
c h o is is  e t  ne s o r te n t pas de ce cadre p r é c is .

Le m erv eilleu x  s u r r é a l is t e  possède donc c e r ta in s  a sp e c ts  
p a r t ic u l ie r s  comme l e  moment de la  découverte d 'un  o b je t  -  

source du m e rv e ille u x , l'en chan tem en t de la  r é v é la t io n  de la  
beauté conçue à la  manière b reton ien n e . I l  e s t ,  en lui-m êm e, 
métamorphose de 1 o b je t  en q u e stio n . I l  change a u ss i avec le  
temps, possède c e r ta in s  thèmes p r iv i lé g ié s  e t  cherche la  
source d 'in s p ir a t io n  dans la  b a n a lité  q u o tid ie n n e . Son b u t,
" le  but r é e l  du voyage m erv eilleu x  [ . . . ]  e s t  l 'e x p lo r a t io n

2 5 ~~—

p lu s t o t a le  de la  r é a l i t é  u n iv e r s e lle "  .
Le programme de la  v is io n  du monde s u r r é a lis te  dévelop 

pe a in s i  le s  p r in c ip e s  d e -ce  courant l i t t é r a i r e .  Car le  su r 
réalism e se veut une n ou v elle  e t  m eilleu re  méthode de con
n aissance e t  d 'e x p lo r a tio n  de ce monde que la  d e s c r ip tio n  
r é a l i s t e ,  d 'a p r è s  le  fameux principe -e l'eu p assan t qui d i s a i t  
que " le  r é a l i s t e ,  s ' i l  e s t  un artiste, ohercnera non pas à
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nous donner la  photographie de la  v i e ,  mais à nous en donner 
la  v is io n  p lu s com plète, p lu s s a is i s s a n t e ,  p lus probante que 
la  r é a l i t é  elle-m êm e"2^ .

I l  fa u t cependant ex p liq u er un au tre  problème encore.
Les s u r r é a l i s t e s ,  to u t en condamnant la  tr a d it io n n e lle  de
s c r ip t io n  q u 'i l s  v e u le n t rem placer par la  docum entation, con
damnent a u ss i la  s u ite  évén em entielle  lo g iq u e , à cara ctère  
ca u sa l e t ,  s i  p o s s ib le , ch ron ologiq u e . Par conséquent i l s  
condamnent c e r ta in s  genres l i t t é r a i r e s  parmi le s q u e ls , avant 
t o u t ,  le  roman.

Les r é s u lt a t s  de le u r  recherche dans ce domaine sont 
extrêmement m odestes. Aragon a é té  o b lig é  de d é tru ire  son 
premier grand roman presque term iné dont i l  ne r e s te  que 
t r o i s  p e t i t s  fragm en ts. I l  n 'a  p u b lié , à l 'é p o q u e , que le  
r e c u e i l  i n t i t u l é  Le L ib ertin a g e  e t  son зеи і roman s u r r é a li 
s te  Le Paysan de P a r is 2 * . E s t -c e  d 'a i l le u r s  un roman? d i f 
f i c i l e  à d ir e .  B reto n , p r in c ip a l th é o r ic ie n  du mouvement a ,

2 8l u i - a u s s i ,  é c r i t  un s e u l roman Nadja . Une f o i s  encore i l  
fa u t se demander s i  c 'e s t  là  un roman. L 'h é r ita g e  romanesque 
du su rréalism e e s t  donc bien  m aigre: deux p e t i t s  ouvrages 
seulem ent à c a ra ctè re  romanesque. Car on ne peut pas prendre 
en c o n sid é ra tio n  le s  fragm ents du roman d é tr u it  dont le  t i 
tr e  d e v a it  ê tre  La défense de l ' I n f i n i  car i l s  ne co n stitu en t 
pas une e n t i té  coh éren te , e t  Aragon le s  a d 'a i l le u r s  p ub liés 
beaucoup p lu s ta r d . Ce son t des fragm ents pourtant qui peu
vent s e r v ir  d 'i l l u s t r a t i o n  au thème de l 'e n f a n t  dans la  pro
se  s u r r é a lis te  car Aragon y d é c r it  le  monde vu par lui-meme 
e n fa n t, à tra v e rs  le s  i l lu s io n s  e t  le s  r ê v e s , à tra v e rs  
l 'in g é n u ité  de l 'e s p r i t  e n fa n tin  e t  une im agination l ib r e  
de to u te  in flu e n ce  e x té r ie u r e . IL  n 'y  à donc, en f a i t  de r o 
man, que Le Paysan de P a r is  e t  Nad.ia qui peuvent ê tre  exami
nés dans la  recherche de la  v is io n  s u r r é a lis te  du monde.

Le Paysan de P a r is  e s t  composé de quatre p a r tie s  dont 
la  première e t  la  dern ière  sont cou rtes e t  a b s tr a ite s  e t  le s
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deux a u tres longues e t  c o n c r è te s . Le début e t  la  f i n  du r é 
c i t  t r a i t e n t  de choses qui ne se r a tta c h e n t pas aux deux 
a u tres p a r t ie s .  C 'e s t  à la  f o i s  l ' in t r o d u c t io n  e t  la  co n clu 
s io n , le  p o in t de départ e t  le  p o in t d 'a r r iv é e  d'une pensée. 
C 'e s t  une r é f le x io n  ly r iq u e  e t  la  p a r tie  théoriq ue abordant 
le  s u je t  du mythe, du r é e l ,  du m e rv e ille u x , du su rré a lism e . 
Les deux a u tres fragm ents p résen ten t ce que l 'o n  peut appe
le r  une " h is t o ir e "  s i  l 'o n  veut se s e r v ir  de la  term in o logie

2 Q
de G enette . Leurs t i t r e s  ex p liq u en t que le s  événements y 
sont lo c a l i s é s  avec p r é c is io n : Le Passage de 1 'Opéra e t  
Le Sentim ent de la  nature aux Buttes-Chaum ont. I l  semble 
u t i l e  d 'a jo u te r  que le  temps y e s t  a u ss i d é f in i :  l 'a u te u r  
montre le  passage de 1 'Opéra v ers la  f i n  du mois d 'a v r i l  
1924, ju s te  avant le s  travaux qui d ev aien t changer ce quar
t i e r ,  conformément aux anciens p r o je ts  d'Haussmann. Le parc 
e s t  égalem ent d é c r it  lo r s  d'une des n u its  du printem ps de la  
même année. I l  y a , è ce s u j e t ,  p lu s ie u rs  in form ation s car 
Aragon, d 'a p rè s  le s  p r in c ip e s  du su rré a lism e , v o u la it  bien  
p ré c is e r  le  cadre de son h i s t o i r e ,  s i  p o u rta n t, l 'h i s t o i r e  
i l  y a , dans le  sens b a lz a c ie n . C a r, en ce s e n s - ,  i l  n 'y  en 
a p a s. Mais i l  y a to u jo u rs  une prose épiq ue, r ic h e  en évé
nements, b ien  q u 'i l s  ne s o ie n t  pas mis en ordre chronologique 
ou c a u s a l. Chez Aragon, dans- Le Paysan de P a r i s , r ie n  n 'a  
é té  in v e n té , to u t y e s t ,  au c o n tr a ir e , une v is io n  exacte  de 
la  r é a l i t é  p a risien n e  de l'é p o q u e : le s  fragm ents de r u e s , 
le s  v i t r in e s  des m agasins, le s  a f f ic h e s ,  le  p a rc . Tout en 
é lim in an t la  d e s c r ip tio n  comme technique a r t i s t i q u e ,  Breton 
propose de la  rem placer par la  p h otograp h ie , comme moyen 
im personnel, mécanique e t  neutre e t  q u i, p a r a î t - i l ,  ne dé
forme pas la  r é a l i t é .  C 'e s t  pourquoi Nadja comporte 49 pho
to grap h ies com plétant le  t e x t e .  Justem ent i l  ne s 'a g i t  pas 
de l 'e n r i c h i r ,  mais de l e  com p léter. Autrement d i t ,  le  te x te  
ne peut pas fo n ctio n n e r  sans le s  photographies en q u e stio n . 
E l le s  fo n t donc p a r tie  in té g ra n te  de l 'é c r i t u r e  b reton ien n e.
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E l le s  n 'y  tie n n e n t pas la  p lace  des i l l u s t r a t i o n s ,  mais 

