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Esta mi corazon en esta lucha. Mi pueblo 
vencera. Todos los pueblos venceran, uno 
a uno. 

Pablo Neruda 

(Canto General V. , EJ Pueblo Victorioso ) 

I. Introduction et methode 

Aragon a apporte au creuset de Ia litterature une oeuvre 
exceptionnellement feconde qui connait une considerable fortune. II a 
etendu son champ de creation a travers de multiples romans, a 
travers Ia critique litteraire et arristique, Ia poesie, l'histoire et le 
journalisme. 

Age de 84 ans, il vita Paris. Encore plein de vitalite, d'energie et 
de jeunesse, il semble defier les lois du temps. 

Son appartenance au Parti Communiste Franpis, de puis 1927, a 
entoure sa vie et son oeuvre d'un almagame de prejuges et de parti 
pris ou regnent souvent Ia politique et l'arbitraire. Ces etats de faits 
ne nous interesseot strictement que dans Ia mesure ou ils provoquent 
des repercussions dans Ia conduite de !'auteur et des explications dans 
son oeuvre. 

L'oeuvre poetique qui nous occupe etant nee au coeur meme des 
evenements les plus marquants de notre epoque: les deux guerres 
mondiales, Ia guerre civile espagnole, Ia guerre froide, etc. .. , il est 
impossible de Ia separer de son contexte historique. 

Dans notre premiere partie, il faut necessairement replacer 
!'oeuvre dans Ia perspective ou elle a ete creee si !'on veut en 
determiner avec precision une presentation crenologique. Quand un 
fait authentique vient s'inscrire avec precision dans le poeme qui le 
transpose et l'adapte de maniere realiste, lyrique ou mythique, il nous 
apparait indispensable de presenter le jeu des influences et 
l'itineraire vital qui accompagnent .le fait vecu: Comment a-t-il ete 
re~u par le poete avant de nous etre livre sous forme de poeme? 
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On ne nair pas revolutionnaire, on peut le devenir. La sensibilite 
a l'evenement peut rester purement passive ou bien elle peut 
favoriser l'eclosion d'une nouvelle vision de la vie. Le passage d'un 
moi ontologique a un moi histarique cache tout un itineraire souvent 
empetre de solitude metaphysique. 

Presenter Aragon signifie rechercher les points d'inflexion d'un 
precieux temoin de son epoque, et dans son evolution s'attacher a ses 
contradictions: l'epoque stalinienne en est un exemple saisissant. 

La deuxieme guerre mondiale surprend un homme 
politiquement mur. Une critique sociologique malgre tout ce qu'elle a 
de limitatif, envisagera done les multiples influences du contexte 
historico-social dans lequel baigne sa creation. 11 ne faut rien 
negliger: confessions du poete, conferences, jugements personnels, 
faits historiques determinants ... pour mieux la situer dans !'articula
tion de la realite et de !'oeuvre. Du surrealisme a la deuxieme guerre 
mondiale, il convient de preciser les bornes significatives de sa prise 
de conscience et les problemes theoriques qu'il a du affronter. 

La poesie de Ia resistanc~ est une creation du langage qui 
s'inscrit dans un aspect de Ia poesie en general: elle interprete le reel 
elle porte un message politique; elle pretend eclairer les hommes. 
Elle se veut utilitaire, elle contrent une philosophie de la vie dont le 
but est oriente vers Ia liberation de l'homme. 

Dans une deuxieme partie, nous nous dedierons a cerner les 
caracteres de Ia poesie de la resistance par une analyse des textes en 
soi. Nous y releverons !'existence d'un monde de techniques au 
service d'un theme politique englobe dans des tableaux garnis de 
caricatures, d' elements allegoriques et mythiques.' Le terme de 
"resistance" est le plus souvent associe a la deuxieme guerre 
mondiale en France. Nous ne pouvons pourtant pas nous limiter a 
cette periode historique. 

Pour Aragon, resistance signifie opposition au fascisme, et dans 
un sens plus large, combat contre les forces du mal representees par 
l'imperialisme. 

Aragon etant communiste, on aurait pu esperer un point de vue 
strictement marxiste, une poesie basee sur Ia lutte des classes, ce qui 
n'est pas le cas. Cet aspect-la existe mais il s'agit d'adaptations 
poetiques de l'histoire et non pas d'un traite historique: Ia technique 
et le lyrisme ambiant seront aussi riches que le message transmis. 

Au lieu d'une lutte de classe explicite, nous avons releve Ia 
dialectique mal-bien ou oppresseur-opprime. Cette dialectique donne 
une unite a son oeuvre et a notre etude. Le mal est place en tete, car 
c'est lui qui predomine, malgre l'optimisme historique qui se degage 
de !'oeuvre. La poesie vit dans les remous de Ia guerre. Elle cherche 
les coupables pour les denoncer et les punir. Comme dans toute 
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il y a un front. La poesie presente Ia structure 
guerre determinee, 
suivante: 

, . de mille et un adversaires qui constituent les 
1. L existence 

forces du mal. "d d 1 
La denonciation precise des coupables et du pOl s e eurs 

2. 
fautes. , "f' 
Le defense des forces du bien: les heros, le peuple sacn le, et 3. 
leur martyrologe. 1' . · 

4. Une philosophie de la lutte domin~e par opumlsme 
hisrorique et orientee vers le commumsme. 

Les themes et les techniques evoluant suiva
1
nt les e~en~~;;_t~0 n~~; l serons Le Creve-Coeurl portant sur es annees . 

