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Le Surréalisme, le plus souvent, n'est saisi qu'à travers ses propres œuvres (tracts, 
articles, livres, tableaux, etc.), on ne le perçoit qu'en fonction de ce qu'il veut être, et il 
arrive parfois que l'on crie à la contradiction. Il existe cependant une autre réalité du 
Surréalisme, plus subjective mais non moins réelle, celle que les autres : le public et la 
critique ont vécue et captée au moment même où il s'élaborait. Cette réalité-là, seule la 
presse de l'entre-deux guerres pouvait nous aider à la restituer. 

Les média «fixent le modèle du conformisme et de la rébellion» Appliquée 
au Surréalisme, cette affirmation de Marcuse s'avère d'autant plus juste qu'elle pose le 
problème du rôle des média dans la diffusion de la culture d'avant-garde par définition 
anti-conformiste et minoritaire. 

La presse, principal détenteur du pouvoir de diffusion durant l'entre-deux 
guerres, va jouer un rôle capital dans la réception du Surréalisme par l'opinion publique. 

Dès le départ, en effet, un lien étroit unissait la presse au Surréalisme : 

— dû aux rapports privilégiés que la presse entretenait, à ce moment-là, avec les 
milieux artistiques et culturels ; 

— dû aussi aux caractères largement politique et passionné qui définit cette 
presse de l'entre-deux guerres. Reflet plus ou moins fidèle, plus ou moins déformant de la 
réalité sociale, politique et culturelle du pays, elle dépassa la simple fonction de miroir 
pour devenir un instrument actif de formation de l'opinion publique. La propagande se 
perfectionnait et atteignait un niveau d'efficacité que surent mettre à profit des dictatures 
fascistes ; 

— dû surtout à la nature même du Surréalisme qui, s'exprimant par le biais du 
scandale donnait prise à une réaction de la presse. La presse bourgeoise dans son ensemble 
a ainsi largement contribué à l'élaboration d'une vision scandaleuse du Surréalisme. A ses 

1 Herbert  Marcuse, Eros  e t  Civilisation. -  Ed. de Minuit,  1968, p. 91. 



d é b u t s ,  t o u t  a u  m o i n s ,  e l le  a  c o n s i d é r a b l e m e n t  i n s i s t é  su r  le c a r a c t è r e  « r é c l a m i s t e » ,  a v i d e  

d e  p u b l i c i t é ,  de  l ' a t t i t u d e  s u r r é a l i s t e .  D e  f a i t ,  e l le  n ' a v a i t  a u c u n e  r é t i c e n c e  à  p a r l e r  des  

s u r r é a l i s t e s  c a r ,  c o m m e  le d i t  t r è s  j u s t e m e n t  W. B e n j a m i n ,  «ils n e  d é p a s s a i e n t  p a s  les l i m i t e s  

d u  s c a n d a l e  e n  f a c e  d u q u e l ,  o n  le  sa i t  b i e n ,  l a  b o u r g e o i s i e  a l a  p e a u  auss i  d u r e  q u ' e l l e  l ' a  
s e n s i b l e  à  t o u t e  a c t i o n  r é e l l e »  

L e  s c a n d a l e ,  e n  f i n  de  c o m p t e ,  s e r v a i t  la  b o u r g e o i s i e  ; il  e n t r a i t  e n c o r e  d a n s  les  

l i m i t e s  d u  l i b é r a l i s m e  b o u r g e o i s  e t ,  c o m m e  s o u p a p e  de  s é c u r i t é ,  il le c a u t i o n n a i t  m ê m e .  

D è s  1 9 2 6 ,  P .  Nav i l l e  r é v é l a i t  c e t t e  t o l é r a n c e  d é m o c r a t i q u e  de  la  b o u r g e o i s i e  à  

l ' é g a r d  des  s u r r é a l i s t e s ,  s e l o n  l u i ,  e n  e f f e t  : 

« L e s  s c a n d a l e s  m o r a u x  s u s c i t é s  p a r  les  s u r r é a l i s t e s  n e  s u p p o s e n t  p a s  f o r c é m e n t  

u n  b o u l e v e r s e m e n t  d e s  v a l e u r s  i n t e l l e c t u e l l e s  e t  soc i a l e s ,  la  b o u r g e o i s i e  n e  les 

c r a i n t  p a s  ; e l l e  les  a b s o r b e  f a c i l e m e n t .  Ces  s o r t e s  de  s c a n d a l e s  n ' e m p ê c h e n t  p a s  de  

c o n s e r v e r  l a  t ê t e  de  l a  h i é r a r c h i e  i n t e l l e c t u e l l e  d a n s  la  r é p u b l i q u e  b o u r g e o i s e »  