c o n s titu e n t un élém ent e s s e n t i e l ,  in sép arab le  de l 'é c r i t u r e  
s u r r é a l i s t e .  Aragon q u i, à son to u r , renonce à la  photogra
p h ie , in tr o d u it  à sa p lace  des documents o rig in au x : des 
fragm ents de journaux, des é c r ite a u x , des p a n ca rtes, des 
annonces ren con trées dans le s  v i t r in e s  des magasins ou à 
l 'e n t r é e  des b âtim en ts, des c a r te s  de c a fé s  e t  des réclam es. 
On y trouve égalem ent to u te s  le s  in s c r ip t io n s  que porte 
1 'O b é lisq u e -In d ic a te u r  du parc des Buttes-Chaum ont.

C e tte  docum entation e s t  p arfaitem en t in té g ré e  au te x te . 
I l  ne s u f f i t  pas de la  l i r e ,  i l  fa u t  la  v o ir .  Le roman s 'e n  
n o u rr it  e t  s 'e n  s e r t  comme d 'u n  m a té r ie l de b a se . E t  c 'e s t  
dans c e t te  s i tu a t io n  que, to u t en comprenant le  r o le  de ces 
c o l la g e s ,  que l 'o n  peut a v o ir  l 'im a g e  g lo b a le  du monde su r
r é a l i s t e ,  car to u te s  ces in form ation s serv en t à e n r ic h ir  la  
v is io n , le  sa v o ir  sur le s  i ie u x  p résen tés par l 'é c r i v a i n .  
E l l e s  d is e n t comment son t le s  p ancartes de t e l  ou t e l  l ie u ,  
q u e lle  e s t  le u r  d is p o s i t io n , e l l e s  inform ent a u ss i du ca
r a c tè re  s in g u lie r  d 'un  e n d r o it , d is e n t que le  m eilleu r  ca lv a 
dos se vend chez la  fo u rn isse u r  de champagne de S .A .R . le  
duc d 'O r lé a n s , cependant que le  Café C erta  se s p é c ia lis e  en 
" F l ip "  e t  a in s i  de s u i t e .  Les in s c r ip t io n s  de l 'O b é lis q u e -  
- In d ic a te u r  fo u r n is s e n t , e l l e s  a d s s i ,  de nombreuses informa
t io n s ,  d on t, par exemple, c e l l e s  qui concernent le s  combats 
de 1883. Les t a r i f s  des c a fé s  ou des th é â tr e s  p a rle n t des 
p r ix  e t  le s  fragm ents de journaux p résen ten t l 'in d ig n a t io n  
des marchands du passage de l 'O p é ra  con tre la  s o c ié té  immo
b i l i è r e  qui a ttr ib u e  des indem nités trop  b a sse s .

Ces fragm en ts, a in s i  que le s  p ancartes accrochées aux 
v i t r in e s  des m agasins dém ontrent, sans d e s c r ip tio n s  super
f l u e s ,  l'a tm osph ère qui règne parmi le s  commercants e t  
s itu e n t  le s  l ie u x  à la  v e i l l e  de la  d ém olition  de ce q u a rtie r . 
On p arle  donc des o b je t s ,  mais en même temps on p arle  des 
phénomènes, des sen tim en ts, de la  r é v o lte  e t  de la  r é s ig n a -
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tio n  ce qui permet de se f a ir e  une id ée  sur la  s i tu a t io n  
générale e t  le  cadre psych ologiq ue des f a i t s  qui y sero n t 

p ré sen tée . Les in form ation s concernant le  monde e x té r ie u r  
sont fo u rn ie s  sans aucune déform ation n i m o d ific a tio n . E t 
c 'e s t  a in s i  que tous ces documents jo u en t un r o le  sem blable 
à c e lu i  de la  docum entation photographique proposée par B re
to n . I l s  d oiven t é lim in er la  d e s c r ip t io n  e t  accumuler le s  
d é t a i ls  dans la  mesure où ces d é t a i l s  se  v o ie n t dans le  mon
de chaotique d'une grande v i l l e .  C 'e s t  pourquoi i l  n 'y  a là  
aucune c l a s s i f i c a t i o n ,  aucune o rg a n isa tio n  d 'é lém en ts p ré
s e n té s . La pensée e s t  l i b r e ,  e l l e  p a sse , de façon  surprenan
t e ,  de l 'o b s e r v a t io n  des pan cartes à l 'a n a ly s e  des sentim ents 
du n a rra te u r, des t a r i f s  aux fragm ents de journaux, des v i 
tr in e s  aux p o r tr a i t s  des p a s s a n ts ..L a  teohnique s u r r é a l i s t e ,  
to u te  trompeuse q u 'e l le  s o i t ,  semble su ggérer q u 'e l le  ne 
veut que p ré sen ter  l 'e x t é r i e u r  des choses e t  p ou rtan t e l l e  
en d égage, en e f f e t ,  le  ca ra ctè re  fo n c ie r .

I l  e s t  encore à s ig n a le r  que Breton in tr o d u it  beaucoup 
de photographies de personnages: la  docum entation a ragon ien - 
ne concerne avant to u t l e  monde des o b je t s .  I l  ne p a rle  donc 
pas des ses  personnages, mais d 'une v is io n  m y th ifia n te  des 

ch o ses . E t p a rto u t où l a  docum entation e x t r a - l i t t é r a i r e  ne 
s u f f i t  p a s, où І 'on ne peut pas f a ir e  appel à la  connaissan

ce des ch o ses , i l  y  » ,  sans h é s i t a t io n , une p ré se n ta tio n  p ré
c i s e ,  presque b a lz a c ie n n e , du monde contem porain. Sa v is io n  
se f a i t  donc ta n tô t  à tra v e r s  un document qui s 'a tta q u e  à 
l 'o b j e t  lui-mème ou aux l ie u x , t a n t ô t ,  à tra v e r s  une présen

ta t io n  n e u tre , mais a u ss i p ré c is e  que p o s s ib le , comme on peut 
le  v o ir  sur l'ex em p le  su iv a n t:

"Le ta x i  qui nous em portait [ . . . ]  ayant fra n ch i par la  
lig n e  d r o ite  de l 'in te r m in a b le  rue La F a y e tte  le  neuvième e t  
le  dixième arrondissem ent en d ir e c t io n  su d -o u est n o r d -e s t , 
a t te g n it  e n fin  le  dix-neuvièm e à ce p o in t p r é c is  qui p o r ta it  
le  nom de l'A llem agn e avant c e lu i  de Je a n -Ja u r è s , où par un 
angle de cent cinquante degrés en viron , ouvert v ers le  su d -
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- e s t ,  le  can al S a in t-M a rtin  s 'u n i t  au canal de l 'O u r c q , à 
l ' i s s u e  du B a ssin  de la  V i l l e t t e ,  au pied des grands b a t i 
ments de la  Douane, au coude des boulevards e x té r ie u rs  e t  du 
métro a é rie n  qui r é u n it d ériso irem en t ces deux extrem es, Na
t io n  e t  Dauphine, devant la  compagnie des P e t i t e s  V o itu r e s , 
le  ca fé  de la  Rotonde e t  le  café  de la  M andoline, à deux pas 
de la  rue Louis Blanc où Le L ib ra ir e  a son s iè g e , au nord du 
f i e f  de la  v é ro le  e t  au sud des Pompes Funèbres, entre le s  
m agasins généraux de la  V i l l e t t e  e t  le s  a t e l i e r s  du m atérie l 
ro u la n t des chemins de f e r  du N ord"30.

Tant d 'in fo rm a tio n s  en une seu le  phrase! E t la  s u ite  
e s t  a u ss i r ic h e  en d if f é r e n t s  renseignem ents, s itu a n t  le  
le c te u r  au coeur meme des l ie u x , en lu i  expliqu an t chaque 
e n d ro it e t  en en p résen tan t to u te s  le s  p a r t ic u la r i t é s .  I l  
s e r a i t  d i f f i c i l e  de p a r le r  d 'un ch o ix , bien au c o n tr a ir e , 
to u t y e s t  pour que le  le c te u r  lui-meme p u isse  se f a ir e  une 
v is io n  de ce monde. Aragon a noté ses o b serv atio n s comme un 
médecin q u i, ayant examiné le  m alade, note le s  symptômes de 
la  m aladie sans om ettre le  moindre d é t a i l ,  mais sans le s  
commenter non p lu s . Le d ia g n o s tic  n 'e s t  p o ss ib le  que sur 
la  base de to u te s  le s  in form ation s réu n ies e t  que l 'o n  exa
mine e n su ite  a f in  d 'e n  t i r e r  des c o n c lu sio n s . Aragon, méde
c in  lui-m êm e, a v a it  la  pratiqu e de c e t te  so r te  d'examen, mais 
i l  s 'a b s t i e n t  de con tin u er e t  la i s s e  le  le c te u r  sans lu i  don
ner de d ia g n o s tic . I l  observe , accumule des inform ations e t  
le s  n o te . L 'in te r p r é ta t io n  de ces observ atio n s e s t  la is s é e  
au le c t e u r .  Le même procédé e s t  à s ig n a le r  dans d 'a u tr e s  
fragm ents dont v o ic i  encore un exemple:

"Le s e c te u r  s u iv a n t, c e n tr a l ,  de dimensions tr è s  su
p érieu re s h c e l l e s  de l 'o c c i d e n t a l ,  présen te à sa p a rtie  
moyenne un la c  sensiblem ent q u a d rila tè re  dont la  base m éridio
n ale  e s t  p a r a llè le  è la  rue B o tz a r is , ta n d is  que la  sep ten 
t r io n a le ,  c u r v ilig n e , e s t  d ir ig é e  dans l'en sem b le  obliquement 
du s u d -e s t  au n o rd -o u e st. De t e l l e  so r te  que l £  coté  occiden
t a l  du la c  e s t  p lus p e t i t  que l 'o r i e n t a l .  Une i l e  tr ia n g u la ire  
s 'y  re n co n tre , le s  c ô té s  en s o n t, le  se p te n tr io n a l p a r a llè le  
au côté  se p te n tr io n a l du l a c ,  le s  deux au tres convergents 
vers la  p o rtio n  moyenne du coté  sud de ce l a c .  E l le  e s t  unie 
à la  te rre  par deux p o n ts , l 'u n  cou rt au sud, l 'a u t r e  beaucoup 
p lu s lon g à son angle o u e s t. E l le  c o n stitu e  une b u tte , surmon
tée  d 'un belvédère f . . . ] " 3 1 .
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La p ré se n ta tio n  continue a i n s i ,  longue e t  -  d is o n s - le  -  
fa t ig a n te  par sa m onotonie. C 'e s t  a in s i  que Lou is Aragon 
p arle  de la  n a tu re , b ien  que ce s o i t  une nature è ca ra c tè re  
a r t i f i c i e l ,  dans un c e r ta in  sens au m oins, su r to u t dans le  
cas des Buttes-Chaum ont, parc c o n s tr u it  par l'homme d 'u n  
bout à l 'a u t r e .  Au fo n d , on n 'y  p a rle  pas de la  nature sensu 
s t r i c t o ,  mais des r é s u lt a t s  de l ' a c t i v i t é  de l'homme, de son 
t r a v a i l ,  du monde donc créé par la  pensée e t  l ' a c t i v i t é  hu
maines .

La p ré se n ta tio n  du parc n 'e n  f i n i t  p a s, e l l e  e s t  enco
re com plétée par to u te s  s o r te s  d 'in fo rm a tio n s  sur sa super
f i c i e ,  sa forme e t  son en tou rage . On p o u rr a it même, d 'a p rè s  
ces in fo rm a tio n s, d re sse r  un plan du p a rc , ce qui rapproche 
la  p ré se n ta tio n  aragonienne de la  photographie de B re to n . La 
v is io n  du parc e s t  im personnelle donc o b je c t iv e  e t  d ev ie n t 
a in s i  une docum entation exacte  de la  r é a l i t é  e x té r ie u r e .

I l  fa u t pourtant a jo u te r  que même dans ce cadre de 
l 'e n d r o i t  p r i v i l é g ié ,  i l  y a encore des l ie u x  p ré fé ré s  e t  
auxquels l 'a u te u r  s 'a t ta c h e  p lus p a r tic u liè r e m e n t:

" C 'e s t  c e ^ lie u  où v e rs  la  f i n  de 1919 André Breton e t  
moi-même décidâmes de réu n ir  désorm ais nos amis [ . . . ] .  
D é lic ie u x  e n d ro it au r g s t e ,  où règne une lum ière de douceur, 
e t le  calm e, e t ’ la  fr a ic h e  p a ix , d e r r iè re  l 'é c r a n  des mobi
le s  rideaux jaunes qui dérobent to u r è to u r la  vue du p assa
g e , su iv a n t que la  main énervée t i r e  ou tend le u r  s o ie  p l i s -
s é e "3 2 .