~:u~ d'Elsa 2 allant de 1940 a 1942, Br_oceliande,~ de 1942, ~n 
Franfais da~s le Texte,4 ~ecouvrant les annes 1943-44 et le Musee 

Grevin ~ edition clandesune de 1943. . . 
A 'cette epoque de la deuxieme guerre mond~ale, _nous aJOUterons 

quelques poemes du recueil Les Yeux et la Memotre6 de 1954. 

II. Aragon poete et militant: realite et conscience 

De !'evolution de la conscience revo~utionnaire a trav~rs le 

S 
' l"sme se detachent quelques faits lummeux dont le premier est 

urrea I ' F . 'l'b ' a Tours le 15 I 18e Congres du Parti Socialiste ranpls ce e re . . 
;, bre 1920 et marque par la militante du Partl Com~umste 
;l~::and Klara Zetkin. La guerre du Maroc qui debute au pnntemps 

, ~ t s du p c L' influence d' Andre BretOn et les 
1925 le ramene aux co e . . 'A dh' e u 

. . d . tion du Surrealisme font qu ragon a er a 
dlverses pn~esl e6p?sl . 1927 Mais I' adhesion ne sera vraiment 
P.C. Franc;aiS e Janvier . ., 
effective que cinq ans plus tard. Pourquol. . 

' . d (1927 32) il traverse une grande cnse 
Durant cette peno e - ' . t encore 

d'ecrivain. Nouvellement acquis au marxlsme, ses acce.nts so~. II 
dans Ia lignee dadai"ste et gardent Ia form~ ?e l a~arc_ lsme. 
denonce le gouvernement et les activi~es colom~hstes, II bnlle par sa 
colere mais ne propose pas de soluuon effe~uve. , . 

Son voyage en Russie de 1930 est capital. II est ebl~u~ par 
l'U nion Sovietique. Ce jour-la, sa vie prend un rournant declslf. 

1 Le Creve-Coeur, Gallimard, Paris, 1946. 
2 LeJ Yeux d'El;a, Seghers, Paris, 1942. . 
l Broceliande in LA Diane Fram;aiJe, Seghers, Pans, 1946. 
4 En Francais dans le Texte, in LA Dtane Francatse. d de 

L M see Grevin poeme public clandestinement. sous le . pseu onyme 
F:anc;~is Ia Colere: aux editio~s de Minu~t clandesunes, Pans, 1943. 
Lei Yeux et Ia Memoire, Galhmard, Pans, 1943. 
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A son retour, le celebre poeme Front Rouge 1 pose Ie probleme 
de l:es~hetique revolutio~naire qui va le separer peu a peu des 
surreallstes. II en est de meme pour le recueil Persecute Persecuteur8 

et le long poeme Hourra I'Oura/.9 Tour a tour enthousiaste insolent 
~ulgaire, scatologique, il ne recule devant aucun collag~, aucun~ 
tnsulte ou. expression grossiere et entre "le bordel...le drapeau 
rouge .. .le Clel... les cures .. .les flics .. .les bourgeois ... Rotchild .. .les cons ... 
Ia merde ... " son poeme est une salade apocalyptique jorodowskienne. 

On y trouve des alliterations, des vers inegaux, des ruptures de 
ry~h.mes. Mais ?ev~nt les immenses chantiers sovietiques, on sent Ia 
f01 Immense dUn jeune revolutionnaire neophyte. 

Entre 33 e~ 36, Aragon a atteint le point de non retour, il 
abandonne peu a peu Ia demarche surrealiste: il s'interesse au fait 
exterieur a sa propre vie, il veut atteindre une certaine objectivite 
dans Ia creation. 

. II .revie,m a Moscou en 1933, puis de retour a Paris, devient 
JOurnallste a I'Humanite journal du Parti Communiste puis il 
s'occupe de Ia revue Commune.* ' 

II veut comme ecrivain participer "a Ia reeducation de l'homme 
par l'homme", il se reconnait Ia .tache "d'ingenieur des ames" tourne 
vers !'elaboration d'une societe sans classes avec Ie "camarade 
Staline" au plus profond de son coeur ... II ~ntrevoit en 1935 Ia 
P.ossibilit~ d'une .grande guerre mondiale et critique Ia litterature 
d expreSSIOn fasCJste. II ne veut voir dans Ia poesie revolutionnaire 
que le produit d'une epoque revolutionnaire et !'ascension du 
proletariat. La philosophie qu'il adopte est Ie materialisme 
dialectique applique a I'histoire, cette derniere etant vue comme une 
science dont il faut reconnaitre les lois et le mouvement. Le realisme 
socialiste en est !'expression artistique. 

Pour travailler dans le sens d'une poesie nationale, le poete doit 
P!ong~r son art dans !'immense heritage du passe, connaitre 
htstor~quement et ,scientifiquement son peuple, eclairer les hommes, 
les onenter, posseder le coeur populaire pour defendre Ia Nation 
menacee . 

. Durant Ia gu~rre d'Espagne, il participe a L'Association Inter
natwnale des Ecrwains pour Ia Defense de Ia Culture, il defend 

7 
Front. Roug~: C'est ~\me affiche fa ire pour le P.C. allemand par John Hearrfield 
er qut porratt ~n pomg dresse, que le prolerariar allemand a pris le gesre de Front 
Roug;. Le P.oeme F~ont Rouge fur d'abord publie dans le numero de Ia 2e 
Conference tnternattonale des Ecrivains revolurionnaires: Litterature de Ia 
Revolution Mondiale, Moscou, 1931: puis dans Persecute Persecuteur, Ed. 
Surrealisre, 1931, pp. 7 a 21. 