D u  f a i t  d e s  l i e n s  é t r o i t s  q u i  u n i s s a i e n t  le S u r r é a l i s m e  — m o u v e m e n t  d ' a v a n t - g a r d e  

m i n o r i t a i r e  e t  a n t i - c o n f o r m i s t e  — à  la  p r e s s e  — r e f l e t  e t  v é h i c u l e  d u  « g r a n d  c o n f o r m i s m e »  

e t  des  i n s t i t u t i o n s  e n  p l a c e ,  il a p p a r a i s s a i t  t o u t  à  f a i t  n é c e s s a i r e  de  d é g a g e r  la  n a t u r e  e t  

l ' i m p o r t a n c e  de  ce s  l i ens .  D è s  l o r s ,  la  q u e s t i o n  p o s é e  c o n c e r n a i t  l a  p a r t  e f f e c t i v e  t e n u e  p a r  

la  p r e s s e  d a n s  la  r é c e p t i o n  d u  S u r r é a l i s m e  p a r  le g r a n d  p u b l i c  de  l ' é p o q u e ,  m a i s  au s s i  

l ' i m p o r t a n c e  de c e t t e  r é c e p t i o n  d a n s  l ' h i s t o i r e  d u  m o u v e m e n t  e t  d e s  œ u v r e s  s u r r é a l i s t e s .  

D e  l a  p r o t e s t a t i o n  v i o l e n t e  à  la  s u b v e r s i o n  s i b y l l i n e ,  le S u r r é a l i s m e  c o n n a î t  

d u r a n t  c e t t e  p é r i o d e  u n e  e x t r a o r d i n a i r e  e f f e r v e s c e n c e  c r é a t r i c e .  L a  p r e s s e ,  e l le  au s s i  e n  

p l e i n e  é b u l l i t i o n ,  se c a r a c t é r i s e  e n  p r e m i e r  l i e u  p a r  s o n  a s p e c t  p a r t i s a n  e t  v é n a l .  

A f i n  d ' a v o i r  l ' i m a g e  l a  p l u s  c o m p l è t e  p o s s i b l e  d u  S u r r é a l i s m e  à  t r a v e r s  la  p r e s s e  

de  l ' e n t r e - d e u x  g u e r r e s ,  il f a l l u t  t o u t  d ' a b o r d  c o n s t i t u e r  u n  c o r p u s  de  t e x t e s  s u f f i s a m m e n t  

r e p r é s e n t a t i f s  de  l a  vie d u  S u r r é a l i s m e  d ' u n e  p a r t ,  m a i s  au s s i  des  d ive r s  c o u r a n t s  p o l i t i q u e s  

e t  a r t i s t i q u e s  q u i  s ' e x p r i m a i e n t  à  t r a v e r s  l a  p r e s s e .  

F a c e  à  l ' é n o r m i t é  de t e x t e s  q u e  r e p r é s e n t a i t  l ' e n s e m b l e  des  a r t i c l e s  p a r u s  d a n s  la  

p r e s s e  s u r  le S u r r é a l i s m e  d u r a n t  c e t t e  p é r i o d e ,  d e s  l i m i t e s  s ' i m p o s a i e n t .  

T e n a n t  c o m p t e  à  la  f o i s  d e  l ' i m p o r t a n c e  de  l ' é v é n e m e n t  d a n s  l ' h i s t o i r e  d u  

S u r r é a l i s m e  m a i s  a u s s i  de  s o n  é c h o  d a n s  la  p r e s s e ,  le c h o i x  f i n a l  s ' a r r ê t a  à  q u a t r e  é v é n e m e n t s  

q u e  n o u s  p r é s e n t o n s  p l u s  e n  d é t a i l  p l u s  l o i n .  C e s  é v é n e m e n t s  s o n t  : 

1 Walter Benjamin, M y t h e  e t  violence. -  Ed. Denoël, 1971, p. 306 (texte de 1929). 

2 Pierre Naville, La Révolu t ion  e t  les Intellectuels.  -  Ed. Gallimard Idées, p. 88 (texte de 1926). 



— le scandale du banquet Saint-Pol-Roux, le 2 juillet 1925 à la Closerie des Lilas, 
à Paris ; 

— l'agression fascite contre le film L'Age d'Or, de Luis Bunuel et Salvador Dali, 
au Studio 28, le 3 décembre 1930 ; 

— le suicide de René Crevel et le Congrès des Ecrivains pour la Défense de la 
Culture, en juin 1935 ; 

— le vernissage de l'Exposition Internationale du Surréalisme qui se déroula à 
Paris, le 17 janvier 1938. 





Critères de sélect ion p o u r  la 
cons t i t u t i on  du  c o r p u s  

Durant toute cette période, l'activité surréaliste se déroule toujours et de façon 
dialectique sur deux plans qui n'en constituent pas moins deux volets d'une même action : 
celui de l'action intellectuelle et individuelle avec la publication d'œuvres surréalistes dans 
le domaine de la littérature, de la peinture, du cinéma..., et celui de l'action sociale et 
collective avec les prises de position officielles, les tracts, les manifestes, les manifestations 
publiques. 

A ce niveau, le choix restait encore assez large ; c'est en feuilletant de nombreux 

journaux, un peu au hasard des événements, qu'il se réduisit de lui-même. 