C e tte  f o i s - c i  i l  s 'a g i t  p lu tô t  de p résen ter  l 'o p in io n  
de l 'é c r i v a i n  que la  v is io n  n eutre de la  r é a l i t é .  Des r e 
marques comme: d é lic ie u x  e n d r o it , une lum ière de douceur, 
la  fr a îc h e  paix  d én o ten t, de façon  d ir e c t e ,  l e s  r e la t io n s  
se n tim e n ta le s  qui e x is te n t  en tre  l e s  l ie u x  p résen tés  e t  
l 'a u te u r  lui-m êm e. Outre une sim ple in form ation  on y trouve 
donc des renseignem ents sur l 'é c r i v a i n  e t  sur ses  opin ion s 
sur le s  e n d ro its  p ré se n té s .
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André Breton procède de la  même fa ço n . Sa v is io n  de la  
r é a l i t é  e s t  a u ss i exacte  que c e l le  d 'A ragon . L'exem ple qui 
s u i t  peut i l l u s t r e r  c e t te  th è se :

" C 'e s t  une gravure ancienne q u i, vue de fa c e , représen
te  un t i g r e ,  mais q u i, c lo iso n n ée  perpendiculairem ent è sa 
su rfa ce  de p e t i t e s  bandes v e r t ic a le s  fragm entant elles-m êm es 
un au tre s u j e t ,  re p ré se n te , pour peu qu'on s 'é lo ig n e  de 
quelques pas v e rs  la  gauche, un v a se , de quelques pas vers 
la  d r o i te ,  un an ge"33.

Un au tre exemple encore:

"Le d e s s in , daté du 18 novembre 1926, comporte un 
p o r tr a i t  symbolique d 'e l l e  e t  de moi: la  s ir è n e , sous la  
forme de la q u e lle  e l l e  se v o y a it  to u jo u rs  de dos e t  sous c e t 
a n g le , t ie n t  è la  main un rouleau de p a p ier; le  monstre aux 
yeux fu lg u ra n ts  s u r g it  d 'une s o r te  de vase à tê te  d 'a i g l e ,  
rem pli de plumes qui f ig u r e n t  le s  id é e s . Le rêve du ch a t, 
rep ré sen ta n t l 'a n im a l debout qui cherche à s 'éch ap p er sans 
s 'a p e r c e v o ir  q u ' i l  e s t  retenu au s o l  par un poids e t  suspen
du au moyen d'une corde qui e s t  a u ss i la  mèche démesurément 
g r o s s ie  d 'une lampe ren v ersée , r e s te  pour moi p lus obscur: 
c 'e s t  un découpage h a t i f  d 'a p rè s  une a p p a r itio n "3 4 .

Cependant, grâce à l 'u s a g e  de la  photographie, Breton 
a moins de p ré se n ta tio n s  de ce type dans son roman. L'énumé
r a tio n  des d é t a i l s  e s t  in u t i le  quand on peut le s  s a i s i r  tous 
à la  f o i s .  La photographie bretonienne joue, donc un double 
r ô le :  c e lu i  de docum entation e t  de p ré sen ta tio n  complété de 
la  r é a l i t é .  Aragon propose une autre docum entation, e t  pour 
p ré sen ter  sa v is io n  d 'un  en d ro it i l  d o it  en d é c rire  tous le s  
d é t a i l s .  Ce procédé l u i  permet pourtant de démontrer en même 
temps la  p o s s i b i l i t é  de la  tran sm utation  des ch o ses. Dans 
ce cas Aragon ne d é c r it  p a s, i l  marque seulement quelques 
t r a i t s  du monde e x té r ie u r  e t  ces t r a i t s  memes évoquent to u t 
de s u ite  une r é f le x io n  ou une a s s o c ia t io n  e t  d ir ig e n t  la  pen
sée  du le c te u r  dans ce sen s:

"Deux c o if fe u r s  à la  queue leu  leu  fo n t s u ite  au mar
chand de tim b res: le  premier c o if fe u r  pour dames, le  second 
sa lo n  pour m essie u rs . C o iffe u r s  pour le s  deux se x e s , vos
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s p é c ia l is a t io n s  ne son t pas sans sa v eu r. Les l o i s  du monde 
s 'in s c r iv e n t  en l e t t r e s  b lanches h v o tre  devan ture, le s  bê
te s  des fo r ê ts  v ie r g e s , v o ilà  vos c l i e n t s :  e l l e s  vien n en t 
dans vos f a u t e u i ls  se préparer au p l a i s i r  e t  à la  propaga
tio n  de l 'e s p è c e .  Vous a ig u is e z  l e s  cheveux e t  l e s  jo u e s , 
vous t a i l l e z  le s  g r i f f e s ,  vous a f fû te z  l e s  v is a g e s  pour la  
grande s é le c t io n  n a tu r e lle " 3 5 .

De c e t te  m anière, to u t d 'u n  coup, l 'a u t e u r  passe de la  
p ré se n ta tio n  de la  rue p a risie n n e  à une r é f le x io n  g é n é r a le , 
à base d'une r é v é la tio n  m e r v e ille u s e . La boutique du c o if f e u r  
cache en e f f e t  des choses e x tr a o rd in a ire s  qui occupent 
l 'a u te u r  p lu s que c e t t e  boutique e lle-m êm e. E l l e  n 'e s t  que 
le  cadre de la  tran sm u tation  des ch o ses , c 'e s t  là  que l'hom 
me change, se tran sform e, e t  c e t t e  métamorphose de l 'e x t é 
r ie u r  n 'e s t - e l l e  pas l 'e x p r e s s io n  du changement profond de 
l'am e? N 'e s t -c e  pas là  le  moment p a rticu liè re m e n t fa v o ra b le  
à la  découverte du m erv eilleu x  caché sous le s  apparences? 
L 'im a g in a tio n , l ib é r é e  des c o n tr a in te s  s ta t iq u e s  dues à 
l 'e x p é r ie n c e  q u o tid ie n n e , peut procéder à de nombreuses a sso 
c ia t io n s  c r é a t r ic e s ,  dynamiques, peut s a i s i r  ce moment rév é 
la te u r  pour d écou vrir p lu s que l 'a s p e c t  e x té r ie u r  des o b je t s ,  
souvent b a n a ls . I l  fa u t  b ien  d ir e  que, d 'a p r è s  le s  su rré a 
l i s t e s ,  le  m erv eilleu x  peut ê tr e  p a r to u t, même dans l a  bana
l i t é  quotid ien n e e t  q u ' i l  fa u t seulem ent sa v o ir  le  d é c o u v r ir .

