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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Jacques Prevert tient une place unique et extra

ordinaire parmi les grands noms de la possie frangaise 

d'au^ourd'hui. A une epoque ou le monde litteraire dicte 

une doctrine d'esoterisme, il fait sa revolte en ecrivant 

une poesie qui est accessible a tout homme et non seule-

ment a I'intellectuel. C'est une poesie dite populaire. 

Pour tout dire d'un trait: I'oeuvre de Prevert 
est le seul exemple valable d'une poesie populaire, 
a un moment oii la poesie et le peuple, quels que 
soient les efforts tentes pour leur conciliation, 
n'ont J amais ete plus separes.^ 

Dans un monde complexe il represente la liaison entre 

1'homme ordinaire et le monde poetique. 

Gomme le mot "populaire" vient de la meme origine 

que le mot "peuple," c'est sur le peuple qu'ecrit Prevert 

aussi bien que pour le peuple. II ecrit surtout sur le 

proletariat, et s'approche de I'ame du peuple de la rue. 

Enfin "le peuple a sa propre mythologie qui ne peut se 

decouvrir qu'a I'interieur de son existence quotidienne. 
P 

Prevert a peu pres seul est dedans, non pas dehors. 

II choisit aussi ses cadres poetiaues dans un monde 

peu poetique. Mais ce monde est brillant, vivant et 



Prevert nous invite a 1'explorer. Alors 

comment ne pas aimer le Prevert amoureux de Paris, 
le poete humain, simple et chantant des faubourgs, 
des metres, des banlieues charbonneuses ou fleurit 
toujours le torunesol de 1'esperance.3 

C*est de sa simplicite que vient son plus grand charme. 

Son monde n'est pas trop complique; il ne cherche pas a 

le conformer a son propre ideal. "II est quelqu*un de 

rare: un homme authentique, un homme qui voit le monde 

comme il est, et le decrit ainsi." 

Prevert comme tout poete, a subi des influences 

des annees precedentes. Au debut de sa carriere litter

aire il s'est associe avec les surrealistes. De cette 

association il a garde quelques idees philosophiques comme 

celle de la liberte dans 1'amour. Quant a la maniere de 

rendre ces idees sous forme poetique il a suivi un chemin 

plus, individuel. En faisant la comparaison d'un poeme de 

Prevert et un poeme d'Andre Breton, un des grands noms de 

I'ecole surrealiste, on voit en quoi Prevert differe de 

cette ecole. Les deux poetes ont ecrit un poeme qui 

s'intitule "Tournesol." Le "Tournesol" de Prevert est un 

court poeme qui compare la fleur a une Jeune fille. Le 

langage est simple et donne au lecteur la tache d'inter

preter le fond. De 1'autre cote la complexite du langage 

du "Tournesol" de Breton lui a fourni de quoi ecrire vingt 

pages d*analysed 

Son metier de scenariste justifie quelques-unes de 
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ses techniques poetiques. Peut-etre est-ce parce que pour 

lui "la poesie. . . nait de la vue" et qu'il veut capturer 

cette vue comme elle est.^ L'Effet cinematographique est 

la lorsqu'un poeme a tres peu de dialogue et lorsque le 

poete met 1'accent sur la description de la scene. "Bien 

souvent le poeme nait d'une sensation pure ou d'une serie 

de sensations et il semble que Prevert, se contente alors 

d'enregistrer la scene qu'il a sous les yeux en essayant 

d^eliminer toute rhetorique." 

Dans toute sa poesie Prevert emploie le vocabu-

laire simple du langage ordinaire mais il n'hesite pas a 

introduire des mots rares ou a en forger de nouveaux. II 

aime jouer avec les mots et souvent met en opposition des 

mots ou groupes de mots homonymes: "revetue" et "revais-tu." 

II emploie partout la repetition et 1*enumeration ce qui 

rend la poesie rythmique. Sa poesie se prete a etre 

chantee ou parlee grace a ces techniques. Enfin "Prevert 

est doue d'un sens musical raffine et anime, quand il le 

veut."*̂  

II va sans dire que sa poesie n'est pas regardee 

comme classique en ce moment. Prevert n'a pas Joui d'une 

aussi grande faveur que d'autres poetes contemporains. 

"C'est un simple nom parmi des centaines, comme une carte 

de visite glissee a la petite porte de la posterite." 

Pourtant il y a une chose sur laquelle il compose, et qui 

ne change Jamais. C'est 1'amour. Et sa poesie d'amour 



constitue un vrai chef-d'oeuvre, car Prevert comprend 

1'amour dans une multitude de formes. 