8 Persecute Persecuteur, Op. cit. 
9 Hourra I'Oural, Denoei et Steele, Paris, 1934. 
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l'Espagne republicaine dans son journal Ce Soir, il essaie de 
regrouper les intellectuels fran\ais, il d.etache I~ figure de La 
Pasionaria et ouvre sa revue Commune a Albertt et Neruda. La 
guerr~ d'Espagne,, prese~t~ t~u: au .long de son oe~vre, est Ia 
premiere guerre ou 11 parttope tdeo~ogtq~ement et, phys_tq~ement en 
communiste. L'exemple de La Paswnana, des Republlcams et des 
refugies marque un progres definitif de son itineraire: 

0 torrent d'hommes en marche 
Ce deluge n' a point d'arc he 
Le jour a Ia nuit ressemble 
Cest l'heure premonitoire 
Sur I' au tel du sacrifice 
Ou l'Espagne offre ses fils 
Au feu sombre de l'histoire 
Sur les chemins de I' exode 
Ou vous demandiez asile 
Voici Ia terre d'exil 
Ses camps se fusils ses codes 
Cest ici que tout commence 
lei Ia mort en vDyage arrete son attelage 
Arrete son attelage, ... 10 

La deuxi'eme guerre mondiale 

II appelle tous les Fran\ais a se "durcir ... pour etre aptes a 
resister". Le mot prophetique est Iache: resister. 

En novembre 1939, une loi, Ia loi des suspects, est votee contre 
les communistes. Elle est renforcee en avril 1940 par le decret Serol, 
mena\ant de Ia peine de mort les sympathisants de Ia 3c;, lnter
nationale. Le pacte de non-agression Hitler-Staline du 22 aout 1939 
confond les esprits. Aragon est mobilise le 2 septembre 1939. Le 3 
septembre, Ia France declare la guerre a l'AIIemagne. 

Le Creve-Coeur 

De septembre 1939 a avril 1940, se deroule en France ce qu'on 
appelle "Ia drole de guerre", lente et indecise, suivie d'une Blit~krieg 
(guerre-eclair) de 45 jours, en mai-juin 1940. La France est vamcue. 
L'armistice est signe Je 22 par le Marechal Petain. La France est 
coupee en deux. Le gouvernement avec a sa tete Petain, chef de l'Etat 
fran~ais, est installe a Vichy. 

•o Les Poetes, Gallimard. Paris, Ed. revue er corrigee, 1969, p. 98. 
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Aragon a ecrit Ia premiere partie du Creve-Coeur pendant Ia 
"drole de guerre". Le poeme-articulation entre cette periode et Ia 
vraie guerre, porte le nom de Poeme Interrompu.'' 

Immediatement apres I'armistice, il s'en va dans Ia zone sud 
~on occupe:, a C~rcass~nne, retrouver son ami Pierre Seghers qul 
JOuera un role preponderant avec sa revue Poesie. 
. .~ra~on enrreprend tout d'abord une resistance Legale: cela 

Stgnlfte s adresser aux Fran~ais sous sa signature, sans etre derange 
par le gouvernemenr de collaboration de Vichy, a I' aide d'une serie de 
methodes particulieres. 

Le journal Figaro a deja reproduit un poeme, Les Lilas et les 
Roses, 12 dicte de me moire par Jean Paul han et lu par Madeleine 
Renaud au theatre fran~ais: 

Je n'oublierai jamais I'illusion tragique 
Le cortege des cris Ia foule le soleil 
L~s. cha~s charges d'amou; le~ dons de Ia Belgique 
L atr qUI tremble et Ia route a ce bourdon d'abeilles 
Le triomphe imprudent qui prime Ia querelle 
Le sang qui prefigure ert carmin le baiser 
Et ceux qui vonr mourir debout dans les tourelles 
Enroures de lilas par un peuple grise ... 

Parrallelement Ia tristement celebre liste Otto entre en 
vigueur:'3 

. (~aris, sept. 40. ~u;rages retires de Ia vente par Ies editeurs ou 
mterdtts ~ar les autontes allemandes: " ... II s'agit de Iivres qui, par 
leur .espm, ~e~s?nger ~u tendancieux ont systematiquement 
empotso~ne. I opm10n publ!que fran~aise: sonr visees en particulier 
les pubhca~10ns . de. ~efugies politiques ou d'ecrivains juifs, qui 
trahtssanr I hospualite que Ia France leur avait accordee ont sans 
scrupules p~us~e a une guerre,. d,onr ils esperaient tirer ~rofit pour 
leu~s b~ts e#o~s~es: Les a,ur.omes allemandes om enregistre avec 
SatisfactiOn Jmmattve des edlteurs fran~ais et Ont de ]eur cote pris Jes 
mesures necessaires.) 

(P~ris, juill~t 42 . . Traductions de I'anglais. En principe routes Ies 
traductt~n~ de I anglats, excepte les ouvrages des classiques anglais, 
soot retires de Ia vente. Toutes les traductions ulterieures devronr 

11 
Le poeme lnte"ompu, in Le Creve·Coeur, Op. cit. p. 39. 

:: L~I Ltlai et Lei Roiei, in Le Creve-Coeur, Op. cit. p. 41. 
L1sce Otto. Reproduction in Europe, No. 543-544, juillec-aouc 1974, Paris, 
pp. 280-309. 
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chaque fois etre autonsees particulierement par le service de Ia 
propagande-Abteilung en ~ranee. ) . . , . . . 

