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ETUDES SUR L'EVOLUTION DE L'ESTHETIQUE GIDIENNE * 

ETAPE DE L'AUTOBIOGRAPHIE LYRIQUE 

1. Cahiers d' Andrć Walter 

La naissance des themes gidiens se laisse observer dós ses oeuvres 
juvćniles, ainsi que leurs rapports ćtroits avec les donnćes d'une psycho- 
logie de ladolescent. Ces themes sćdifient progressivement a travers 
toute une sórie de motifs «excellents róvelateurs de sensibilitó» et ćtablis- 
sent des correspondances de tonalitć frappantes entre l'ambiance des 
expóriences juvćniles et celle qui se dćgage de l'oeuvre . 

Les Cahiers d'Andrć Walter a ce point de vue pourraient devenir 
Pobjet d'une curieuse analyse dont ici, tres rapidement pour ne pas 
dóepasser les dimmensions de cette ćtude, on voudrait indiquer plusieurs 
directions. Dans ce premier-nć de la sćrie des oeuvres juvćniles de Gide, 
se trouve la genese de themes multiples qui s'ćtofferont dans les oeuvres 
ultórieures, subissant de progressives metamorphoses, comme un €tre en 
formation se dćveloppant et se transformant, au contact des expóriences 
de la vie. 

La crćation des Cahiers d'Andrć Walter, concus entre la quinzieme 
et la vingtieme annee de leur auteur, se place a un moment psychologi- 

* Cet essai sur les transformations des procćdćs artistiques A partir des pre- 
mieres oeuvres juvćniles de l'ócrivain jusqu'a la realisation de son ambition d'un 
roman dans les Faux Monnayeurs est Iextrait d'un travaił plus vaste sur les 
themes de I'adolescence dans l'oeuvre d'Andre Gide. 

Ceci explique — pourąuoi I'esthótique y est particulierement envisagće comme 
expression formelle des themes, qui — selon I'auteur de la these — constituent le 
vćritable ferment createur de toute loeuvre. Leur signification profonde deborde 
le seul plan esthótique auquel cette ćtude a voulu se limiter. 

1 Sur la thćorie du motif-image poćtique qui revient souvent et qui est un 
excellent róvćlateur de sensibilitć — voir J. Hytier, Andrć Gide, Paris 1945. 
Charlot. 
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que dócisif dans Iitinćraire de l'adolescence gidienne; a la limite de 
celle-ci et de la juvćnilitć. La phase du repliement sur soi-meme se ter- 
mine. Celle de l'exaltation juvćnile va lui succćder en une symphonie 
nouvelle d'ćtats de conscience et d'attitudes?. L'etroit lien psychologi- 
que entre les oeuvres de Gide et son propre dćveloppement est une 
chose reconnue par les critiques. Delay est d'avis que «plusieurs de ses 
psychobiographies imaginaires peuvent servir d'introduction aux pro- 
blemes mómes de Gide, a divers ages de sa formation»; ainsi les Ca- 
hiers d Andrć Walter en apprennent d'avantage sur l'etat dame d'An- 
drć Gide a vingt ans que les pages correspondants de Si le Grain ne 
meurt, et cest pourquoi Delay les appelle suggestivement: somme ro- 
manesque de l'adolescence gidienne %. D'autres critiques des Cahiers ont 
proposć des aspects diffóćrents a la signification de leur hóros. Dans 
leurs observations, il y a pourtant un point convergeant: Andrć Walter 
est representatif d'un mal de la jeunesse — de certains conflits juve- 
niles et dattitude juvóniles. Ce contenu psychologique s'exprime aussi 
d'une maniere spócifique dans le choix des moyens d'expression. 