CHAPITRE II 

DU POINT DE VUE DE PREVERT 

"II dit, lui-meme, qu'il n'a Jamais ecrit le mot 

'haine.'" Par centre les mots d'amour se trouvent par-

tout dans la poesie de Jacques Prevert. II est le temoin 

de 1'amour sous de tres diverses formes. Pour lui 1'amour 

sert d'instrument d'analyse. "C'est que 1'amour est ici 

le medium, le revelateur absolu." Le poete demontre la 

force qu'a 1'amour: il peut faire pleurer un grand homme, 

faire tuer une femme, faire commencer a vivre des enfants, 

et faire s'extasier un poete entre autres choses. 

II est vrai qu'il ne reste pratiquement plus de 

themes poetiques inconnus, mais Prevert a quand meme su 

garder son originalite. Son developement des aspects 

varies de 1'amour fournit toujours une interpretation per-

sonnelle et fraiche. 

Prevert traite de plusieurs situations delicates a 

I'egard de 1'amour. Son opinion est le plus souvent celle 

de la personne ou des personnes sur qui le poeme est centre. 

Par exemple dans le poeme "Les enfants qui s'aiment" le 

poete fait voir que 1'amour est des le plus Jeune age mal 

compris et ridiculise. Et cela se fait surtout par les 
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gens qui n'ont Jamais aime. 

Et les passants qui passent les designent du doigt 
Mais les enfants qui s'aiment 
Ne sont la pour personne 
Et c'est seulement leur ombre 
Qui tremble dans la nuit 
Excitant la rage^des passants ^ 

Leur rage leur mepris leurs rires et leur envie.^ 

Ce sont ces memes gens pleins de rage et d'envie 

qui essaient d'etouffer completement le bonheur des 

amoureux. Ici encore le poete est du cote des enfants, . 

comme il I'est toujours. 

Les gens puissants ont souvent 1'occasion d'inter-

rompre ou arreter 1'amour. C'est le cas du roi Orthodoxe 

dans "C'etait en I'an vingt-deux." (Spectacle, P. 222). 

II a vu danser et sourire deux amants. Apres les avoir 

vus "il ne dit rien, n'ajouta pas un mot en fron^ant le 

sourcil et ne fit pas un geste. Le bourreau fit ce geste 

pour lui." Bref, il s'est debarasse de ce qui lui faisait 

tant de mal, c'est-a-dire le plaisir des autres. 

La societe en general exerce beaucoup d'influence 

sur ceux qu'elle decrete indignes de 1'amour. Pour illus-

trer cette idee, Prevert prend le parti du bossu dans le 

feuilleton "Drole d'immeuble." Ce bossu a terriblement 

peur que I'on decouvre son infirmite. Si cette decouverte 

se realise il sera ridiculise a Jamais. Mais lui aussi 

comme tout le monde est affame d'amour. C'est pour cela 

qu'il veut crier a la fille qu'il aime: 

J'ai une bosse 



Aime-moi quand-meme 
Aime-moi autant ^ 
Aime-moi davantage 

Get homme lutte centre son sort, mais finalement 

il se suicide et 1'amour perit. 

Les amoureux touches par la guerre sont menaces et 

Prevert leur donne toute sa pitie. En fait pour lui la 

guerre et 1'amour sont des opposes. Le poeme "Barbara" 

fait connaitre les effets devastateurs de la guerre envers 

1'amour. 

Rappelle-toi Barbara 
II pleuvait sans cesse sur Brest ce Jour-la 
Et tu raarchais souriante 
Epanouie ravie ruisselante 
Qu'es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 

Et celui qui te serrait dans ses bras 
Amoureus ement 
Est-il mort disparu ou bien encore vivant 
Oh Barbara^ 

Le poete etablit un contraste entre une liste de 

mots qui evoquent le bonheur, "Epanouie ravie ruisselante" 

et une autre qui evoaue le malheur, "De feu d'acier de 

sang." De plus, le fait que le mot "amoureusement" soit 

tres remarque donne de la force au caractere nihiliste de 

la guerre. 

L'Homme soumis a une autre menace sociale, celle 

de la mecanisation, est pitoyable aussi comme celui de 

"L'Amour a la robote" (La Pluie et le beau temps, P. 100). 

Un homme ecrit a la machine une lettre d'amour et la 
machine repond a 1'homme et a la main et a la place 
de la destinataire. . . 
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Et dans sa^machine a rever avec sa machine a calculer 
il achete une machine a faire l^amour 

Et dans sa machine a realiser les reves il fait 
1*amour. . . 

Par la repetition du mot "machine" Prevert fait 

sentir le rhythme mecanique de notre civilisation et le 

danger que cette deshumanisation represente pour 1'amour. 

La religion aussi peut detruire 1'amour. La re

ligion dont le poete se moque est celle qui cherche a 

regler 1'amour suivant sa pieuse doctrine. C'est la 

fausse moralite centre laquelle il lutte vigoureusement 

dans le poeme "Dans ce temps-la" (Spectacle, P. 198). II 

constate que le desir est fort meme en face de la religion 

et ce desir ne cesse pas a cause de la foi. 