Le promeneur qui observe la  v i l l e ,  c 'e s t  l 'a u t e u r  l u i -  
-meme. I l  en e s t  a in s i  dans le s  deux romans. La n a rra tio n  
y e s t  f a i t e  à l a  première personne pour fo u r n ir  au r é c i t  
un con ten u .se  d isa n t a u th e n tiq u e . Breton  reeuse l e  n a rra teu r
om niscient qui domine le  roman r é a l i s t e  e t  propose à l à  p la -----
ce le  n arrateu r qui se  raco n te  lui-même ca r  i l  ne peut pas 
raco n ter  une h is t o ir e  d 'o ù  i l  e s t  absent^ : i l  s a i t  ce que 
savent ses personnages car i l  r e la t e  le s  ép isod es de sa v ie  
e t  de ses propres é t a ts  d 'âm e. C e tte  remarque concerne é g a le 
ment Le Paysan de P a r is  e t  Nadja réu n is a u ss i par une l i 
b erté  to ta le  de com position .
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N ad ja , personnage c e n tr a l du roman, n 'a p p a ra ît  que tr è s  
ta r d , b la  page 71 ( i l  y a en to u t 186 pages) pour d is p a r a î
t r e ,  sans aucune e x p lic a t io n , v e rs  la  f i n  du roman. Le m otif 
c e n tr a l r e s te  donc o u v e rt, sans dénouement c la s s iq u e , to u t 
se d ilu e  dans l e  vague de l ' i n d é f i n i .  Le Passage de l'O p é ra  
e t  la  p ré se n ta tio n  du parc des Buttes-Chaum ont dans Le Paysan 
de P a r is  cèdent la  p la ce  à des r é f le x io n s  ly r iq u e s  e t  
th éo riq u es -  to u t cou le  a in s i  lib re m e n t, sans co n tra in te  
d'une lo g iq u e  m odélisant l 'o r d r e  des événements dans le  ro 
man r a t i o n a l i s t e .  Aragon e t  Breton  procèdent de la  même f a 
çon: i l s  p résen ten t la  v i l l e ,  ra p p e lle n t le s  ren co n tre s, le s  
femmes connues, e t  en même temps p a r le n t de le u r s  rê v e s , de 
le u r s  im p ressio n s, de le u r s  sen tim ents e t  de le u rs  a s s o c ia 
t io n s  nées du c o n ta ct avec la  b a n a lité  q u o tid ien n e. Tous le s  
deux e n fin  s i t u e n t ,  de façon  p r é c is e , le u r  h is t o ir e  dans le  
tem ps. Aragon p arle  de P a r is  de 1924, Breton dans Nad.ia. 
après une cou rte  in tro d u ctio n  r é f le x iv e  qui correspond no
tamment à la  première p a r tie  du Paysan de P a r is , d i t  de ma
n iè re  e x p l i c i t e :  " Je  prendrai pour p o in t de départ 1 'h o te l
des Grands Hommes, place du Panthéon, où j'habitais vers 

371 9 1 8 . . . "  e t  i l  com plète c e t te  in fo rm ation , évidemment, par 
une photo p lacée  à c ô té , sur la  page opposée, rep résen tan t 
l 'h ô t e l  en q u e stio n .

Il est facile d'expliquer le choix aragonien par des 
événements objectifs: le Passage de l'Opéra devait être 
démoli, ce qui constitue le terme d'une étape de l'existen
ce. La disparition définitive est toujours symbole d'une fin 
absolue. Dans le cas de Breton l'explication est plus diffi
cile. L'histoire de Nadja n'a ni commencement ni fin. Nadja 
disparaît, tout simplement et il est impossible de dire s'il 
y avait, jadis, son archétype réel. C'est peut-être là la 
symbolique d'un rêve, portrait de femme-symbole, incarnation 
de l'éternel féminin. Son histoire n'a pas de dénouement et 
cède la place au libre cours de l'imagination.
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Les deux romans p ou rtan t so n t é c r i t s  à l a  première per
sonne, b ien  l o c a l i s é s  e t  d a té s , ce qui f a i t  supposer q u 'i l s  
ne p a rle n t pas d'une f i c t i o n  pure* mais de moments "marquants" 
de la  v ie  des é c r iv a in s . Les deux romans fo n t donc appel aux 
événements v r a is ,  im portants pour une r a iso n  ou pour une 
a u tr e . La promenade à tra v e r s  la  v i l l e  f a i t  re v iv r e  ces mo
ments e t  donne l i e u  à des r é f le x io n s  d 'o rd re  g é n é r a l, f o r t  
v a r ié e s  e t  qui ne concernent pas l 'a u t e u r  lui-m êm e, mais 
son t l 'e x p r e s s io n  de la  v is io n  du monde s u r r é a l i s t e .

Breton r a p p e lle  1 'h o te l  où i l  h a b i t a i t ,  Aragon f a i t  
rev iv re  se s  sou ven irs du Passage de l 'O p é r a  e t  de l a  prome
nade au p a rc . Le Passage p orte  le  s ig n e  du v ieu x  P a r is  -  s i  
cher è Aragon -  e t  son anéantissem ent f i n i t  une période de 
la  v ie  de l 'é c r i v a i n .  Le parc des Buttes-»Chaumont, c o n s tr u it  
dans la  deuxième m o itié  du XIXe s iè c le  possède se s  g r o t t e s ,  
ses s e n t ie r s ,  se s  b u tte s  e t  un la c  q u i, la  n u i t ,  enveloppe 
de charme l e  promeneur. Aragon en tre  dans le  parc e t  to u t 
de suite il se l a i s s e  emporter par ce charme p a r t i c u l i e r .
I l  apprend pourtan t que ce charme e s t  i l l u s o i r e  car i l  
a p e r ço it le  c o n tra s te  en tre  le  calme de la  nature e t  le  
mouvement de la  v i l l e .  I l  entend le s  b r u its  de P a r is  dans 

le  s i le n c e  du parc .e t  v o i t  s 'y  entrem êler la  lum ière des 
é t o i le s  e t  c e l l e  des r é v e rb è re s . P ou rtan t l e s  im pressions 
de l'en chan tem en t e t  du désenchantement l e  l 'a u t e u r ,  par 
le u r  ju x ta p o s it io n  in a tte n d u e , deviennent moments "marquants" 
e t  source de la  r é v é la tio n  des choses ju s q u 'a lo r s  inconnues. 
" I l  fa u t v o ir  dans l e s  choses p lu s que le s  ch o ses" d i s a i t  
V ic to r  Hugo. Breton e t  Aragon su iv e n t ce c o n s e i l ,  to u t  en 
p assan t de la  p ré se n ta tio n  d é t a i l lé e  d 'une r é a l i t é  co n crè te , 
à tra v e rs  une com position  entièrem ent l i b r e ,  è l 'e x t é r i o r i 
s a tio n  des im p ressio n s, des sen tim en ts e t  des a s s o c ia t io n s  
dues à c e t te  r é a l i t é .

On s a i t  d é jà  que la  source du m erv eilleu x  e s t  dans la  
r é a l i t é  même. En e f f e t  " le  m erv eilleu x  e s t  p a r to u t, d i s s i -
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mulé aux regards du vulgaire, mais prêt à éclater comme une
bombe à retardement [...] le merveilleux, je le répète, est 

39partout" .
Le merveilleux ne peut donc exister que dans la réali

té, il faut seulement tenter de le découvrir, il faut savoir 
regarder les objets d'une façon nouvelle, libre de contrain
tes rationalistes. Et c'est pourquoi Aragon et Breton, tout 
en se promenant dans les rues parisiennes, se transforment 
en observateurs attentifs, sensibilisés b tous les phéno
mènes de la vie quotidienne qui b travers leur transemuta- 
tion, peuvent prendre un caractère nouveau. L'attention est 
indispensable pour ne rien omettre, pour voir tout ce qui 
peut etre source du merveilleux. Il y a donc, ainsi, l'obser 
vation des lieux privilégiés, des thèmes privilégiés et une 
thématique, à vrai dire, commune. Au fond, Aragon et Breton 
écrivent tous les deux sur la ville de Paris, sur ses rues 
et sur ses places, ses parcs; ils parlent, tous deux, de 
leurs sentiments, et aussi bien pour Aragon que pour Breton, 
le jaillissement du merveilleux constitue la raison d'être 
et la motivation de toute observation.