La tonalitć des sentiments juvćniles d'Andrć Walter correspond bien 
an syndróme de dćpression de la phase negative de la psychologie de 
certains adolescents. Il y a un choix de mots douleureux, tristes, dćsagre- 
ables ou simplement nógatifs, qui viennent caractóriser les ćtats de 
conscience ou rabattre la joie des impressions, de par leur nature radieu- 
ses a cet age de la vie: 

La caresse de l'air m'affolait — je marchais comme dans le dćlire, 
mes sens aigus m'effrayaient presque par leur vibration extraordinaire: 
les couleurs me flattaient et me blessaient comme un contact [...]. Devant 

2 Les hćbólogues anciens et rócents sont d'accord pour reconnaitre dans le 
dóveloppement de l'adolescent deux phases successives. La premiere marquće d'un 
dćsćquilibre organique, psychique et social est suggestivement dóćnommóe par 
Charlotte Biihler dans son livre: Das Seelenleben des Jugendlichen (Jena 1927) — 
phase negative. Elle est suivie d'une phase positive, qui própare de facon plus 
ou moins prolongće, selon tempórament et circonstances, l'adaptation finale du 
sujet au milieu, done sa maturation. 

M. Debesse dans son Adolescence (Paris 1959, P. U. F.) insiste sur l'accent 
affirmatif de cet Age d'exaltation juvónile oi l'ćquilibre se rótablit, l'organisme 
s'affermit, la joie suceede au syndróme de dócouragement, les intćrets se prćcisent, 
la vie mentale gagne un niveau qui permet a Iindividu et se reconnaitre comme 
personne et d'assumer un róle social. 

C'est a cette póriode que nous pensons chaque fois qu'il est question de 
juvćnilitć. La terme: adolescent tardif — employć aussi au cours de cette ćtude — 
dósigne celui qui n'arrive pas A finaliser sa póriode de juvćnilitć en adaptation 
normale et reste, au dela de son Age, un ćtre A mentalitć juvćnile. 

37. Delay, La Jeunesse d Andrć Gide, vol. 1-2. Paris 1956. Gallimard. 
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mes yeux se balancaient, d'abord indócises, les formes souples des enfants qui 
jouaient sur la plage et dont la beautć me poursuit — j'aurais voulu me 
baigner aussi pres d'eux, et de mes mains sentir la douceur des peaux brunes, 
mais j'etais tout seul, alors un grand frisson m'a pris et jai pleureć la 
fuite insaisissable du reve ([...]. J'avais le coeur glacć d'ennuiń4. 

L'intellectualisation, própondćrante chez l'adolescent original, est 
merveilleusement suggórćóe a travers Andrć Walter, qui, pour ćcrire son 
roman, senferme dans sa chambre. Le monde róel lui reste ćtranger; 
le contact entre eux s'opere a travers les livres et les symboles culturels. 
Il faut aussi voir le róle important de cette intellectualisation dans 
l'amour de Walter et d' Emmanuelle, qui se sublime dans le domaine de 
la poćsie et de la musique. La creation artistique devient le fond et le 
but de la vie d'Andrć Walter. 

Dans Andrć Walter frćquents sont les retours aux motifs suivants qui 
d'ailleurs auront un róle important dans toute I'oeuvre juvćnile: la 
fenetre, la chambre, symbole de reclusion, de solitude, d'ennui — 
ćvocateur du syndróme de dćpression de I'adolescent. A ceux-ci viendra 
s'associer de plus en plus souvent et bientót leur succedera par ses repć- 
titions nombreuses le mot-clć — sortir, prólude du futur theme d'e- 
vasion (. 

La neige, le froid, le cristal, la glace, I! ange — voila 
un groupe d'autres motifs dans les Cahiers d Andrć Walter, et souvent 
repris par la suite. Ils viennent toujours s'associer au theme de l'amour 
mystique pour Emmanuelle, au point de devenir ćvocateur du probleme 
de la dissociation du dósir charnel d'avec I' amour spirituel d'une Ame. 
Le reve d'union idćale remplace chez l'adolescent la possession rćelle, 

4 A. Gide, Cahiers d'Andrć Walter, [dans:] Oeuvres completes, Paris 1932-1939, 
N. R. F., vol. 1, p. 156, 157, 158. 

OC 1, 156, 157, 158 — cette ćdition sera dćsignće dans la suite du prćsent 
travail par lI'abbróviation OC. Le premier chiffre dćsigne le volume, les suivants — 
les pages. 