C'est ainsi, par exemple, qu'ayant parcouru la presse quotidienne au moment de 
la parution de la revue Le Surréalisme au Service de la Révolution, nous fûmes étonnés de 
ne trouver que peu ou pas d'échos à propos de cette publication si fondamentale pour 
Breton et le mouvement. Nous nous heurtions donc à des silences qui, s'ils n'en étaient que 
plus éloquents par eux-mêmes, ne pouvaient constituer une source de renseignements 
suffisante. 

Les événements les plus relatés 
de l'histoire du Surréalisme 

Le banquet Saint-Pol-Roux 

Le premier événement marquant qui révéla véritablement le Surréalisme au grand 
public fut le scandale du Banquet Saint-Pol-Roux. Ce scandale qui fut le dernier de ce que 
A. Breton avait lui-même nommé «le cycle des scandales» eut lieu à l'occasion d'un 
banquet littéraire donné en l'honneur du poète symboliste Saint-Pol-Roux. Les surréalistes, 
invités par le poète, profitèrent de la présence du Tout-Paris littéraire et artistique pour 
affirmer leur opposition à la guerre du Rif et à la politique coloniale de la France. 

Il s'ensuivit une sauvage bataille où Mme Rachilde fut insultée, M. Leiris défe- 
nestré et A. Breton malmené. 

Cette manifestation tapageuse fit grand bruit et suscita de vives réactions dans 
tout la presse ; l'on parla même de guerre du silence et d'expulsion. Breton, dans ses 
Entretiens avec Parinaud, nous apprend que : «les journaux — Action Française en tête — 
auxquels se joignent des groupements professionnels tels que : La Société des Gens de 
Lettres et l'Association des Ecrivains Combattants, demandent des représailles».2 

1 André Breton, Entret iens.  -  Ed. Gallimard Idées, 1973,  p. 117. 
2 Idem 



Philippe Soupault nous confie pour sa part . 

«La presse s'est déchaînée contre nous. Ce fut d'une violence insensée, je crois 
bien que c'est, parmi les manifestations auxquelles j'ai participé, celle qui a 
provoqué le plus de remous dans la presse, le plus de violence». 

Si cette manifestation eut une telle résonnance dans la presse de l'époque, c'est 
qu'au-delà de son aspect scandaleux et provocateur, elle revêtait un caractère politique 
évident. La prise de position des surréalistes face à la guerre du Rif, ainsi que leurs récentes 
déclarations communes avec le Parti Communiste attisaient, dans la presse bourgeoise, une 
violence que le caractère purement individuel, idéaliste et scandaleux des précédentes 
manifestations avait quelque peu contenu. 

Breton lui-même précise la place de cet événement dans l'évolution du Surréa- 
lisme : 

«Ce que cet épisode — le banquet Saint-Pol-Roux — présente d'important, 
c'est qu'il marque la rupture définitive du Surréalisme avec tous les éléments 
conformistes de l'époque... De cet instant les ponts sont coupés entre le Surréa- 
lisme et le reste. Nous nous en accomoderons fort bien. Mais ce n'en est pas 
moins à partir de là que la révolte commune va tendre à se canaliser sur le plan 
poli t ique».  

C'est à ce moment là, en effet, alors que la guerre du Rif s'intensifie, que la 
nécessité de collaboration avec les partisans de la IIIème Internationale devient impérieuse 
pour le Surréalisme. Elle se manifeste dans deux proclamations : Les Intellectuels contre la 
guerre du Maroc, publiée dans l'Humanité et signée par les surréalistes, et La Révolution 
d'abord et toujours, publiée simultanément par Clarté et La Révolution surréaliste. 

C'est donc bien en ce début d'été 1925 que, selon les propres dires de Breton, 
«le tournant vers la politique peut se situer avec précision», mettant fin à la folle période 
Dada. 

Les incidents de l'Age d'Or 

Si le choix du banquet Saint-Pol-Roux fut relativement aisé à déterminer, celui 
du deuxième événement fut plus difficile. 

Nous avions choisi délibérément l'année 1930 pour son importance dans l'histoire 
du Surréalisme, mais l'événement restait à trouver. 

1 P. Soupaul t ,  interview personnel  du 11 juin 1973. 

2 A. Breton, Entre t iens .  -  Ed. Gallimard Idées, 1973, p. 117. 



L e  D e u x i è m e  M a n i f e s t e  a v a i t  é t é  p u b l i é  e n  d é c e m b r e  1 9 2 9 ,  m a i s  a u c u n  é c h o  

i m p o r t a n t  n ' e n  a v a i t  f a i t  é t a t  d a n s  la  p r e s s e .  R i e n  n o n  p l u s  à  p r o p o s  d u  p r e m i e r  n u m é r o  d u  

S u r r é a l i s m e  a u  S e r v i c e  d e  l a  R é v o l u t i o n ,  e n  j u i l l e t  1 9 3 0 ,  n i  s u r  le p a m p h l e t  c o n t r e  B r e t o n  

e n  j a n v i e r  de  la  m ê m e  a n n é e .  