Aragon et Breton regardent donc la ville, sensibles b 
ses multiples spectacles. Ils attendent un miracle qui ne 
signifie pas, évidemment, une contradiction par rapport aux 
lois de la nature. C'est la transmutation des choses qui se 
réalise dans la pensée de ces promeneurs.

La ville qu'ils observent a un double sens: celui de 
l'espace où se déroule leur existence et celui de la source 
inépuisable du merveilleux. Breton voit une liaison directe 
entre la structure de la civilisation contemporaine et la 
beauté convulsive dont il a déjà été question. Car Paris 
contient cette beauté, la rue parisienne, grâce b la diversі 
té d'images qu'elle propose, est un terrain très riche pour 
des découvertes inattendues et surprenantes, faisant naître, 
b leur tour, le merveilleux quotidien. Aragon, lui, voit le
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merveilleux dans le jeu des lumières, dans le contraste du 
vieux et du nouveau, dans l'inattendu du charme mystérieux 
de cette ville "peuplée de sphiqx méconnus, qui n'arrêtent 
pas le passant rêveur, s'il ne tourne pas vers eux sa di
straction méditative, qui ne lui posent pas de questions 
mortelles. Kais s'il sait les deviner, ce sage, alors, que 
lui les interroge, ce sont encore ses propres abîmes que 
grâce à ces monstres sans figure il va de nouveau sonder.
La lumière moderne de l'insolite, Voilà désormais ce qui va 
le retenir"̂ 0.

Cette lumière règne "dans ces sortes de galeries couver
tes qui sont nombreuses à Paris aux alentours des grands 
boulevards et que l'on nomme d'une façon troublante "des 
passages", comme si dans ces couloirs dérobés au jour, il 
n'était permis à personne de s'arrêter plus d'un instant. 
Lueur glauque, en quelque manière abyssale, qui tient de la 
clarté soudaine sous une jupe qu'on relève d'une jambe qui 
se découvre"̂ '.

Le Passage de l'Opéra est l'un d'eux. Obscur, il est 
enveloppé de lumière glauque mêlée à la clarté du jour, qui 
s'y glisse par les entrées. Le premier pas vers une grande 
découverte est fait: le promeneur s'arrête devant le specta
cle lumineux du passage. Et il en est de même avec la place 
Dauphine vue la nuit par Breton et le parc des Buttes-Chau
mont attire Aragon par le même phénomène qui anime la pensée 
de l'écrivain: l'ombre, la demi-ombre, les arbres, les 
allées, le lac, éclairés par les étoiles et les réverbères 
prennent des formes et des couleurs surprenantes. Ce parc 
devient le terrain de chasses miraculeuses. Il est la pro
messe d'une découverte due à cette atmosphère nocturne qui 
donne aux lieux un sens nouveau:

"̂La nuit de nos villes [...]. C'est un monstre immense 
de tôle, percé mille fois de couteaux. Le sang de la nuit 
moderne est une lumière chantante. Des tatouages, elle porte 
des tatouages mobiles sur son sein, la nuit. Elle a des
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b ig o u d is  d 'é t i n c e l l e s ,  e t  là  où le s  fumées f in is s e n t  de 
m ourir, des hommes son t montés su r des a s tr e s  g l i s s a n t s .  La 
n u it  a des s i f f l e t s  e t  des la c s  de lu e u r s . E l le  pend comme 
un f r u i t  au l i t t o r a l  t e r r e s t r e ,  comme un q u a rtie r  de boeuf 
au poing d 'o r  des c i t é s .  Ce cadavre p a lp ita n t a dénoué sa 
chevelure su r le  monde, e t  dans ce fa is c e a u , le  d e rn ie r , le  
fantôme in c e r ta in  des l ib e r t é s  se r é fu g ie , épu ise au bord 
des rues é c la ir é e s  par le  sens s o c ia l  son d é s ir  insensé de 
p le in  a ir  e t  de p é r i l .  Ansi dans le s  ja rd in s  p u b lic s , le  plus 
compact de l'om bre se confond avec une so r te  de b a ise r  dé
sesp éré  de l'am our e t  de la  r é v o lte " 4 2 .

La lum ière chantante e s t  symbole de la  n u it  moderne.
E l l e  n 'e s t  pas calm e, e l l e  e s t  dans l e  mouvement con stan t 
ju s te  comme le  b r u it ,  le  b r u it  d'une grande v i l l e  qui 
s ' i n f i l t r e  dans le  s ile n c e  d 'un  grand p a rc . Aragon e s t  par
t ic u liè r e m e n t s e n s ib le  à ces deux phénomènes de la  v ie  con
tem poraine. I l  entre dans le  parc -  d 'a p rès  ce q u 'i l  en d i t  -  
le  s o ir  à 9 heurs 2 5 , i l  se promène dans ses a l lé e s  e t ,  to u t 
à coup, p e u t-e tr e  grâce au jeu  des lum ières n octu rn es, de 
grandes lu eu rs l u i  r é v è le n t au lo in  " le  Belvédère e t  p lu 
s ie u r s  s o u r ir e s  des té n è b re s, un r e f l e t  d 'eau  dormante e t  un

43c r i  d 'o is e a u  dans la  p r o fo n d e u r ...  . P o u rta n t, ce ne sont 
pas e l l e s  qui le  r e tie n n e n t, mais la  lum ière du "bord de c e t 
te  coupe" où "à ce tran chan t de l'o m b re , hors des fron daisons 
c h in o is e s , sous un réverbère de b a l qui j e t t e  ses b ijo u x  
fr o id s  è la  p r a ir ie ,  chaussée aux cou leu rs de l ' i r r é e l ,  g iv re  
é le c tr iq u e  e t  v e r t  de n e ig e , un proscenium [ . . . ]  porte vers 
se s  regards un numéro fa n tô m e " ^ . Lequel? Là, dans l 'h e r b e , 
se trouve une s ta tu e  de bronze. Pour Aragon c 'e s t  pourtant 
"un homne nu qui cou rt immobile vers l 'a b îm e . Sa grande 
i n s e n s i b i l i t é  à l ' a i r  du s o ir  qu'on le  c r o i t  de bronze[ . . . ]  ^ .

Le promeneur se l iv r e  à son im agination  e t  à sa pensée, 
e t  e l l e s , '  une f o i s  l ib é r é e s ,  se poursuivent à tra v e rs  la  
recherche spontanée de l 'e x t é r i o r i s a t io n  de m erv eille u x .

La découverte de la  s ta tu e  de bronze n 'e s t  que le  point 
de d é p a rt. Son s p e c ta c le  e s t  te lle m en t im pressionnant que 
l 'im a g in a tio n  en a rr iv e  à c o n sta te r  la  f a i l l i t e  de tou te
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étude "savante" devant cette réalité particulière et enchan
teresse. L'image de cette réalité est conditionnée par le 
temps, par l'espace car ce n'est qu'un moment, une seconde, 
l'instant même où l'on saisit l'insolite de la découverte 
révélant l'essence cachée sous la banalité des apparences.