Gar 
dans ce temps-la tout comme a notre e;poque neo-epique 

sur cette terre adulte ou I'adultere est toujours 
en vedette 

dans tout divertissement qui se^respecte bien 
la chaleur animale se doit de ceder le pas au respect 

humain 
et comme toute oeuvre de chair et d'os se doit de 

n'etre desiree qu'en raison du mariage. . . 

Le Jeu de mots "terre adulte" et "adultere" donne 

un ton farceur a cette morale, et de plus la ridiculise. 

Un poeme qui fait reference plus directe a 

I'eglise s'intitule "Et que faites-vous Rosette, le diman-

che matin?" (La Pluie et le beau temps, P. 155). Eh bien, 

en depit de la religion Rosette ne fait pas la messe, elle 

fait 1'amour. 

Le dimanche matin on fait 1'amour 
et parfois il y a la radio 
et le dimanche matin a la radio 



il y a souvent la messe 

Dimanche dernier 
il y avait un sermon 
sur la concupiscence. . . 

II parla aussi d'autre chose 
nous conseillant d'aller a confesse 
pour eviter le concubinage 
QTj . . . 

La personne qui parle dans ce poeme semble tourner 

le sermon sur la concupiscence, dont il est coupable, en 

sermon louant 1'amour. Le ton de ce poeme est satirique 

et Prevert y fait fi de la religion. II cherche a "sup-

planter les lois des institutions avec les lois non 

ecrites de 1'expression naturelle de sa volonte." 

"Le combat avec I'ange" (Paroles, P. 224) revele 

ce que peut faire la religion centre l'amour. 

. . . ils te Jetterent a la figure I'epenge sacree 
et tu n'auras pas le temps de lui reler dans les 
plumes 

ils se Jetterent sur tei 
et il te frappera au-desseus de la ceinture 
et tu t'ecreuleras 
les bras stupidement en creix 
et Jamais plus tu ne peurras faire 1'amour. 

Ici c'est la religion qui vole le plaisir naturel 

de 1'amour. 

Selen Prevert parfeis les attitudes des amoureux 

rendent 1'amour impossible. II prouve que la Jalousie est 

fatale a 1'amour ce qui est evident dans le poeme "La 

Riviere" (La Pluie et le beau temps, P. 47). 

Tes Jeunes seins brillaient sous la lune 
mais il a Jete 
le caillou glace 
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la froide pierre de la Jalousie 
sur le reflet 
de ta beaute 
qui dansait nue sur la riviere 
dans la splendeur de I'ete. 

Le "mais" du deuxieme vers oppose les possibi-

litees de 1'amour a 1'amour reJete. "La splendeur de 

I'ete" evoque aussi les possibilites du bonheur. Ge der

nier vers represente 1'amour manque. La comparaison est 

nette: comme la pierre detruit le reflet sur I'eau, la 

Jalousie detruit 1'amour. 

Du point de vue d'un bon vivant ce qu'est Prevert, 

c'est un acte criminal que de garder sa purete physique. 

Le poeme qui illustre cette philosophie, c'est "Le 

Bouquet" (Paroles, P. 198). La il compare la beaute d'une 

femme a la fraicheur d'une fleur, et il pose des questions 

penetrantes a la femme* 

Que faites-vous la petite fille 
Avec ces fleurs fraichement coupees 
Que faites-vous la Jeune fille 
Avec ces fleurs ces fleurs sechees 
Que faites-vous la Jolie femme 
Avec ces fleurs qui se fanent 
Que faites-vous la la vieille femme 

Avec ces fleurs qui meurent 

Et sa reponse est la memo qu'a toutes les questions 

de toute sa vie: 

"J'attends le vainqueur." 

C'est le theme carpe diem qui date de la littera-

ture ancienne. C'est le poeme "Mignonne, allons voir si 

la rose" de Ronsard en termes modernes. C'est un appel a 

saisir les plaisirs qu'offront la Jeunesse et la beaute. 
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Prevert, quand il ecrit sur 1'amour, est bien 

capable comme personne d'autre de donner le point de vue 

de la femme. Premierement il exprime son grand interet 

pour la femme dans les vers de "Refrains enfantins" 

(Spectacle, P. 146). 

Toujours II qui pleut et qui neige 
Toujours II qui fait du soleil 

Toujours II 
Pourquoi pas Elle 
Pourtant Elle aussi 
Souvent se fait belle. 

Le "Dejeuner du Matin" concerne une rupture entre 

un homme et une femme, mais ce n'est que la femme qui 

parle. Cette petite "piece" n'a qu'une scene comprenant 

des evenements qui ont lieu par ordre chronologique. 