Le  s eu l  é c h o  q u e l q u e  p e u  m a r q u a n t  de  c e t t e  a n n é e  1 9 3 0 ,  n o u s  le t r o u v i o n s  à  

p r o p o s  des  i n c i d e n t s  s u r v e n u s  à  l ' u n e  d e s  p r o j e c t i o n s  d u  f i l m  de  L u i s  B u n u e l  : L ' A g e  d ' O r ,  

o ù  de j e u n e s  m i l i t a n t s  d ' e x t r ê m e  d r o i t e  s a c c a g è r e n t  le c i n é m a ,  p r o v o q u a n t  a i n s i  l ' i n t e r -  

d i c t i o n  d u  f i l m  a p r è s  u n  m o i s  de  p r o j e c t i o n .  

U n e  fo i s  de p l u s ,  e n  m e t t a n t  l ' a c c e n t  s u r  u n e  m a n i f e s t a t i o n  s c a n d a l e u s e ,  la  Dresse 

n e  v o u l a i t - e l l e  vo i r  d a n s  le S u r r é a l i s m e  q u ' u n  g r o u p e m e n t  d ' i n t e l l e c t u e l s  p r o v o c a t e u r s  d o n t  

la  seu le  f o r m e  d ' e x p r e s s i o n  se l i m i t a i t  a u  s c a n d a l e .  

S c a n d a l e ,  e n  e f f e t ,  p o u r  t o u t e  l a  p r e s s e  « b i e n  p e n s a n t e » ,  q u e  ce f i l m  c o r r o s i f  e t  

é t r a n g e m e n t  b e a u  q u i  r é v e i l l a i t  l es  p a s s i o n s ,  r e j e t a i t  les v a l e u r s  é t a b l i e s ,  p o r t a i t  a t t e i n t e  à  

l ' o r d r e  m o r a l  e t  n a t i o n a l ,  e t  f o u l a i t  a u x  p i e d s  t o u s  les  p i l i e r s  d e  la  s o c i é t é  b o u r g e o i s e  : 

m a r i a g e ,  d i p l ô m e s ,  é v ê q u e s ,  f l ics . . .  

Ce  f i l m  q u i ,  s e l o n  B r e t o n ,  m a r q u a  la  c o u p u r e  «auss i  b i e n  a v e c  le m o n d e  l i t t é r a i r e  

q u ' a v e c  le c o n f o r m i s m e  p o l i c é » ,  a p p a r a î t ,  a v e c  t o u t e  sa v i r u l e n c e ,  c o m m e  l ' e x p r e s s i o n  la  

p l u s  f o r t e  e t  l a  p l u s  j u s t e  de ce q u ' é t a i t  l ' é t a t  de s  e s p r i t s  s u r r é a l i s t e s  à  c e t t e  é p o q u e  : à  la  

fo i s  n é g a t i o n  d ' u n  m o n d e  c o n f o r m i s t e ,  h y p o c r i t e  e t  s c l é r o s é ,  e t  a s p i r a t i o n  v e r s  u n  m o n d e  

o ù  l a  L i b e r t é ,  l ' A m o u r ,  l ' A v e n t u r e  e t  la  P o é s i e  c o n n a î t r a i e n t  l e u r  p l e i n  é p a n o u i s s e m e n t .  

F i d è l e s  à  ces  a s p i r a t i o n s ,  l es  s u r r é a l i s t e s ,  a v e c  B u n u e l  e t  D a l i ,  v o n t  t r o u v e r  

d a n s  le c i n é m a  u n e  n o u v e l l e  f o r m e  d ' e x p r e s s i o n  p r o p r e  à  r e f l é t e r  l e u r s  p r é o c c u p a t i o n s  
d o m i n a n t e s .  

D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  le f i l m  a p p a r a i s s a i t  a u x  s u r r é a l i s t e s  c o m m e  « u n  m o y e n  

i d é a l  d ' i n v e s t i g a t i o n ,  v é h i c u l e  d ' i m a g e s  t o u t  e x p r è s  c o n ç u  à  l e u r  i n t e n t i o n » .  

S u r m o n t a n t  les  d i f f i c u l t é s  i n h é r e n t e s  a u  p r o p o s  s u r r é a l i s t e ,  de  l ' o r d r e  p r i n c i p a l e -  

m e n t  de  l a  c o n s c i e n c e  e t  de  l a  c o m m u n i c a t i o n ,  le  c i n é m a  se p r é s e n t e  c o m m e  u n  i n s t r u m e n t  

p r iv i l ég ié  d ' e x p r e s s i o n ,  p r o p r e  à  f a i r e  j a i l l i r  la  p o é s i e  e t  à  e x p l o r e r  l ' i n c o n s c i e n t  t o u t  e n  
s ' a d r e s s a n t  à  lu i .  