6 T/original juvćnile prósente un type particulier d'adolescent óćtudić par 
M. Debesse dans son livre: La Crise d'originalitć juvćnile (Paris 1948, P. U. F.). 
La crise d'originalitć, telle quelle a ćte dócrite, correspond A une ćpoque, elle 
rend compte de l'adolescence intellectuelle vócue dans un milieu socio-culturel 
d'origine bourgeoise et de civilisation latine. Du point de vue psychologique elle 
cerne de plus pres un type d'adolescent dont le dóćveloppement ćvolue vers une 
personnalitć d'artiste et d'intellectuel. Voila le secret de sa valeur littćraire, qui 
depuis le quatrieme livre de I Emile a fócondć de ses thćmes varićs tant d'oeuvres 
inspirćes par l'adolescence. 

6 Terme empruntć A Monique Parent (voir: Saint John Perse. Etudes sur 
le poeme en prose, Paris 1960). Le mot-clć fournit les donnćes sur l'importance 
des idćes, des sentiments, des obsessions qui hantent la vie intćrieure du lecteur. 
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sans pouvoir combler son dćsarroi sensuel. C'est le complexe de I'angć- 
lisme, une tonalitć de puretć tragique sen dćgage 7. 

Dans les Poósies d'Andrć Walter, qui succedent aux Cahiers, une 
certaine modification des motifs se laisse observer. Ellę correspond a une 
ćvolution psychologique de I'adolescent, qui se manifeste dans un dćsir 
de plus en plus intense d'une vie rćelle. L'intensitć de ce dćsir est 
augmentće pour le cas particulier de Ioriginal juvenile, dont le dćvelop- 
pement purement abstrait et intellectuel, ne satisfait plus le besoin de 
plenitude et dequilibre harmonieux de la juvćnilitć. 

Cette attitude psychologique est manifeste dans le huitain de I'alter- 
native: 

Mais toi, tu t'ćcrias: «Assez, 
De cette dogmatique abstraite. 
Oh, de toujours lire, tu sais, 
J'en ai vraiment mal a la tete. 

Pourquoi donc attendre une aurore, 
Voila assez longtemps que nous sommes enfermćs 
Dehors la nuit sanglote... 
Nous n'allons pas nous mettre A lire encore!» 

Et nous avons posć nos fronts contre la vitre ou la nuit 
sanglotait.. [OC 1, 182] 

Il y a ici — correspondant A ce dćsir de libćration, d'ćvasion vers 
Vinconnu, vers le róel, une gradation a Iintórieur de tout un complexe 
de motifs de IFobstacle. La vitre succóde et remplace souvent 
Pancien motif de la fenetre — elle est transparente et laisse voir ce qui 
se passe au dehors; la chambre devient une chambre basse, et cet ad- 
jectif intensifie la tonalitć opprimante qui se rallie au mot — chambre. 
Enfin le parc, le jardin semble promettre une issue ćlargissant le 
terrain de la chambre; mais vite arrive la dćception — il est entourć du 
mur, une petite porte ćtroite s'y trouve, mais elle aussi est fermće. La 
mćlancolie subsiste et I'ennui — ces deux traits dominants d'une adoles- 
cence repliće sur elle-mEeme essentiellement subjectiviste. 

L'ennui trouve son expression dans I ambiance monotone et dćsolante 
de la description des polders, prólude dója du paysage psychologique. 