II a mis le cafe 
Dans la tasse 
II a mis le lait 
Dans la tasse de cafe 
.11 a mis le sucre 
Dans le cafe au lait 
Avec la :̂ etite cuiller 
II a tourne. . . 

Ce sont des actions mecaniques et breves comme les 

vers sont brefs. Ge qui suit un peu plus loin eclaircit 

1'importance de ces actions. 

Sans me parler 
Sans me regarder. . . 

Done les actions de 1'homme ont pour role d'accen-

tuer 1'exclusion de la femme. Finalement la femme n'en 

peut plus. 

Et il est parti 
Sous la pluie 
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Sans une parole 
Sans me reearder 
Et moi J'ai pris 
Ma tete dans ma main 
Et J'ai pleure. 

C'est done une petite piece trapiique qu'en a 

devant les yeux. On s'etenne que dans un si court poeme 

le peete fasse ressertir une emotion aussi forte que celle 

que ressent la femme. 

Un autre poeme "Je suis comme Je suis" (Paroles., 

P. 96) est ecrit du point de vue feminin. II est presque 

sous forme de monolopiue dramatique. Cette technique du 

monologue rappelle la poesie de Robert Browning, poete 

anglais qui etait maitre de cette forme. Le monologue de 

Prevert est bien plus court, mais la conversation est 

chargee. "Le caractere dramatique donne au poete 

1'occasion d'exercer sen talent a imiter le dialogue."' 

Je suis cemme Je suis 
Je suis faite cemme qa. 
Quand J'ai envie de rire 
Oui Je ris aux eclats 
J'aime celui qui m'aime 
Est-ce ma faute a mei 
Si ce n'est pas le meme 
Que J'aime chaque feis. . . 

Par ces vers et par d'autres en devine qu'il 

s'agit d'une prestituee. Elle a rencontre un homme qui 

veut saveir quelques details de sa vie persennelle. La 

femme parle d'un ten amer, mais s'abandenne a un reve 

personnel. 

Qu'est-ce que ga peut veus faire 
Ge qui m'est arrive 
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Oui J'ai aime quelqu'un 
Oui quelqu'un m'a aimee 
Cemme les enfants qui s'aiment 
oimplement savent aimer 

Aimer aimer. . . 
Peurquoi me questionner 
Je suis la peur vous plaire 
Et n'y puis rien chanp!:er. 

Le fait qu'elle repete le met "aimer" denne a 

cette dermiere strophe la qualite d'un songe. Cette 

illusion est renfercee par I'emplei des trois points de 

suspension. Puis brusquement elle s'est seceuee et re-

vient a la realite montree par le vers "Feurquei me 

questionner." Elle accepte son sort "Et n'y puis rien 

changer." C'est la triste realite d'une femme qui a 

perdu 1'amour. 

Ici cemme dans teute sa poesie sur 1'amour mal-

heureux Prevert prend une position qui exprime le mieux 

son propre point de vue. 



CHAPITRE III 

L'AMOUR AU VOL 

De teutes les qualites qui sent necessaires a 

1'amour, la plus essentielle et la plus belle est la 

liberte. Prevert creit que 1'amour ne peut pas exister a 

cote des restrictions ou des limitations. Celui que cou-

perait les ailes de la personne qu'il aime risque de 

perdre eu bien perd entierement 1'amour qu'il cherche a 

garder. Cette attitude de Prevert envers 1'amour derive 

en grande partie de sen association avec les surrealistes. 

Ce sent eux qui insistaient sur 1'amour libere. lis 

envisageaient 1'homme et la femme cemme cempagnens 

spirituels. 

Cette poesie de Prevert est une poesie de libera

tion. . . ameureuse, elle restitue la lumiere de legende et 

de realite aux vrais amoureux. Prevert s'en tient a 

1'amour naturel. Get amour doit etre delivre de 

I'angeisse, de la Jalousie, de la tyrannie, de la hente, 

bref de tout ce qui empeche les amoureux de se denner 

euvertement sans regarder ni en arriere ni dans le futur. 

La penctuatien, dans la poesie de Prevert, accen-

tue sa preoccupation de la liberte dans 1'amour. C'est 
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que la penctuatien n'existe pratiquement pas. II se 

treuve rarement des points finaux, sauf au dernier vers 

d'un peeme. Les lettres majuscules sent parfeis la seule 

indication du debut d'une neuvelle phrase. Prevert fait 

usage de la licence poetique. II suit des regies certaine-

ment, mais ce sent ses regies a lui et non pas celles 

qu'en lui a impesees. 

Quant au fend, un exemple de la futilite d'essayer 

d'enchainer 1'amour se trouve dans le court recit "Pour 

tei men amour." (Paroles, P. 41). Le personnage qui 

parle dans le poeme decrit les achats qu'il a faits. 