(Ouvrages d'auteurs ju~fs e~ b~ofraphtes. consacrees a des J~t~s: 
Tous les livres d'auteurs jutfs amst que les livres auxquels des JUtfs 
ont collabore sont a retirer de Ia vente, a !'exception d'ouvrages d'un 
contenu scientifique au sujet desquels des mesures paniculieres soot 
reservees. Mais des a present des biographies, meme redigees par des 
Fran~ais aryens, consacrees a des juifs comme par exemple les 
biographies relatives aux musiciens juifs Offenbach, Meyerbeer, 
Darius Milhaud, etc. ... son a retirer de Ia vente.) 

Aragon termine Je Creve-Coeur publie en 1941 qui re~oit un 
accueil absolument enthousiaste. Cest pour lui, comme pour les 
intellectuels museles, un moyen de maintenir les brides de Ia realite, 
de tenir Ia conscience en eveil. 

Dans ce recueil Aragon redecouvre Ia rime. "En somme, dit-il, 
une poesie de contrebande qui ne pose pas de probleme de forme. 
Pour parler a Ia majorite des Franpis, il ecarte les techniques 
sophistiquees de I' avantgarde poetique et annonce une periode 
exceptionnellement riche de Ia poesie. 

Pour rester dans Ia legalite, (avec Le Creve-Coeur, Les Yeux 
d'Eisa, et Broceliandu), le mot clandestin- l'appel a Ia resistance-doh 
s'immiscer dans les filets de Ia censure jusqu'en 1942. Cette periode 
correspond a une certaine forme d'espoir, celui qui nait de Ia defaite 
recente, celui qui prepare les futurs combats. 

Le Musee Grevin et Ia Diane Fran~aise representent une autre 
forme d'espoir, celui de 1943, puis celui de 1944, un espoir deja inscrit 
dans ]'offensive, dans Ia victoire future. 

La resistance poetique se modifie avec l'evenement: le poem~ 
suit cet evenement, l'accapare, I' immortalise, tout en restant ouvert a 
l'evenement suivant. La pensee et l'action ne font qu'un. Aragon se 
trouve confronte a des problemes theoriques d'expression litteraire, a 
des problemes practiques de Ia resistance antivichyste et anti
allemande, a des problemes de communication avec le P. C. 
demanrele, divise. 

En novembre 1940, Aragon et Eluard se soot reconcilies. lis ne 
se parlaient plus depuis I'epoque du Surrealisme, 10 ans avant. 

Tout personnage important pendant Ia resistance a un "porteu~ 
de valise" qui est son messager secret. Georges Sadoul fut celut 
d'Aragon. Le 22 juin 1941, Ia radio allemande annonce une nouvelle 
sensationnelle: I' Allemagne attaque I'U nion Sovietique. Le P. C. 
franpis, bien que tres actif des le debut de Ia guerre, mais limite par 
le pacte Hitler-Staline, veut recuperer le temps perdu. II reclame I~ 
formule du Front National conrre l'envahisseur, un front ouvert a 
tous: partis de droite, parris de gauche, du centre, industriels, clerge. 
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Le but immediat consiste a chasser !'Allemand. Parallelement le 
Front National organise des Comites d'ecrivains patriotes. ' 

En traversant Ia ligne de demarcation le 12 juin 1941, Aragon et 
~a ~omi:agne Elsa sont arretes: huit jours de prison a Tours. Aragon 
ecrlt Rtchard Coeur de Lion 14 

Faut-il garder le compte de chaque heure 
Hai'r moi qui n'avait jamais hal 
On n'est plus chez soi meme dans son coeur 
0 mon pays est-ce bien mon pays 

Je ne dois pas dire ce que je pense 
Ni murmurer cet air que j'aime tant 
II faut redouter meme le silence 
Et le solei! comme le mauvais temps 

Ils sont Ia force et nous sommes le nombre 
Vous qui souffrez nous qous reconnaissons 
On aura beau rendre Ia nuit plus sombre 
U n prisonnier peut fa ire une chanson ... 

~ 

C' est Ia premiere explosion de haine. 
Libere, il ecrit La Lefon de Riberac, 15 essai theorique ou il preconise 
le Clus Trover ~u art ferme, qui au moyen age permettait aux poetes 
de chanter habilement leurs dames en presence meme du seigneur. 
La transposition saute a I' oeil: Le seigneur est I' Allemagne; Ia Dame, 
Ia France. 

. . Son .ami, I~ ~hisosophe Pol~tzer, condamnait .Ia li~terature legale 
qu t1 taxalt de litterature de trahtson. Aragon expltque a Politzer qu'il 
veu~ opposer. aux mythes de Ia race allemands, les images de Ia 
natiOn; ~·es~-a-dire tenter de. recla~er !'heritage a Ia fois des legendes 
et de I htstotre et approfondtr le theme du heros fran~ais qui va de Ia 
Table Ronde aux premiers partisans de 1940. 

La Lefon de Riberac cache une brillante demonstration 
politique. Aragon critique Politzer quant a sa revue La Pensee Libre. 
Aragon estime que cette revue presente !'inconvenient de n'exprimer 
que le seul point de vue des intellectuels communistes et il est 
s?uhai.rable que tous les ~crivains patriotes aient un organe ou 
s expnmer, sur Ia base qut leur est commune: le retablisement de 
l'independance nationale et Ia lutte centre les Nazis. II reitere le 
besoin d'une organisation d'ecrivains sans distinctions de parris, ainsi 

14 Richard-Coeur-de-Lion, in Les Yeux d'Eisa, Op. cit. p. 73. 
11 La Lefon de Riberac, Fontaine, Alger, No. 141, repris in Les Yeux d'Eisa, Op. cit. 
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qu'un journal lui correspondant. Ainsi nai.t le celebre. Comite 
National des Ecrivains et Les Lettres FranfatSes C/andesttnes. 