« C o m m e  le r êve ,  le f i l m  i n s t a l l e  ( le  s p e c t a t e u r )  d a n s  u n e  s o r t e  d ' h a l l u c i n a t i o n  

c o n s c i e n t e ,  n é e  des  c o n d i t i o n s  m ê m e s  de  la  r e p r é s e n t a t i o n . . .  b e a u c o u p  p l u s  

f a c i l e m e n t  q u e  le l a n g a g e  c o u r a n t ,  le f i l m  p e u t  se p e r m e t t r e  de  r é p u d i e r  l a  

l o g i q u e » .  

Mais  si le  c i n é m a  p e r m e t t a i t  a u  S u r r é a l i s m e  d ' a c q u é r i r  de  n o u v e l l e s  d i m e n s i o n s ,  il 

se t r o u v a i t  p a r a l y s é  p a r  d ' i n n o m b r a b l e s  s e r v i t u d e s  d ' o r d r e  p r a t i q u e  e t  m a t é r i e l  q u i  l i m i t a i e n t  

c o n s i d é r a b l e m e n t  ses p o u v o i r s .  

1 A. Virmaux,  E tudes  c inématographiques ,  38, consacré au Surréalisme. 
2 Idem 



L e  s u i c i d e  d e  R e n é  C r e v e l  e t  la  

r u p t u r e  a v e c  le  P a r t i  C o m m u n i s t e  

U n e  sé r i e  de g r i n c e m e n t s  de  d e n t s  e t  de  r u p t u r e s  j a l o n n e  l a  p a r t i c i p a t i o n  de  

B r e t o n  e t  d e  ses  a m i s  a u  P a r t i  C o m m u n i s t e .  O n  s a i t  q u e  B r e t o n ,  E l u a r d  e t  C r e v e l  f u r e n t  

e x c l u s  d u  P a r t i  C o m m u n i s t e ,  f i n  1 9 3 3 ,  m a i s  q u ' i l s  é t a i e n t  r e s t é s  d a n s  l ' A . E . A . R .  ( A s s o -  

c i a t i o n  d e s  E c r i v a i n s  e t  A r t i s t e s  R é v o l u t i o n n a i r e s ) ,  p e r s u a d é s  de  p o u v o i r  e n c o r e  « r e c t i f i e r  

de  l ' i n t é r i e u r  d e s  o r g a n i s a t i o n s »  la  l igne  o f f i c i e l l e  d u  p a r t i .  

C e t  e s p o i r  c e p e n d a n t  n ' e s t  p l u s  p e r m i s  a p r è s  l e u r  e x c l u s i o n  d u  C o n g r è s  des  

E c r i v a i n s  p o u r  l a  D é f e n s e  de  la  C u l t u r e ,  q u i  f u t  au s s i  p r o b a b l e m e n t  l ' u n e  d e s  c a u s e s  d u  

s u i c i d e  de  R e n é  C r e v e l  c r u e l l e m e n t  a f f e c t é  d ' u n e  t e l l e  d é c i s i o n .  

L e  p r é t e x t e  i n v o q u é  p o u r  c e t t e  e x c l u s i o n  f u t  la  c o r r e c t i o n  in f l igée  p a r  B r e t o n  à  

I l y a  E h r e n b o u r g ,  m e m b r e  de  la  d é l é g a t i o n  s o v i é t i q u e  a u  C o n g r è s .  Ce lu i - c i  a v a i t  p u b l i -  

q u e m e n t  i n s u l t é  les  s u r r é a l i s t e s  d a n s  s o n  l ivre  i n t i t u l é  . V u s  p a r  u n  é c r i v a i n  d e  l ' U R S S  ; 

B r e t o n  r e t r a c e  les  d é t a i l s  de  c e t  i n c i d e n t  d a n s  ses  E n t r e t i e n s  a v e c  A.  P a r i n a u d ,  a u x q u e l s  il  

c o n v i e n t  de  se r é f é r e r .  A  l a  s u i t e  d e  c e t t e  e x c l u s i o n  e t  d u  s u i c i d e  d e  R e n é  C r e v e l  q u i ,  

q u e l q u e s  j o u r s  a u p a r a v a n t ,  a v a i t  d é s e s p é r é m e n t  t e n t é ,  a u p r è s  d e  ses  a m i s  c o m m u n i s t e s ,  de  

f a i r e  p a r t i c i p e r  B r e t o n  a u  C o n g r è s ,  l e s  s u r r é a l i s t e s  o n t  c o n s c i e n c e  d e  n e  p l u s  p o u v o i r  a r r i v e r  

à  c o n c i l i e r  « les  i d é e s  s u r r é a l i s t e s  e t  l ' a c t i o n  p r a t i q u e  s u r  le p l a n  r é v o l u t i o n n a i r e » .  