D'aberd il est alle au marche aux eiseaux acheter un 

eiseau peur sen amour. Ge Joli cadeau est synonyme de la 

liberte. Ensuite il lui a achete des fleurs, aussi un 

beau cadeau. Mais au treisieme achat il s'est trempe: 

Je suis alle au marche a la ferraille 
Et J'ai achete des chaines 
De leurdes chaines 

Peur tei 
Mon amour. . . 

Maintenant il est pret a assujettir sen amour. Mais. . . 

Et puis Je suis alle au marche aux esclaves 
Et Je t'ai cherchee 

Mais Je ne t'ai pas treuvee 

Men amour. 

Le ten de ce poeme devient de plus en plus triste. 

On ne salt pas si I'amant avait de mauvaises intentions 

envers la femme eu s'il etait simplement stupide. De 

teute fagen il a vu qu'il ne peuvait pas restreindre 

1'amour. 
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Un autre hemme qui s'en va desele est celui du 

peeme "II a teurne auteur de mei" (Spectacle, P. 152). 

Ici la femme parle de cet hemme. 

II a teurne auteur de mei 
pendant des^meis des Jours des heures 
et il a pose la main sur men sein 
en m'appelant sen petit coeur 
et il m'a arrache une premesse 
cemme en arrache une fleur a la terre 

et il a garde cette premesse dans sa tete. . . 

Mais cet homme-la est feu de s'attacher a une premesse qui 

retlent la femme. 

J'ai eublie ma premesse. . . 

Un autre est venu qui ne m'a rien demande 

Puisque cette femme cherit sen independence elle 

prefere 1'hemme qui ne lui demande rien. Elle est assez 

sage peur saveir qu'une premesse arrachee n'est qu'un signe 

de tyrannie. 

Le tyran par excellence pourtant se treuve dans le 

poeme "Au grand Jamais" (La Pluie et le beau temps, P. 135)« 

C'est une sorte de conversation cemmentee entre un hemme 

et une femme. La femme arrache a 1'hemme des mots 

d'amour. 

Au grand Jamais au petit toujours 
Au grand Jour et a la petite nuit 
Bien sur 
si Je te dis Je t'aime 
Je t'aime a en mourir 
c'est un peu aussi pour en vivre 

Mais la femme n'est pas satisfaite, ce qui ce voit dans sa 

reponse. 

Je veux que tu m'aimes et que tu n'aimes que mei 
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mais Je veux que les autres t'aiment 
ft que tu te refuses a elles 
a cause de mei. 

Apres une telle cemmande 1'hemme n'a pas le choix. 

Ben dit-il et il s'en va. 

C'est le denouement naturel de cenflit entre un tyran et 

une ame libre. 

"Rue de Seine" (Paroles, P. 60) est un autre 

exemple de femme qui a tort. 

Rue de Seine dix heures et demie 
le seir 
au coin d'une autre rue 
un hemme titube. . . un Jeune hemme 
avec un chapeau 
un impermeable 
une femme le seceue. . . 

L'Effet cinemateerraphique y est evident. La scene est 

mise et partout dans le peeme en decrit les evenements 

sans conversation. Enfin la femme parle. 

Pierre dis-mei la verite 
Pierre dis-mei la verite 
Je veux tout saveir 
dis-mei la verite 
le chapeau de la femme tombe 
Pierre Je veux tout saveir 
dis-mei la verite 
question stupide et grandiose 
Pierre ne salt que rependre. 

C'est que la femme abuse de I'intimite de 1'hemme. 

D'ailleurs elle pose une question dont Pierre ignore la 

reponse. 

il eteuffe 
il est prisennier 
ceince par ses premesses. 

Et c'est la la plus grande faute de la femme. Elle I'a 
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mis dans une cage censtruite par ses premesses. 

Non cela n'est certainement pas 1'amour. L'amour 

est libre de se faire n'imperte eu, n'imperte quand et 

peur n'imperte quelle raisen. C'est ainsi que le peeme 

"Eclaircie" (La Pluie et le beau temps, P. 39)» mentre une 

liberte complete dans 1'amour. On s'y moque bien de la 

seciete. 

Et c'est ainsi une immense chance que nous soyons 
en secendes parce qu'en peut aussi bien faire 1'amour 
avec celle que I'en aime et qui veus aime, sur une 
banquette de beis, en seconde classe, dans le metro-
pelitain et devant teus les voyageurs, que sur un lit 
receuvert de satin somptueux, eu, enfants, sous un 
perche en vidant les ordures le seir. 

Celui qui parle dans la "Chanson du geolier" est 

comme le paien converti. Cet homme a enferme son amante 

dans une prison de mensenges et de betise. Mais il se 

reveille et decide de denner la liberte a la femme. 