Aragon, dans le contexte de redoutable repression anti
communiste qui sevit en 41, connait ses premiers ennuis. Son ex-ami 
surrealiste Drieu-La-Rochelle, aussi fute que lui, lit entre les !ignes de 
La Lefon de Riberac et ecrit un article accusateur · dans le journal 
/'Emancipation du pro-nazi Jacques Doriot. 

Aragon se defend de maniere tres originale a travers le poeme 
Plus Belle que /es Larmes, 16 dans le journal Tunis-Soir, dirige par 
J'amiral vichyste Esteva: 

Vous pouvez condamner un poete au silence 
Et faire d'un oiseau du ciel un galerien 
Mais pour lui refuser le droit d'aimer Ia France 
II vous faudrait savoir que vous n'y pouvez rien ... 

La conjoncture favorable qui a permis Ia publication du poeme nous 

parait remarquable: 

a. l'amiral Esteva est a Tunis gouverneur vichyste done fasciste 
b. le poeme venge Aragon de Drieu-La-~ochelle. _ 
c. le poeme est publie en Suisse, et recupere les membre du partt 

grace aux vers: 

II ya dans le vent qui vient d' Aries des songes 
qui pour en parler haut sont trop pres de mon coeur ... 

Le vent d'Arles signifie le congres du P. C., a Aries en decembre 1937. 
Aragon va employer de nombreux pseudonymes, meme avant Ia 

clandestinite. II conseille meme aux artistes de broder des vers sur les 
tapis comme au 15e siecle. Ainsi en pleine occupation allemande, 
quelques-unes des plus belles tapisseries vendues en France, trans
porterent les vers d'Eluard Aragon, Apollinaire .. . 

Les prisonniers de Chateaubriand sont fusilles en octobre 1941. 
Clandestinement, Aragon en ecrit le texte, diffuse dans routes les 
radios internationales: Boston, Londres, Brazzaville, Alger, Moscou, 
New York. II diffuse et organise en France le systeme des etoiles_ (On 
ecrit un message clandestin sur un papier que l'on envoie a cinq 
personnes de confiance. Chacune des personnes qui re~oit le message 
a son tour l'envoie a cinq autres personnes et ainsi de suite.) 

Les Etats U nis entrent en guerre le 8 decembre 41. La repression 
et les execution s'accentuent. Le 15 dec 41, Gabriel Peri est fusille 

t6 Plus Belle que les Larmes, journal Tunis-Soir, 10-1-1942, repris in Curieux, 
Suisse, 13- 1-44 et Les Yeux d'Eisa, Op. cit. p. 82. 

25 



co~me otag~. La ~i!?ure de Gabriel Peri inspirera a Aragon le type 
meme du heros reststant. 

,Le~ savants patriotes du musee de l'homme a Paris SOnt fusilles 
en fevner 43, au Mont Valerien. Politzer est fusille en mai 42: 

Pour mes amis morts en mai 
Et pour eux seuls desormais 

Que mes rimes aient le charme 
Qu'ont les larmes sur les armes 

Et que pour tout les vivants 
Qui changent avec le vent 

S'y aiguise au nom des morts 
L'arme blanche du remordst7 

En. Suisse, ~ars 42, ~arait le recueil Les Yeux D'Eisata mais les 
po:mes . qut le constituent Ont deja circule. Relevons le role 
pnmord_tal des revues suisst;l'> pour Ia diffusion des poem 
clandestms: 'Je chante, dit-il, parce que l'orage n'est pas assez fo~: 
P~~r couvnr ~on c~ant et que~ quoique de main 1' on fasse, on pourra 
r:: oter. c~tte vte, mats on n'eteindra pas mon chant". Le poete porte 
1 eterntte de Ia lutte et Ia volonte de reconstruction. 

11 s'associe ~ Ia voix d'autorites ecclesiastiques condamnant Je 
massacre. La mam est tendue aux patriotes et aux catholiques: 

Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 
Qu'importe comment s'appelle 
Cette clarre sur leur pas 
Que l'un fur de Ia chapelle 
Et !'autre s'y derobiu 

Quand les bles sont sous Ia grele 
Fou qui fait le delicat 
Fou qui songe a ses querelles 
Au coeur du commun combat ... t9 

La Rose et le _Reseda e~t le dernier poeme signe de son nom. 
Le . r~~uetl La Dtane Franfaise marque le debut de Ja 

clandestmtte. 

:; Art Poetiqru;, in En Frat1cais dan le Texte, Op. cit. p. 107. 
Les Yeux d Elsa. Op. cit. 

'9 La Rose et le Reseda in En Fram;ais dans le Texte, Op. cit. p. 19. 
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A pres le debarquement des Americains en Afrique du Nord, le 8 
nov. 42, J'amiral vichyste Darlan essaie de traiter avec eux. Petain le 
destitue, mais Ia reponse de Hitler est immediate: Ia Zone Sud de Ia 
France est envahie le 11 nov. 1~2. 

Le troupes italiennes envahissent Nice et Ia Corse. Aragon et 
Elsa quitrent Nice pour une destination secrete nommee "le ciel". 
Georges Sadoul reste leur seule liaison avec le monde. 

La vie clandestine est dure. Le couple en souffre d'aurant plus 
que Ia courageuse Elsa veut assurer ses propres responsablites. Le 
probleme du couple resistant est souleve. De cette epoque date le tres 
celebre poeme II n'y a pas d'amour heureux20 qui chante Ia difficulte 
pour un homme conscient de survivre dans un pays occupe et pour un 
couple de rester uni et heureux dans une nation qui n'est pas libre. 