La voie qui permet de voir cette essence, c'est la 
littérature. Aragon constate, dans Le Paysan de Paris, que 
"l'image est la voie de toute connaissance"̂  . Ailleurs, et 
beaucoup plus tard il dira que c 'est à travers la poésie que 
l'on peut connaître le monde, tout en voyant dans la poésie 
"cette méthode de connaissance"4''. Mais justement, la poésie 
surréaliste exploite l'image comme technique artistique de 
base, comme méthode qui permet de réunir les détails à l'as
sociation inattendue, qui permet aussi de, dépasser le cadre 
d'une description pour donner une vision complète des choses. 
En effet, la vision surréaliste n'est pas seulement présen
tation. Elle est aussi l'expression subjective qui fait voir 
le monde à travers la mentalité de celui qui en donne l'ima
ge:

"Les jardins, ce soir, dressent leurs grandes plantes 
brunes qui semblent au sein des villes des campements de no
mades. Les uns chuchotent, d'autres fument leurs pipes en 
silence, d'autres ont de l'amour plein le coeur. Il y en a 
-qui caressent de blanches murailles, il y en a qui s'accou
dent à la niaiseries des barrières et des papillons de nuit 
volent dans leurs capucines [...]. Ils reflètent fidèlement 
les vastes contrées sentimentales où se meuvent les rêves 
sauvages des citadins"48.

La ville pourtant n'est pas seulement catalyseur du -— 
merveilleux. Elle est également l'espace où se réalisent les 
deux autres thèmes privilégiés des surréalistes, c'est-à-di
re la rencontre de la femme et le rêve de l'enfance. L'écri
vain passe donc directement de la présentation de la ville, 
comme lieu de l'enchantement, à la vision du féminin, très 
souvent camouflé par la symbolique des objets présentés:
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"Jardins, par votre courbe, par la mollesse de vos 
boucles, par votre abandon, par la chute de votre gorge, 
vous êtes les femmes de 1'espritf souvent stupides et mau
vaises, mais tout ivresse, tout illusion"49.

A partir donc de la vision d'une ville, de la ville car 
il s'agit toujours de Paris, on en arrive à un autre sujet 
privilégié des surréalistes, celui qui semble être essential 
et qui renvoie le lecteur à l'éternel féminin, objet de 
descriptions nombreuses et diversifiées, mais ayant toujours 
pur but d'évoquer le symbole de la féminité. C'est A. Breton 
qui voit les correspondances entre la femme et la ville.
Pour lui, à l'aube, elle ressemble à une femme qui s'éveille, 
l'ile de la Cité prend la forme de son corps. Aragon, à son 
tour, constate de façon explicite:

"Femme tu prends pourtant la place de toute forme. A 
peine j'oubliais un peu cet abandon, et jusq'aux nonchalan
ces noires que tu aimes, que te voici encore, et tout meurt 
à tes pas. A tes pas sur le ciel une ombre m'enveloppe.
A te s  par vers la  n u it  je  perds éperdument le  souvenir du 
jo u r . Charmante s u b s t itu é e , tu  es le  résumé d'un^monde mer
v e i l le u x ,  du monde n a tu r e l , e t  c 'e s t  t o i  qui ren ais  quand je  
ferme le s  yeu x. Tu es le  mur e t  sa  tro u é e . Tu es l 'h o r iz o n  
e t  la  p résen ce . L 'é c h e l le  e t  le s  barreaux de f e r .  L 'é c l ip s e  
t o t a l e .  La lu m ière . Le m ira cle : e t  pouvez-vous penser à ce 
qui n 'e s t  pas le  m ir a c le , quand le  m iracle  e s t  là  dans sa ro 
be n o ctu rn e?"50 .

La femme est l'objet de désirs latents, et par son 
esprit elle triomphe sur les formes étriquées de la logique. 
Breton est paralysé par "la beauté convulsive de la femme", 
Aragon cherche la lumière qui émane d'elle. La femme est la 
lumière, elle est la vie, la grande découverte, qui change 
la destinée de l'homme. Le charme et la puissance, conjointe
ment, font'que le monde prend d'autres formes, d'autres 
couleurs, la vie n'a plus le meme sens, elle perd sa logique 
classique pour devenir émotion. Une rencontre banale, quel
ques paroles échangées, un regard peuvent tout changer. Peut- 
-on parler, dans cette situation, de la logique des choses
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e t des phénomènes? P eu t-o n  p a r le r  de la  s u i te  c a u s a le , de la  
lo g iq u e  c a r té s ie n n e , p eu t-on  p a r le r  e n fin  d 'une g é n é r a lis a 
t io n  des p r in c ip e s  s i ,  à chaque f o i s ,  à chaque re n co n tre , le  
charme fém inin  a une au tre  p u issan ce  en ch a n tere sse , p ra tiq u e 

ment im p ré v is ib le ?  Su b jectivem en t p a r la n t, l e  moment y  joue 
un r ô le  prépondérant, mais comment tro u v er  ce moment s i  ce 
n 'e s t  qu'une i l l u s i o n ,  une im p ression  f u t i l e  qui s 'e n  va 
sans l a i s s e r  l e  temps de se  f i x e r  dans la  m e n ta lité  de 
l'homme? On peut rendre se s  a sp e c ts  e x té r ie u r s  seulem ent, e t  
c 'e s t  ce que f a i t  Breton  en p a r la n t de N adja:

" [ . . . ]  je  v o is  une jeune femme, t r è s  pauvrement v ê tu e , 
q u i, e l l e  a u s s i ,  me v o it  ou m'a vu . E l l e  va la  tê te  h a u te , 
contrairem ent à tou s le s  a u tre s  p a ss a n ts . S i  f r ê le  q u 'e l le  
se pose h peine en m archant. Un so u r ire  im p e rcep tib le  erre 
p e u t-ê tr e  su r son v is a g e . Curieusem ent fa r d é e , comme 
quelqu'un q u i, ayant commencé par le s  yeux, n 'a  pas eu le  
temps de f i n i r ,  mais le  bord des yeux s i  n o ir  pour une b lon 
de. Le bord, nullem ent la  paupière. [ . . . ] " 5 1 .

Tant que l 'o n  ne p a rle  que de l 'e x t é r i e u r ,  la  p ré sen ta 
t io n  du p o r tr a i t  de Nadja e s t  a c c e p ta b le . Mais a p rè s , que de 
doutes! "Un so u rire  im p e rcep tib le  erre  p e u t - ê t r e . . . " .  R ien  
n 'y  e s t  s u r , b ie n  f i n i e  la  d e s c r ip tio n  d é t a i l l é e ,  i l  e s t  
im p o ssib le  de se f i e r  à l a  r a is o n , le  m erv eille u x  perce la  
r é a l i t é  e t  j a i l l i t  avec une p u issan ce extrêm e, re fu sa n t to u te  
te n ta t iv e  de v é r i f i c a t i o n  p r a tiq u e . C 'e s t  un m erv eilleu x  né 
de la  r é a l i t é ,  transform ée p ou rtan t par une v is io n  p a r f a i t e 
ment s u b je c t iv e . Ce m erv eille u x  e s t  déterm iné par son cara c 
tè re  p a ssa g e r , i r r é s i s t i b l e  e t  unique par sa s p é c i f ic i t é U  
C 'e s t  en e f f e t  un événement unique, p a r t i c u l i e r ,  né de la  
b a n a lité  quotidienne to u jo u rs  ren ou v elée .