 

7 Voir OC 1, 175: «Le blanc manteau que vous gardez aux anges [...]. Comme 
c'est blanc la neige — j'ai voulu compter les flocons, mais cćtait trop long — la 
terre est toute blanche — comme c'est beau. Je me rappelle: hier Emmanuelle 
en a pris pour mettre sur mon front — mais elle fondait toute... Comme on serait 
bien pour dormir — c'est frais — on dit quwon y fait de beaux reves. La neige 
est pure». 
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Un ciel gris; de la vase verte. 
Et lherbe verte de grisće 
Des brebis qui passent desertes, 
Sur les flots de l'eau irisće 

Un soleil qui se dćcolore 
Au ras de l'horizon flćtri 
[55734 2 PORĄ 

L'eau sommnolente qui s'egoutte, 
S'ecoute couler... [OC 1, 94] 

Du point de vue de la technique les Cahiers d' Andrć Walter sont la 
realisation parfaite du roman inverti, tel que Gide lui-mEme en fournit 
la conception dans les notes prises par Andre Walter pour la composition 
de son roman Allain. «Un roman c'est un thćorćme» et doit reprósenter 
une vćritć idćale, «ou I'idóće apparaisse toute pure [...]. Non point une 
vćrite de rćalisme, contigente fatalement: mais une vćrite thóorique 
absolue [...]. Idćale [...]. Lie personnel simplifić jusqu'a un seul» (indivi- 
dualisme). «Et comme le drame est intime, rien n'en apparait au dehors, 
pas un fait, pas une image, sinon peut-6tre symbolique: la vie pheno- 
menale abstraite, restent seuls les noumenes. 

Donc, plus de pittoresque et de dócor indiffórent n'iimporte quand 
et niimporte ou; hors du temps et de I'espace [...]. Un personnage seule- 
ment [...] ou plutót son cerveau [...]. Ces adversaires ce ne sont pas 
meme deux passions rivales — mais deux entitćs seulement „L'ame et 
la chair» (OC 1, 94, 95). 

Dans les Cahiers d'Andrć Walter Iinteret portć a lame est substituć 
a Pinteret dramatique humain. C'est I'6tude d'une vie intćrieure indivi- 
duelle, par des móthodes d'introspection incommunicables A autrui. 
Comme Ia bien remarquć Delay: «C'est un essai sur soi-meme et en 
quelque sorte de soi-móme un roman expćrimental... mais au sens de 
Texpćrience intćrieure» (OC 1, 573). Cette conception du roman reflete 
bien les traits dominants d'une mentalitć d'adolescent original, portće 
vers l'abstrait, de son idćalisme, essentiellement subjectiviste et indi- 
vidualiste, dćbordć par lintellectualisme philosophique et mćtaphysique. 

La forme du Journal, employće par Andrć Walter, correspond d'une 
maniere excellente a cette matiere intimiste et essentiellement subjective. 
Max Schappi a largement analysć les valeurs psychologiques de cette 
technique du journal. Le caractere du journal enregistre le processus 
cognitif de l'adolescent accompli par I'introspection. La simple technique 
du rócit est heureusement remplacće ici par la móthode de I'association 
des pensćóes par enchainement ou par cycles. Max Schippi souligne 
toutefois une diffórence entre l'oeuvre et le vrai journal, importante du 
point de vue psychologique; tandis que le journal reste une analyse 
du dóćveloppement psychique de la personnalitć dans le temps — I'oeuvre 
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opere I' integration intuitive de cette personalite, En ce sens elle est une 
synthese par rapport a l'analyse du journal, bien qu'oeuvre et journal 
s'edifient sur des donnćes introspectives communes%, Ecrivant les Cahiers 
d'Andróć Walter Gide a visiblement atteint le niveau supórieur de Pin- 
trospection, auquel, selon Debesse, aboutissent gónćralement les 
adolescents intellectuels. Les ciną aspects principaux de ce niveau d'in- 
trospection attitude spectaculaire, pouvoir d'analyse, realite de la vie 
interieure, sentiment d'appartenance, unite de la vie mentale sont ma- 
nifestes dans la composition des Cahiers. Toute la trame de Ioeuvre 
se ramene 4 l'analyse subjective de la fluctuation continue des €tats 
de conscience et revele ainsi l'etre intime et individuel de l'adolescent. 
M. Schappi insiste encore sur la multiplicitć des formes d'expression 
dans Andrć Walter. Il VFexplique par la nócessitć interne du hóros en 
formation d'exprimer la richesse differenciee de ses expóriences respec- 
tives. Toute une esthćtique de la forme interieure s'y deploie. Le rythme 
d'oscillation entre des sentiments contraires exprimćs par le fond, se 
traduit aussi par la forme. Ainsi lexaltation parait immódiatement 
contrebalancće par la tendance au repliement et a la timidite. 