A partir de 1943, De Gaulle retire a Londres devient un chef, un 
symbole. La France jusqu'en mai 42, si elle I' a ecoute, ne I' a pas suivi. 
L'echec du neo-vichysme de Giraud installe a Alger et soutenu par 
Roosevelt, acheve en 43 ce mouvement, De Gaulle devienr le chef 
inconteste de Ia France Libre. 

Aragon cree Ia Bibliotheque clandestine. A partir de 43, quand se 
forment les premiers maquis, quand des milliers de prisonniers 
envahissent les camps de concentration en Allemagne, seule Ia poesie 
clandestine peut s'adapter a Ia mesure du combat qui n'a jamais cesse 
de croitre. 

Sous le pseudonyme de Fran~ois Ia Colere, Aragon publie un 
long poeme Le Musee Grevin, 21 ou il fustige les collaborateurs. Le 
Musee Grevin offre l'exemple rare d'un poeme ne en pleine bataille, 
gonfle de Ia sensibilite collective, en somme, un poeme epique. 

L'epopee nair dans le sentiment national retrouve dans des 
circonstances parriculieres: le poeme est inseparable de l'evenement 
qui Ia justifie et du cadre historique et psychologique qui l'entoure. 
Dans un pays envahi, il oppose l'epopee "au bonnet de eaton de Ia 
poesie pure". 

A partir du debarquement allie, le 6 juin 44, !'insurrection se 
generalise: Le 10 join 44, les habitants d'Oradour sont extermines 
dans leur propre eglise. Aragon et Elsa sortent de Ia clandesrinite en 
seprembre 44. Aragon est sacre monument national. 

III. La poesie de Ia resistance et ses caracteres 

1. Les coupables et leurs fauces. 
a. La poesie de Ia resistance denonce les coupables et leurs 

fauces. 

2o II n'y a pas d'amour heureux, in La Diane Francaise, Op. cit. p. 29. 
21 Le Musee Grevin, Op. cit. 
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Etant donne Ia periode "legale" de 41 a 43, Ia denonciation des 
coupables est progressive. Les allusions existent mais n'identifient 
pas J'agresseur. Aragon utilise le pronom sujet "ils", il recourt a un 
monde allegorique de monstres, d'animaux dangereux et devas
tateurs, un vent de violence. Ce n'est que dans La Diane Franfaise 22 

en 43, que I'agresseur est designe par sa langue: 

lis parlent allemand 

par sa nationalite: 

Cathedrale couleur du jour 
Prisonniere des Allemands 

et son ideologie: 

Mais d'ou vient qu'ici tout s'est tu 
Les nazis sont entres et tuent 

II ya ~hez Aragon deux ennemi!'entre 39 et 45: tout d'abord le regime 
de V1chy avec les portraits caricatures de Petain et du ministre Laval 
mais aussi celui des silencicux, Jes traitres, Jes collaborateur~ 
volontaires ou involontaires qui ne veulent pas participer au combat 
par inconcience, peur ou interet: les citoyens silencieux, Ies 
"apolitiques" d'un pays occupe sont aussi coupables que Ies autres. 

Dix ans plus tard, ses adversaires -qui son avis perpetuent Je 
fascisme- seront les Etats Unis, leurs economistes Malthus 
Burham, avec leurs multinationales La General Motors, Ia United 
Fruit ... routes ces compagnies en accord, dit-il, avec les fantoches sud
americains pour maintenir leurs dictatures et leurs interets au Chili 
au Guatemala, au Bresil etc... ' 

b. Peinture de l'adversaire 
Pour Aragon il existe deux camps precis: 

-Les heros epris de justice qui luttent pour Ia Iiberte et Ia 
justice socialiste 

-Les tyrans fascistes et imperialistes, done Ie souci commun 
est I' anti-communiste. 

Dans sa vitrine accusatrice, les coupables reverent des formes 
d'insectes, d'oiseaux de proie, d'animaux sauvages, de mammiferes 
hybrides. Les plus elabores prenent I' aspect de monstres hybrides ou 
de dragons d'une epoque prehistorique. Les procedes employes sont 
I'insulte, l'injure, Ia raillerie. Dans cette vaste fresque allegorique 
resonnent les voix allemandes et plus card pendant Ia guerre froide 

22 lA Diane Fran~aiie, Op. cit. 
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1
.' ho des consignes "Go Home" fera trembler ses poemes. Toutes 
ec d H" 1 · 

1 
ricatures ne sont pas reussies. Celie e 1t er, pemt comme un es ca M 1. . . . 

sadique brutal, caligulesque, et celle de usso 101 v1eux ~mge ... 
n'atteignent pas un ha~t nive~~ ~a~odique. ~ar contre, Ia c~~lCat~r~ 
des epouvantails d,e '! 1chy cretln~s~S, frappes du sceau de lmamte, 
constituent des creanons fort ongmales. . . 