Je veux qu'elle seit libre 
Et meme de m'eublier 
Et meme de s'en aller 
Et meme de revenir 
Et encore de m'aimer 
Ou d'en aimer un autre 
Si un autre lui plait 

Veila 1'ideal de Prevert. On remarque aussi dans ce peeme 

qu'en treuve le plus grand bonheur en liberant 1'amour. Ge 

qui reste au geolier est assez beau: 

Je garderai seulement 
Je garderai toujours 
Dans mes deux mains en creux 
Jusqu'a la fin des Jours 
La douceur de ses seins modeles par 1'amour 

Alors les persennages qui parlent dans cette 
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poesie refletent la philosophie de Prevert. En exprimant 

ses opinions il prend un cas specifique qui devient assez 

general. II n'emploie pas le met "liberte" par exemple, 

mais dans chaque cas il s'agit d'un aspect de la liberte. 

Get aspect de l'amour a parfois des nuances seciales mais 

ce qui cempte le plus, c'est I'effet emeuvant que preduit 

la presence eu 1'absence de liberte. Et c'est la liberte 

qui fait de 1'amour un bonheur parfait eu un tres grand 

malheur. 



CHAPITRE IV 

LE LYRIOUE ET LE 3ENSUEL 

La poesie lyrique prevertienne est entre la plus 

delicate, la plus emeuvante, et la plus tendre qui existe 

dans la langue francaise. Ce sent surtout de tres courts 

peemes. II semble que le poete puisse mieux iseler et 

capturer le gout fin de la douceur ameureuse en n'en 

faisant qu'une esquisse. De teute fagen il ne lui faut 

qu'une seule page en bien meins peur faire une belle 

oeuvre d'art. 

Dans cette poesie Prevert ne cherche ni a exDli-

quer 1'amour ni a le definir. II n'essaie meme pas de 

faire cemprendre 1'amour. Sen but semble-t-il est de nous 

faire sentir 1'amour. II ecrit une poesie tres sensuelle 

et il creit que le lecteur peut partager les sensations. 

C'est une poesie d'une entiere spontaneite. 

"Brusque cemme le sang arteriel, elle Jaillit sous le 

heurt d'un spectacle de la rue, d'une image teuchante, 

d'un attendrissement." 

Le ten de la poesie de Prevert est plus personnel 

quand il s'agit de poesie lyrique. Le plus souvent il 

parle directement a une femme qu'il tutoie ("Je dis tu a 

teus ceux que J'aime"—"Barbara" Paroles, P. 199)> et met 
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en relief les relations entre deux amoureux. 

Ges amoureux sent les heres de ces peemes lyri-

ques. lis n'ont ni classe. ni ^ge, ni nom. Les person

ages dent en parle dans la poesie lyrique sont vagues a 

1'e^ard de la description exterieure. Ge qu'en sent dans 

sen coeur imperte ici. C'est 1'amour tout simplement: 

"Nous semmes faits peur nous entendre, nous semmes faits 

peur faire l'amour." ("Eclaircie," La Pluie et le beau • 

temps, P. 39)* 

C'est une poesie d'imagerie. On peut dire qu'elle 

est medelee d'apres la doctrine Japenaise imagaire, d'ou 

vient I'ecenemie d'expression et I'etat cencret des 

images. Avec cos images il decrit la beaute de 1'amour 

et non pas les difficultes. Ge sentiment lyrioue des 

choses abeutit a la simplicite de la chanson et sen ex

pression est si depouillee de teute recherche, de teute 

elaboration qu'elle se reduit le plus souvent a une 

simple presentation d'images.^ 

Un peeme plein d'images est "Chant song," (Spec

tacle, P. 153). Quelques strophes ne cemprennent que des 

images. Dans d'autres des mots d'amour se melent. Gi-

desseus en cite quelques strophes. 

Moon lune 
chant song 
reviere river 
garden reveur 
petite house 
little maisen 

Oh girl fille 
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Oh yes Je t'aime 
Oh oui love you 
Oh girl fille 
Oh flower girl 
Je t'aime tant 

Puis qu'en alterne entre 1'anglais et le frangais 

il faut lire le peeme assez lentement. II n'y a pas de. 

phrase, il n'y a que des mots; des mots seuls mais qui se 

cembinent peur preduire un certain effet. II en resulte 

une chanson legere qui represente un bonheur parfait, pro-

bablement le bonheur de la Jeunesse ameureuse au printemps. 

Un autre peeme "Paris at Night" (Paroles, P. 197) 

presente 1'image des allumettes. 

Trois allumettes une a une allumees dans la nuit 
La premiere peur voir ton visage tout entier 
La seconde pour voir tes yeux 
La derniere pour voir ta^beuche 
Et I'ebscurite tout entiere peur me rappeler 

tout cela 
En te serrant dams mes bras. 