La tro is iè m e  source du m e rv e ille u x , c 'e s t  la  m en ta lité  
e’n fa n tin e , peu e x p lo ité e  par le s  a d u lte s  dont e l l e  e s t  né
gligée e t  so u sestim ée , parce q u 'e l le  e s t  con sid érée  comme 
p rim itiv e  e t ,  sou ven t, i l lo g i q u e .  E l l e  e s t  en e f f e t ,  i l l o 
gique. Mais c 'e s t  une m e n ta lité  r a t io n a l i s t e  q u i, avec le
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tem ps, é lim in e pratiquem ent c e t te  fa c u lté  e x tra o rd in a ire  de
v o ir  le  monde avec des yeux n e u fs . L 'im a g in a tio n  enfan tine
perd donc, avec le  tem ps, son ca ra ctè re  in c a n ta to ire  pour
d is p a r a îtr e  d é fin itiv e m e n t, se lo n  B reto n . C 'e s t  avec une
grande a n go isse  qu'Aragon se pose c e t te  q u estio n  s i ,  è l 'è g e
de 26 a n s, i l  peut encore se la i s s e r  emporter par c e t te  so rte
d 'im a g in a tio n ! " M 'a p p a r t ie n t - i l  encore, j ' a i  d éjà  v in g t -s ix

52a n s, de p a r t ic ip e r  à ce m ira cle  q u o tid ie n ?" -  se demande- 
—t —i l , en r e g r e tta n t  le  temps où l 'im a g in a tio n  enfan tine 
c o n s t i t u a i t  la  dominante de sa pensée.

L 'im a g in a tio n  en fan tin e  d is p a r a î t ,  le  sentim ent du mer
v e il le u x  se perd dans chaque homme qui v i e i l l i t  e t  qui n 'e s t  
p lu s capable de se l i v r e r  à son im agin atio n , dominé q u 'i l  
e s t ,  par l 'a c q u is  de son expérience e t  de son s a v o ir . Aragon, 
l u i ,  en a peur. E t c 'e s t  pourquoi i l  r e v ie n t s i  souvent à 
to u t ce qui v ie n t  de l 'e n f a n c e . "De marches de p ie rre  la rg es  
p la te s  e t  irrég u liè re m e n t découpées" l u i  rem ettent en mémoire 
se s  "fa ço n s d 'e n fa n t qui s a u t a i t  dans le s  e s c a l i e r s ,  dans le s  
r u e s , un pavé non l 'a u t r e ,  tu  ne marcheras que sur les| ra ie s  
e t  m ille  jeux m étaphysiques" . I l  reco n n a ît l 'e s p r i t  enfan
t i n  e t  l u i  rend hommage: "Pas un pas que je  ne fa s s e  vers 

le  p a ssé , que je  ne retrou ve ce sentim ent de l 'é tr a n g e [ . . . .  
Perdre l 'im a g in a tio n , co n sta te  Aragon, c 'e s t  devenir aveu gle , 
car la  connaissance qui v ie n t  de la  ra iso n  n 'e s t  pas en mesu
re d 'é g a le r  l 'a c q u is  dû à l 'e s p r i t  e n fa n tin , l ib r e  de to u te  
em preinte d'une form ation lim ita n t  le  cours de son imagina
t i o n .

Le monde s u r r é a lis te  e s t  donc conçu comme une r é a l i t é  
b r u te , b a n a le , q u o tid ien n e , bien  connue de l 'e x p é r ie n c e  de 
chacun, une r é a l i t é  pourtant qui garde to u jo u rs quelque cho
se d 'in co n n u , que la  f a c u lté  in d iv id u e lle  permet, quelqu efois, 
de d éco u v rir . C 'e s t  un monde r é e l  qui e x is te  e t  dont le  mo
de d 'e x is te n c e  e s t  p arfaitem en t o b j e c t i f .  L 'im a g in a tio n ,
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source d 'enchantem ent, su r to u t dans c e r ta in e s  s i tu a t io n s  p r i 
v i l é g i é e s ,  e t  à tra v e rs  le s  o b je ts  c h o is ie ,  l a i s s e  p ou rtan t 
v o ir  la  v é r i té  cachée sous le s  apparences trom peuses. La 
v is io n  du monde s u r r é a lis te  s 'a v è r e  a in s i  ê tr e  ce q u 'e l le  
v o u la it  ê tr e  d 'a p rè s  le s  fameux M a n ifeste s  du su rré a lism e s 
un réalism e m e ille u r , p lu s profond , p lu s s ic h e  que c e lu i  des 
é c r iv a in s  qui ne p résen ten t que l 'e x t é r i e u r  des ch o se s . Le 
su rréalism e se veut -  e t  i l  l ' e s t ,  en e f f e t  -  une méthode 
de con n aissan ce , source d 'une n o u v e lle  e s th é tiq u e , qui mon
tr e  l 'e s s e n c e  même des c h o se s , sans se l im it e r  à la  d e s c r ip 
t io n  de ce que chacun peut v o ir  lui-m êm e. Le su rréalism e 
donc, a u s s i  b ien  dans son programme que dans ses  r é a l i s a 
tio n s  d ev ien t un s u r -r é a lis m e , un réa lism e s p é c if iq u e , qui 
se d i t  s e u l capable de donner une v é r ita b le  v is io n  du monde. 
E t i l  fa u t b ien  a jo u te r  que c e t te  v is io n  se d is tin g u e  n e t te 
ment de to u te s  le s  a u tre s  par sa s p é c i f i c i t é  e n r ich ie  de 
l 'a p p o r t  du rêve e t  de l 'im a g in a t io n  lib é r é e  des c o n tra in te s  
de la  lo g iq u e  c a r té s ie n n e .
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Résumé

Nadrealizm francuski jako prąd literacki, czy nawet kie
runek filozoficzny, programowo głosił hasła nowego, głębsze
go realizmu opartego o tradycyjną dokumentację zdarzeń i prze
żyć, przy rozmaitych próbach zastąpienia opisu bezpośrednią 
prezentacją: fotografie, reprodukcje afiszy, cytaty z ąazet 
itd. System ten pociągał za sobą obiektywizację narracji, 
która stała się w tym układzie czystą relacją zdarzeń.

Jest to jednak tylko punkt wyjścia rozważań nadreali
stów. Dalsze bowiem uwagi, a szczególnie interpretacje świa
ta przedstawionego, jawią się jako wyraz sumy odczuć subiek
tywnych» otwarcie mieszczących się w rejestrze cudowności 
wykrytej w banalności dnia codziennego.

Przeprowadzona analiza dwóch, najbardziej reprezentatyw
nych utworów typu powieściowego, a mianowicie analiza Wieśnia
ka paryskiego Louisa Aragona i powieści Bretona pt. Nadja, 
zdaje się tę nadrealistyczną wizję świata egzemplifikować.