c. Dans le Prelude a Ia Diane,B Aragon expose les pr_l.no-

obl.ectifs de sa poesie de Ia -,esistance pendant Ia deux1eme 
paux · d · h guerre mondiale: peinture des horreurs de Ia guerre, proces e v1c y, 

proces des Nazis. , . . . . . 
11 souligne des le depart les munles sacnf1ces humams, 1~ 

caravane du peuple innocent qui subit les contrecoups de la_guerre; 11 
peint Ia peur, les cris J'angoisse, les charognes, ce_s paysages mf~rnaux 

ui nous renvoient au peintre Breughel, il pemt Ia destructiOn de 
famour, de Ia famille, des couples: dans un pays envahi, le bonheur 

est difficile. 
Le poeme attribue a Vichy d:i~menses respons_abilite~. Le 

nombre de morts d'abord. Par sa pos1t1on collaboranonmste, V1chy a 
marque, et a jamais, coute une generation ?~ sceau ~e J'amertume. 
Vichy est en partie wupable d'un vaste sacnf1ce de heros, _de Ia mort 
de milliers de martyrs juifs. Vichy a renverse les vra1es valeurs 
fran~aises, confondu un peuple. Le poete de Ia resistanc~ s~ ?at pour 
Ia survie de Ia force authentique du peuple et de son equd1bre. U n 
pays envahi devient un decor tragique, "un t~eatre ou ~~s usurpateurs 
annoncent de grands mots pour les seuls 1gnorants . . 

II condamne Ia philosophic justificatrice de !'invasion. 11 reuent 
du nazi son cote raciste, criminel, brute et primitif, pourri, voleur 
spoliateur, destructeur de Ia culture fran~ais~. Le Nazi se situe a 
contre-courant de !'evolution du genre humam. 

2. Le Front. 

Le poeme se situe au coeur d'une bataille. Le verbe et I'image 
sonc con~us comme une arme et coute une strategie est mise en ~lace 
dans le detail, le poeme de Ia resistance porte un dynam1sme 
essentiel. Au depart, Aragon avance prudemmeni sur le champ de 
bataille. La conscience d'une immense catastrophe de grande 
envergure le freine. Comment rappeler a chaque instant Ia presence 
de l'ennemi sur le sol et Ia realite de l'occupation? Dans sa periode 
legale, il va etre extremement habile et realiser un travail ?e poete
joailler, creer un langage code a l'imag~ des codes des ~aqUisards. Ce 
n'est un secret qu'au depart; cela dev1endra une tacuque de guerre, 

H Prelude a Ia Dia•1e, in La Diane Fra11caire. Op. cit. 
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une poesie conspiratrice: truquer les noms, les dates, pasticher Jes 
auteurs, plagier les chansons, cacher un seul vers-cle dans tout un 
poeme apparemment innocent et inutile. 

Nous avons mentionne le clus trover ou art ferme imite du 
moyen age. Nous nous devons de relever J'importance d'Eisa, sa 
femme qui devient un theme litteraire au me me titre qu'Eivire, Laure 
ou Helene. L'amour pour Elsa se revet d'exigence et de fidelite a Ia 
lutte. Le melange des mythes patens et des mythes chretiens n'est pas 
incompatible dans des conditions determinees. 

La guerre et les actions clandestines se dessinent curieusement 
dans une atmosphere mi-realiste, mi-magique, un theatre etrange ou 
aucune action n'est plus innocente. Dans un pays occupe plus 
d'innocent. Toutes les actions sont symboliques. II nait une nouvelle 
sensibilite de l'homme. Le recueil Broceliande 24 est merveilleux de 
mystere et de beaute poetique et d'efficacite; il possede un reel 
enchantement. Le poete s'y exalte, le desi r de Jiberte devient 
liberation, force magique qui embrase le paysage. Les mots hurlent Ia 
foi ou une victoire possible. Il.faut conjurer Ia sterilite. II faut mater 
I' invasion. 

Parmi les autres techniq~s utilisees par Aragon, nous noterons 
Ia chanson populaire, les chansons-poemes sur des airs connus de 
tous les Franpis. Ex, sur J'air de Ia carmagnole: 

Ce que Petain te dit de faire 
Tu dois faire le contraire 
II dit qu'on est vaincu 
Tu lui reponds mon cuJ2~ 

Le poete tranforme son poeme en arme; il passe du ton solennel a 
J'insulte, au ton meprisant : "veille charogne ... chien galeux ... 
vampire ... tu es trop laid ... "26 II a pour but decreer une forme possible 
de J'angoisse: sa poesie prend l'allure d'un lavage de cerveau 
orchestre pour une seance de torture. Ses imprecations renferment 
parfois un ton d'exorcisme ou de ceremonie secrete, ou le chatiment 
futur est dessine: 

Quand ton tour viendra 
Tu seras fait comme un rat ... n 

Redoutez les morts exemplaires 
Tyrans qui massacrez en vain 

24 Broceliande, Op. cit. 
ll La Car171agnole des En/ants, in Le Musee Grevin, Op. cit. p.90. 
26 Le Musee Grevin, Op. cit. p. 14. 
27 Ibid. p. 19. 
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Elle sont un terrible vin 
Pour un peuple et sa colere28 

II s'agit Ia d'une poesie insurgee. 
II y regne un dynamisme de J'espoir et un culte du heros: "Gioire au 
maquis". 
Les meres, les enfants sont consoles. Le heros sacrifie ne meurt pas. 
Son destin tient du miracle; il laisse Ia semence de son courage et 
I' image de sa valeur: 

A travers Ia nuit etoilee 
Nous cherchons Ia femme voilee 
Que nous seuls pouvons consoler 

La force de notre pays 
Le sang d'un homme recueilli 
Ses mots pareils au vin d' Ay 

Nous les portons comme une preuve 
Et comme une esperance neuve 
A cette femme a cette veuve 

Les vers luis-ants sur les talus 
Et les etoiles vous saluent 
Madame ne le pleurez plus 

Cest lui qui Ia prunelle embrase 
Quand notre poing ferme J'ecrase 
Tout flambe du feu de ses phrases 