Le  g r o u p e  t o u t  e n t i e r  t é m o i g n e  d e  ses d é s i l l u t i o n s ,  de  ses g r i e f s  e t  de  ses p o s i t i o n s  

d a n s  la  b r o c h u r e  i n t i t u l é e  D u  t e m p s  q u e  l e s  s u r r é a l i s t e s  a v a i e n t  r a i s o n .  I ls  y  a f f i r m e n t  

n o t a m m e n t  : 

« L e  C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  p o u r  l a  D é f e n s e  de  la  C u l t u r e  s ' e s t  d é r o u l é  s o u s  le  

s i gne  de  l ' é t o u f f e m e n t  s y s t é m a t i q u e  : é t o u f f e m e n t  des  p r o b l è m e s  c u l t u r e l s  

v é r i t a b l e s ,  é t o u f f e m e n t  d e s  v o i x  n o n  r e c o n n u e s  p o u r  ce l l e s  d u  c h a p i t r e » .  

C e t t e  s u i t e  d ' é v é n e m e n t s ,  c a p i t a l e  d a n s  l ' é v o l u t i o n  d u  S u r r é a l i s m e ,  n ' é v e i l l a  

c e p e n d a n t  q u e  p e u  d ' é c h o s  d a n s  la  p r e s s e ,  o u  t o u t  a u  m o i n s  des  é c h o s  pa r ce l l i s é s .  

O n  y  r e l a t e  d ' u n e  p a r t  le s u i c i d e  de  R e n é  C r e v e l ,  r a p p o r t é  d e  m a n i è r e  a n e c d o t i q u e  

e t  d é t a c h é e  d e  t o u t e  i m p l i c a t i o n  p o l i t i q u e ,  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  le  C o n g r è s .  Mais  c e t t e  d i s t i n c -  

t i o n  s y s t é m a t i q u e  d e  l a  p r e s s e  n ' e n  é t a i t  q u e  p l u s  i n t é r e s s a n t e  p o u r  n o t r e  é t u d e .  

L e  C o n g r è s  e n  l u i - m ê m e  s u s c i t a  b e a u c o u p  d e  c o m m e n t a i r e s ,  o n  p a r l a  b e a u c o u p  

de  G i d e ,  B a r b u s s e  e t  M a l r a u x ,  m a i s  u n  s eu l  j o u r n a l  n o t a  l a  d é f e c t i o n  de  B r e t o n .  

1 Du t emps  que les surréalistes avaient raison, août  1935, In Posit ion poli t ique du  Surréalisme, Média- 

t ions,  1972,  p. 101. 



L'exposition internationale du 
Surréalisme à Paris 

Après Tokio, Copenhague, Ténériffe et Londres, c'est à Paris, au début de 
l'année 1938 que s'ouvre «la plus spectaculaire» exposition internationale du Surréalisme. 
Elle se déroula à la Galerie des Beaux-Arts dans un cadre et une ambiance très particuliers 
qui n'eurent pas le bon goût de plaire à tout le monde. 

Ainsi la majorité de la presse s'éleva-t-elle violemment et ne se priva-t-elle pas de 
lancer toutes sortes d'injures. C'est, avec le banquet Saint-Pol-Roux, la manifestation qui 
suscita à Paris les plus vives réactions de la part de la presse. 

Cette exposition intéressante par les échos qu'elle fit retentir dans la presse n'en 
est pas moins importante dans l'évolution du Surréalisme. Elle marque un nouveau tournant 
vers l'internationalisation. 

Après s'être cantonnée à des actions plus ou moins scandaleuses, à caractère 
explosif, mais autour d'un petit noyau bien spécifique, l'activité surréaliste évoluera vers 
l'affirmation de nouveaux principes. Poursuivant inlassablement la négation de certaines 
valeurs, et cela conjointement à une farouche volonté d'indépendance et d'insoumission à 
quelque dogme que ce soit, cette activité va s'épanouir, enfin, sur le plan international, 
rejoignant par là les différents objectifs des intellectuels révolutionnaires. 

Ce que Breton entreprend à travers les diverses expositions surréalistes et les 
fréquents déplacements à l'étranger, c'est l'établissement d'une plate-forme d'action 
commune permettant la complète unification des différents efforts dispersés à travers le 
monde. 

Cette exposition de 1938 est donc intéressante à deux niveaux : celui de la 
présentation des multiples activités surréalistes, qui souleva de vives réactions, et celui de 
l'orientation nouvelle du mouvement. 

Critères de choix des journaux 

Tout discours étant le lieu de manifestation et d'interaction d'une multitude de 

systèmes et de contraintes, il convient de trouver sa cohérence et de dégager une unité 
possible pour son analyse. Cette unité ne peut résulter, selon E. Veron, que de critères 
extérieurs aux textes eux-mêmes. 

En ce qui concerne le discours de la presse, ces critères sont de trois ordres : le 
«référant constant», la périodicité, le public. 



Un «référant constant» : 
le Surréalisme 

Le premier critère de sélection de notre corpus fut bien évidemment le «référant 
constant», à savoir l'événement surréaliste choisi au préalable. Tous les textes sélectionnés 

sont donc censés parler de la même chose ou y faire référence plus ou moins explicitement. 