Oh! je me sens de grandes forces. Arriver tout A coup, et, sans quwon vous 
ait próvu sonner haut son cri de trompette — ou plutót rester inconnu, mais 
entendre l'oeuvre acclamće car je ne me nommerai pas. [OC 1, 68] 

Cette instabilitć du rythme psychique sera merveilleusement ćvoquće 
par les contrastes du rythme prosodique des Cahiers. Gide s'efforce de 
donner 4 chacun de ses sentiments une expression musicale et rythmique 
correspondante; le style est ćvocateur des diverses tonalitós; il doit 
correspondre a la plasticite de I'adolescent et a la labilitć de ses humeurs. 
Ce doit €tre un style intćrieur, dominć par le mouvement móme de la 
pensće. 

La forme lyrique, la strophe — mais sans mótres ni rimes — scandće, 
balancee seulement — musicale plutót. 

Et non pas tant I'harmonie des mots que la musique des pensćes (done 
et la forme doit s'intćrioriser, correspondre aux themes tirós de lintrospec- 
tion) — car, elles aussi, ont leurs allitórations mystórieuses. 

Que le rythme des phrases ne soit point extćrieur et postiche par la 
succession seule des paroles sonores, mais qu'il ondule, selon la courbe des 
pensćes cadancćes par une corrólation subtile. 

t..] Je me suis fait une langue A mon grć. En francais? non, je voudrais 
ćcrire en musique. [OC 1, 96] 

Le vocabulaire sera essentiellement spirituel pour pouvoir saisir cette 
realitć intórieure. «L'ame, la vertu de ce mot s'ćpuise a force de le 
repćter: il faudrait dire 'ange — et malgró I'6tymologie qui le sait!» 

SM. Schiippi, Wesen und Formen der Selbstdarstellung im Jugend-Werk 
Andrć Gides, Luzern 1941, Selbstverlag, pp. 80-82. 
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L'analyse de soi — exige d'autre part un langage pasionnć pour 
traduire Iinterieur chaotique et tourmentć du psychisme adolescent. 

Des choses plus haletantes, plus cróćes et puis au hasard — tant pis! Je 
trierai dans la suite; ce sont trop de morceaux que je fais la. Je cherche trop 
a me connaitre. Il me faut redouter lanalyse de soi. Oui, des cris de passion, 
que la phrase ne vienne point parfaite — je veux que les angles, les cassures, 
les Apretós y restent et sans avoir la próoccupation dexpliquer comme 
a quelqu'un qui ne comprendrait pas aussitót: synthetique, quoi qu' on dise. 
[OC 1, 134] 

L'hyperćmotivitć de l'adolescent ne peut se faire a aucune esthótique: 
Je voudrais l'enserrer dans des formes rythmiques mais l'ćmotion toujours 

fait ćclater ma phrase, je n'en ćcris que les dćbris. [OC 1, 69] 

L'esthótique de Gide composant les Cahiers est ainsi mise a nu dans 
les notes manuscrites, prises par Andrć Walter pour ćcrire son roman. 
Il est curieux de constater combien la encore la psychologie de I'ado- 
lescent se manifeste dans les postulations d'ordre formel et dans le choix 
des procódćs techniques. Certains aspects de cette esthćtique sont śŚvi- 
demment limitós a I'ć6poque de dćveloppement juvćnile de Gide. L'ćcri- 
vain les dćpassera bientót et meme, les dćsappróciera plus tard, comme 

„en tómoigne le jugement postórieur portć sur I'oeuvre, dans Sż le grain 
ne meurt et dans la próface pour une róćdition des Cahiers: 