La forme du peeme correspond a I'idee. Le plus 

long vers decrit I'ebscurite, qui est dans ce petit peeme 

plus eclatante que les trois allumettes. C'est parce 

qu'en 1'embarassant il ne lui faut que 1'essence de sa 

bien-aimee. Voici une opposition qui renferce 1'image. 

C'est celle de la lumiere et de I'ebscurite. Ici la lum

iere n'est pas 1'electricite, ni le soleil. C'est plus 

simple que cela, c'est une allumette. Alors ce qui est 

necessaire a evequer 1'amour n'est ni complique ni exeti-

que. Enfin Prevert n'est pas baroque, et n'est pas pedan-

tesque non plus. II prefere la simplicite a la fanfare et 
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la clarte a I'ambiquite. 

D'autres images simples se trouvent dans le peeme 

"Alicante" (Paroles, P. 23). 

Une orange sur la table 
Ta robe sur le tapis 
Et tei dans men lit 
Deux present du present 
Fraicheur de la nuit 
Chaleur de ma vie. 

Ge peeme se divise en deux parties egales. Les 

trois premiers vers sont des images concretes: une orange, 

une robe, et une femme. Ges vers representent aussi des 

phases de 1'amour. On imagine entrer un hemme dans sa 

maisen. La premiere chose qu'il voit, c'est 1'orange. 

Puis il continue Jusqu'a ce qu'il vole la robe de sen 

amante. Enfin il entre dans la cham.bre et veila la femme 

qui 1'attend. Puis les trois derniers vers se trouvent en 

metaphore. Cette derniere meitie denne a ces images leur 

signification reelle. Toutes les choses re'elles ont un autre 

sens-un sens spirituel. La femme represente peur 1'hemme 

teutes ces choses reelles et imaginees. 

Ges images abstraites sent la representation des 

images concretes. Si on les prend en ordre, 1'orange et 

le deux present; la robe, la fraicheur de la nuit. Quant 

a la chaleur de sa vie en ne deute pas que c'est le "tei" 

dans sen lit. 

Peut-etre une des plus belles images qu'emploie 

Prevert est celle de 1'orange. "C'est 1'orange qui sous 

teutes ses formes, se retreuve dans des divers volumes, en 
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tant que fruit reel et nullement symbolique."^ 

On revolt 1'orange dans "Sanguine" (Spectacle, 

P« 15)> ou elle prend une forme metapherique plus 

speciale. 

La fermeture eclair a glisse sur tes reins 
et tout I'erage heureux de ten corps amoureux 
au beau milieu de 1'ombre a eclate seudain 

Et ta robe en tombant sur le parquet cire n'a pas 
fait plus de bruit 
qu'une ecorce d'orange tombant sur un tapis 

Mais sous nos pieds 
ses petits boutens de nacre craquaient cemme des 
pepins 

La femme est cemparee a 1'orange, et cemme en pele 

1'orange aussi la femme se deshabille. Les boutens de la 

robe eux-memes sent semblables aux pepins. 

Sanguine 
Joli fruit 
la peinte de ten sein 
a trace une neuvelle ligne de chance 
dans le creux de ma main 
Sanguine 
Joli fruit 

Soleil de nuit. 

A la fin du poeme le poete change 1'image d'orange 

en image de lumiere. L'effet est plus frappant et mentre 

1'importance de la femme peur 1'homme. 

Des cemparaisens sent efficaces peur eclaircir 

1'amour. Une Jolie serie d'images se treuve dans 

"Intempereries." (La Pluie et le beau temps, P. 213). 
Je suis sen eeillet 
elle est ma boutonniere 
Je suis son saisennier 
elle est ma saisenniere 
Je suis sen arbre 
elle est men coeur grave. 
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L'homme et la femme sont inseparables et ne se 

realisent qu'en se reunissant. lis se cempletent et trou

vent le sens de la vie dans 1'unite. 

En faisant sentir 1'amour Prevert a ecrit un poeme 

qui decrit 1'amour, et s'intitule "Get amour" (Paroles, 

P. 136). 

Get amour 
Si violent 
Si fragile 
Si tendre 
Si desespere 
Get amour. 
Beau comme le Jour 
Et mauvais cemme le temps 
Quand le temps est mauvais 
Get amour si vrai 
Get amour si beau. ' 

L'enumeration des adjectifs cree du suspens. On 

a envie de centinuer la lecture de cet amour. Eh bien, 

cet amour est beaucoup de choses car le poeme est plus 

long que les autres. Mais 1'importance de cet amour est 

manifeste dans quelques vers suivants: 

Get amour tout entier 
Si vivant encore 
Et tout enseleille 
C'est le tien 
C'est le mien 

Alors c'est ce qu'ils partagent, un hemme et une femme. 