Une même périodicité : 
le quotidien 

Pour que les textes recueillis puissent être analysés et comparés en toute honnê- 
teté, il fallait qu'ils appartiennent au même média, certes, mais aussi au même «genre» de 
périodique. Dans la mesure où le but recherché était l'écho immédiat et le plus large 
possible du Surréalisme, le choix du quotidien s'imposait. Sa formule : «un peu de tout, 
tous les jours» semblait en effet plus apte à rendre compte de l'actualité du Surréalisme. 

Des publics différents : 
de l'extrême droite à l'extrême gauche 

Dernier critère et non des moindres, chaque quotidien devait avoir une audience 
particulière correspondant aux divers courants de l'opinion qui s'exprimaient durant cette 
période de l'entre-deux guerres en France. 

Les journaux choisis vont donc s'adresser à des publics différents représentant 
les diverses classes sociales. 

Nous avons déjà remarqué combien cette période de crise politique, économique 
et sociale avait accentué les clivages sociaux, et comment la presse, dans son ensemble, était 
une presse partisane au service d'intérêts de classes. 

Pourtant, c'est essentiellement au niveau des destinataires, donc du public, que la 
notion de classe est un critère externe pertinent, car les producteurs de tous les quotidiens, 
comme de la majorité des mass-media de grande circulation, appartiennent à la classe 
dominante. 

A travers les titres ainsi sélectionnés, selon leur audience, nous pouvons distinguer 

deux types de discours, correspondant au clivage entre journaux de droite et journaux de 
gauche. 

Ce clivage, qui se situe essentiellement au niveau idéologique, recouvre une 
notion parlementaire, reflétant une réalité humaine. 

L'opposition droite / gauche en France, surtout à cette période de son histoire, 
n'est nullement une opposition de classe, c'est ce que le discours des quotidiens dans leur 
ensemble nous révèlera , il existe tout autant une droite populaire qu'une gauche bourgeoise, 
un discours de type populaire dans la presse de droite qu'un discours de type bourgeois ; 



dans la presse de gauche. Mais, n'anticipons pas, et constatons tout d'abord que le clivage 
sociologique apparaît donc comme très diffus, alors que le clivage politique, lui, est très 
net. C'est pourquoi le discours des grands quotidiens, s'il s'adresse à des publics différents, 
ne présentera pas toujours de différence fondamentale selon qu'il est tenu par un organe de 
droite ou de gauche. 

Les critères externes qui ont présidé à la constitution du corpus peuvent donc se 
résumer ainsi : des textes d'un même genre (le quotidien), sélectionnés par rapport à un 
«référant constant» (le Surréalisme) et s'adressant à des publics différents quant à leur 
appartenance politique. 

En fonction de ces trois critères, le choix s'est porté sur dix quotidiens paraissant 
tous à Paris (l'écho du Surréalisme en province étant quasiment nul) et représentant 
chacun un courant d'opinion dans la vie politique française de l'entre-deux guerres. 

Fondé en 1908 par H. Vaugeois et L. Daudet, L'Action Française est le journal du 
«nationalisme intégral». Porte-parole officiel du petit groupe de monarchistes nationalistes, 
il a exercé une influence considérable sur la droite française de cette époque. Profondément 
anti-républicain, il se distingua surtout par la violence de ses polémiques xénophobes et 
antisémites. La haute tenue littéraire et le ton assuré de ses articles ainsi que sa haine de la 
démocratie qui lui fait admirer les régimes totalitaires alors en pleine ascension, lui ont 
attiré beaucoup d'intellectuels français sensibles à ses doctrines. 



Fondé en 1880 par les Assomptionnistes, La Croix est l'organe officiel du clergé 
français. Sympathisant des thèses de L'Action Française, il traversa une crise importante en 
1926, à cause précisément de la condamnation par le Pape de L'Action Française. Devenu 
plus modéré et moins militant, il toucha alors un public plus cultivé et moins rural. 

Fondé, lui aussi, en 1880, par J. Rochefort, L'Intransigeant est le journal du soir 
le plus vendu, surtout à Paris (300.000 exemplaires en 1930). Dirigé jusqu'en 1931 par 
l'esthète mondain L. Bailby, il était d'un nationalisme chauvin prononcé mais sans doctrine 
politique bien définie. En fait, il correspondait assez bien à l'état d'esprit parisien cultivé et 
mondain. 



Le Journal est parmi les cinq grands quotidiens nationaux, celui qui fut le plus 
stable politiquement et économiquement. 

Fondé en 1889 par F. Xau, il fut vendu en 1925 par H. Letellier au groupe 
Hachette. Opposé à tous les gouvernements de gauche, il se situa toujours résolument à 
droite, ce qui, au moment du Front Populaire, lui fit baisser considérablement ses tirages. 

Journal de grande information républicain et conservateur, il accorda toujours 
une large place à l'actualité culturelle. 