Tout flambe a son nom murmure 
L'oreille des reines-des-pres 
Le coeur sanglant des centaurees 

Tel il etait Madame et tel 
II demeure mort immortel 
Nous lui dresserons des autels ... 29 

En meme temps, le poeme use psychologiquement l'ennemi, il 
frappe, il marque J'exasperation de Ia lutte, son souffle, ses 
haletements. Quant a I' approche de Ia patrie chez Aragon elle n'aura 
jamais les accents de sensualite debordante qui caracterisent celle de 
Neruda par exemple. La patrie envahie est une grande dame, "notre 

28 La Legende de Gabriel Nri, in La Diane Fran~aise, Op. cit. p. 66. 
29 La Dame de Chateaurenard, in La Diane Frant;aise, Op. cit. p. 144. 
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mere",30 noble et fiere que !'on vient d'offenser, mais qui trone 
encore, souveraine revant" a sa gloire imperissable".3 1 On I' a separee 
de ses fils combattants. Elle attend des noces symboliques, celle de ses 
jeunes resistants et de Ia liberte future reconquise. 

Pour que les noces soient plus belles 
je n'ai pas donne mon fusiJ3 1 

dit le vieux Franc tireur. 
Neruda etablit avec Ia patrie un dialogue intime sensuel et 

dechire. Aragon lui, s'il parvient a une declaration d'amour, ille fait 
en termes extremement respectueux ou l'intimite n'a pas de mise. II 
lui parle comme a une reine mere, encore belle dont on a limite les 
pouvoirs: 

Je vous salue, ma France, aux yeux de tourterelle 
Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop32 

II Ia voit victime d'un calvaire comparable a celui du Christ, car 
on I' a affublee du masque de It trahison et on a place dans sa main de 
vieille reine un "sceptre de paille".33 Malgre cela, il ne Ia peint pas 
defiguree, il Ia reconnalt: " 

Qu'importe qu'ils te travestissent 
Tu restes Ia meme pour nousH 

IV. Conclusion: Philosophie de Ia lutte. Le poete, le peuple, et 
/'his to ire 

Le poete resistant est responsable devant l'histoire et devant les 
hommes. Sa poesie revet les accents d'une disponibilite totale. Le 
poete s'identifie au peuple. Lavictoire finale, Ia liberte retrouvee, puis 
le triomphe de Ia justice, reposent dans I' association permanente 
poete-peuple. Aragon, devan~ant Frantz Fanon, se penche du cote 
des damnes de la terre qui subissent les lois sociales de !'oppression, 
vivent des conditions de vie injustes ou !'on essaie de fruster leurs 
espoirs de liberation. 

Le poete, dans son oeuvre, choisit deliberement de Iutter contre 
cet enfer dans lequel le peuple est plonge, en entreprenant un 
mouvement d'approche vers une classe sociale qui n'est pas la sienne. 
II est au depart essentiellement libre de son choix. Le poete resistant 

3° Chanson du Franc· Tireur, in La Diane, Op. cit. p. 43. 
'' Ibid. p. 44. 
' 2 Le Musee Grevin, Op. cit. p. 29. 
ll Chanson du Franc· Tireur, Op. cit. 
' 4 Ibid. 
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et communiste ne con~oit pas d'autre enfer que celui qui, sur terre, 
divise les hommes: 

Oui l'ai choisi l'enfer en pleine conscience 
Oui j'ai choisi mon peuple et j'ai pris son chemin 
Et je souffre avec lui sa meme patience 
Et mon souffle se mele a son souffle germain3~ 

L'identification peuple-~ete entraine des consequences 
historiques de grande envergure. La poesie avons-nous dit, attaque: 
elle est d'abord stictement aggressive et destructrice, dans le but 
d'aneantir des forces considerees malignes pour le genre humain. 
D'autre part, elle se pretend utilitaire et regeneratrice. La responsa
bilite prise par le poete ne s'arrete pas au stade de Ia glorification des 
heros sur un champ de bataille. Elle le depasse pour aider a Ia 
reconstruction d'un monde nouveau au benefice du peuple. A cet 
effet, elle contient un message politique. De par les mouvements 
destruction-reconstruction, il s'agit done d'une poesie revolution
naire. 

II entrevoit une societe sans classe ou Ia justice sera le lot de tous, 
et ou le droit au bonheur ne sera pas le privilege de quelques-uns: 

Et je vois s~ lever cette aurore morale 
Ou le bonheur de tous est celui de chacun36 

L'homme sera depourvu de caracteres primitifs qui retardaient son 
developpement harmonieux. II parviendra a Ia plenitude de son 
epanouissement: 

.... l'homme a soi semblable aura des yeux humains37 

Le poete de Ia resistance spectateur et acteur de l'histoire, 
interprete et mene. II refuse simplement le determinisme historique 
qui placerait l'homme au niveau de brute acceptant !'exploitation et 
!'injustice comme une fatalite. 

La poesie de Ia resistance est un cri de justice universe!, une 
vaste barriere dressee contre le developpement des forces du mal. Les 
termes de "poesie de circonstance" dont souvent on !'accuse, 
disparaissent au profit de ceux de "poesie universelle". La poesie de 
resistance n'a valeur "d'accident de l'histoire" que dans le sens ou elle 
puise sa force dans des faits precis. Elle est d' autre part creee par des 
hommes ayant vecu dans une periode determinee et connue. Mais elle 

ll Les Yeux et Ia Memoire, Op. cit. p. 53. 
36 Ibid. p. 117. 
n I bid. p. 136. 
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