L'element de temps dans la poesie lyrique est 

bien explique dans quelques peemes de Prevert. C'est que 

le temps n'a vraiment pas d'importance dans 1'amour. Qu'il 

vive lengtemps eu non, cela n'a pas de consequence. On 

treuve un exemple dans "Le Jardin" (Paroles, P. 195)• 
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Des milliers et des milliers d'annees 
Ne sauraient suffire 

Peur dire 
La petite seconde d'eternite 

Ou tu m'as embrasse 
Ou Je t'ai embrassee 

Un matin dans la lumiere de I'hiver 
Au pare Mentseuris a Paris 

A Paris 
Sur la terre 

La terre qui est un astre. 

On signale la courte duree de temps qui suffit 

pour faire un souvenir d'amour qui embrassera des annees. 

Cette petite seconde s'oppose a des "milliers et des 

milliers d'annees." Mais cette seconde est de I'eternite, 

alers elle est differente des autres secendes de la vie. 

Les quatre derniers vers presentent une progression gee-

graphique qui emmene le lecteur hers de la terre. La 

petite seconde est respensable de cet eleignement car elle 

a ete remplie d'amour. Les deux vers "Ou tu m'a embrasse" 

et "Ou Je t'ai embrassee" servent a diviser 1'element de 

temps et celui d'espace. C'est cette petite action qui 

denne de 1'importance a ces entites. 

Dans le peeme "Chanson" (Paroles, P. 177)» le 
poete se moque du temps. 

Quel Jour semmes-neus 
Nous semmes teus les Jours 

Men amie 
Nous semmes teute la vie 

Men amour 
Nous nous aimons et nous vivons 
Nous vivons et nous nous aimons 
Et nous ne savens pas ce que c'est que la vie 
Et nous ne savens pas ce que c'est que le Jour. 

Gomme "teus les Jours" fait allusion a "Men amie," 
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"toute la vie" fait allusion a "Men amour." C'est que 

1'amour ne vit pas par des Jours. II vit quand il est la 

vivant, Jeignant un hemme et une femjne. L'amour est spon-

tane et ne depend pas du temps. II ne depend de rien 

d'autre que d'un hemme, une femme et un etat d'ame mutuel. 



CHAPITRE V 

CONCLUSION: DANS LE FUTUR 

II est difficile a dire ce que le monde va penser 

de Prevert dans le futur. II faut attendre peur voir si 

la poesie populaire peut survivre en face de la poesie 

eseterioue. Mais d'apres ce qu'en salt de I'oeuvre de 

Prevert, il est bien possible que sa poesie dure tres 

lengtemps. Car le style simple de Prevert n'est pas la 

seule chose saillante de sen oeuvre. Le fond a aussi beau

coup d'importance. II traite les questions morales d'une 

maniere par laquelle elles s'appliquent non seulement au 

present mais aussi qu'elles sent vraies vues dans le passe. 

La guerre par exemple est un phenemene qui se repreduit et 

1'amour est un sentiment qui est toujours present. Alers 

le cemmentaire social de Prevert sur ces sujets peut avoir 

de la valeur dans teute epoque. Et ce qui est important, 

c'est qu'il parle le langage du peuple en exprimant les 

idees, les problemes et les Joies du peuple. Alers peur la 

posterite ce poete rv3presentera peut-etre la voix d'un 

peuple qui se trouve en face de nouveaux problemes mais qui 

eprouve des sentiments qui ne changent Jamais. 

La poesie d'amour de Prevert doit certainement 
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attirer une grande audience dans le futur. II est vrai 

que les phenomenes seciaux changent et que la philosophie 

s'adapte a I'humeur du peuple. Cependant la poesie 

d'amour est assez invariable puisqu*en ne traite que des 

situations eu il s'agit d'un hemme et d'une femme. On y 

treuve par exemple la Jalousie, I'infidelite et la rupture. 

Les plus grands poetes d'amour sont reconnus pour 

leur abilite de faire ressentir ce que ressent un amoureux. 

Prevert y reussit par sa delicatesse et par sa sincerite. 

Lersqu'il critique certains aspects de 1'amour, il le fait 

de bonne foi. Enfin tout ce qu'il ecrit est sincere parce 

qu'il exprime les idees peur lesquelles il eprouve un vif 

sentiment. 

Prevert a ses propres opinions mais il salt prendre 

le parti de 1'homme de la rue, de 1'hemme le plus mal-

heureux eu le plus content. Le coeur de Prevert est si 

grand qu'il comprend teus les gen pauvres, affames et 

miserables. Cette qualite est remarquable et c'est sans 

deute cette qualite qui fera vivre I'oeuvre de Prevert. 
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