Journal d'information de ton modéré, il exerça une grande influence dans les 
milieux économiques et politiques par le sérieux de ses informations et la valeur de ses 
commentaires. C'est le grand journal bourgeois, républicain et austère. Très lié financiè- 
rement à ceux que l'on nommait «les marchands de canons», il resta toujours à droite et ne 
suivit donc pas l'évolution à gauche des gouvernements. Sa spécificité réside dans la place 
privilégiée accordée aux nouvelles de l'étranger et aux rubriques culturelles. 



Organe de la bourgeoisie libérale, Le Figaro est, dès sa création, en 1854 par 
H. de Villemessant, un journal de qualité. Il connut cependant durant tout l'entre-deux 
guerres une longue période d'instabilité. 

Le parfumeur Coty, grand admirateur de Mussolini, qui en fut propriétaire de 
1922 à 1933 le fit péricliter. Ce n'est qu'en 1934, sous la direction de L. Romier aidé de 
P. Brisson, que le journal retrouva son importance et son audience. Reprenant son ton 
modéré, il dénonça les dangers du nazisme. 

Fondé en 1902 par G. Téry, L'Oeuvre est le journal du radicalisme français issu 
de la gauche française humaniste et anti-cléricale. 

Fidèle à cet humanisme fraternel et communautaire, il garda une ligne pacifiste 
en politique extérieure, mais il sut cependant adopter une attitude de fermeté à l'égard de 
l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. La qualité de son style contribua à son succès 
auprès des classes moyennes et des intellectuels très attachés aux valeurs de liberté et de 
culture de la société occidentale. 



«Journal honnête pour les gens honnêtes», Le Quotidien fut fondé en 1922 par 
H. Dumay. Lancé au moyen d'une souscription, il touchait surtout la bourgeoisie radicale 
et socialiste composée d'instituteurs et de fonctionnaires. Organe officiel du Cartel des 
Gauches, il fut l'un des principaux artisans de sa victoire en 1924 et connut à ce moment-là 
un succès considérable. 

Le scandale de la Gazette du Franc devait contribuer à sa perte. Racheté par le 
distillateur J. Hennessy en 1927, il se rapprocha peu à peu de la droite et perdit ses lecteurs. 
Il cessa sa parution en septembre 1936. 

Fondé en 1920 par J. Longuet et P. Faure après la scission du Congrès de Tours 
et le transfert de L'Humanité au Parti Communiste, Le Populaire est l'organe officiel 
de la S.F.I.O. Traitant presque exclusivement de la vie du Parti, il était pauvre en infor- 
mations générales. Mal géré et peu distrayant, il traversa une crise difficile jusqu'en 1928. 
Repris en main par L. Blum, il devint un journal de doctrine sérieux, mais toujours aussi 
peu attirant pour un public populaire. Il connut son apogée lors du Front Populaire où il 
tirait à 300.000 exemplaires. 



Créé en 1904 par J. Jaurès, L'Humanité est d'abord l'organe du Parti Socialiste 
Français avant de devenir en 1920, celui du Parti Communiste. 

Dirigé depuis la scission d'avec les socialistes par M. Cachin, il représente les 
aspirations du courant révolutionnaire en France. S'il eut des début agités, de 1920 à 1927, 
à cause surtout des «purges» visant à éliminer les tendances «réformistes» ou «gauchistes», 
il connut de 1927 à 1937, sous la direction de L. Vaillant-Couturier, une période de 
prospérité croissante, atteignant 350.000 exemplaires en 1939. 

* Chiffres parus dans : «Histoire Générale de la Presse Française, de 1871 à 1940», T. 3, 
P.U.F., 1972. 



Un premier choix concernant le nombre de journaux à étudier ayant été fait, un 
autre souci apparut quant à la période durant laquelle il convenait de rechercher les articles 
se référant à l'événement choisi. 

Après une observation quelque peu empirique, il nous a paru correct de délimiter 
cette période à dix jours, à compter du jour où l'événement s'était produit. 

Ce laps de temps, en effet, semblait assez long pour recouvrir l'intérêt suscité par 
l'événement ; intérêt qui, après cette limite, s'effritait ou s'effaçait totalement. 

L'analyse a, de ce fait, porté sur les articles des dix quotidiens choisis, parus 
pendant les dix jours qui suivirent chaque événement. (Exception faite de L'Humanité). 1 

Compte tenu de tous ces impératifs, le corpus final se trouve composé au total 
de 57 articles : 18 sur le banquet Saint-Pol-Roux ; 21 sur les incidents de L'Age d'Or ; 
10 sur la mort de R. Crevel ; 8 sur l'Exposition de 1938 — qui se répartissent de la façon 
suivante : 

Répar t ion  du n o m b r e  d'articles par  journa l  e t  par  événement  

1 L Humani té  n ayant  publié aucun article dans les dix jours qui suivirent l ' événement  du banque t  
Saint-Pol-Roux, il fallut r emon te r  au 23 juillet 1925. 





ANALYSE DU DISCOURS SUR LE RÉALISME 
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CHAR René, 170 — annexes : 216 
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CHÉRON Henry, 170 
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