Quand je rouvre aujourd'hui mes Cahiers d'Andrć Walter, leur ton 
jaculatoire m'exaspere. J'affectionnais en ce temps les mots qui laissent 
a limagination pleine licence, tels qu'un certain infini indicible — auxquels 
je faisais appel, comme Albert avait recours aux brumes pour dissimuler les 
parties de son modele qu'il ćtait en peine de dessiner. Les mots de ce genre, 
qui abondent dans la langue allemande, lui donnaient a mes yeux un caractóre 
particulierement poćtique. Je ne compris que beaucoup plus tard que le carac- 
tere particulier de la langue francaise — 6€tait de tendre A la prócision. 
[OC 10, 301] 

On peut confronter ce jugement perspicace de Gide envers son esthć- 
tique juvćnile avec la caractóristique de la vie intellectuelle de I'ado- 
lescent donnće par Debesse. Celle-ci, n'ayant pas encore atteint son point 
d'equilibre chez I'etre juvónile, manque d'harmonie. L'imagination, mal- 
grć une exubćrance apparente, est relativement pauvre en combinaisons. 
(Ce-ci explique les themes relativement peu nombreux et les motifs qui 
se róćpetent dans les oeuvres juvćniles de Gide). Enfin la vie intćrieure 
elle-meme, objet de la reprósentation — est un monde od les nćbuleuses 
tiennent beaucoup de place... 

„En outre la pensće des adolescents souffre du dócalage qu'il y a 
entre son vocabulaire tres abondant, mais fraichement acquis et non intć- 
grć, et celui qui est suffisamment assimile pour €tre utilisable. Le pre- 
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mier fait naitre des intempórences de langage, une volubilite faite de 
phrases toutes faites, une jonglerie de mots encore mal connus. On se 
grise de formules, et devant cette gymnastique qui tourne Aa la pan- 
tomine, l'observateur a l'impression de voir jouer devant lui une person- 
nalitć postiche 9. 

Andre Walter, apparait ainsi, une manifestation de la mentalite 
egotiste de son auteur, essentiellement lyrique, souffrant d'un «excćs 
de Pindividuel». 

La mentalitć juvćnile, outre les caracteres passagers dont elle a mar- 
que les premieres oeuvres — ćlabore aussi certains procćdćs techniques, 
qui s'affirmeront bien gidiens par la suite. Ainsi des Andrć Walter, s'ac- 
cuse chez Gide le fameux procódć du blason — jeu de miroir, ou lIado- 
lescent dćdouble en acteur et en spectateur observe ses attitudes crća- 
trices. Andrć Gide ćcrit Andróć Walter, et se reflete en son heros en tant 
que romancier, quand celui-ci a son tour ćcrit Alain, dont les notes 
manuscrites refletent, comme le fera plus tard le journal des Faux 
Monnayeurs, les próoccupations esthetiques de Gide lui-meme "0, 

Aussi la technique des conclusions «ouvertes», a laquelle Gide restera 
fidele, malgre l' evolution ulterieure de son art, se trouve dćja formulee 
dans les Cahiers. Elle est particulierement adaptće aux rócits dont les 
adolescents — €tres en formation, jamais fixćs — sont les heros. 

Pourtant j'ai laissć les conclusions vagues et flottantes voulant m'imposer 
une deduction non próvue et dócouvrir peu a peu au fil de l'evolution patiem- 
ment decoulće.. La vćritć voudrait, je crois, quil n'y ait pas de conclusion. 
[OC 1, 94-95] 

2. Les Traitćs 

Les Traites: Le Traitć du Narcisse (1891), Le Voyage d'Urien (1893), 
La Tentative amoureuse (1893) et Paludes (1895), dont les dates de crća- 
tion s'encadrent entre celles d' Andróć Walter et des Nourritures terrestres, 
sont eux aussi significatifs des problemes relatifs a la psychologie de 
Vadolescent, reflet en particulier de la lutte progressive entre Iado- 
lescence de l'auteur des Cahiers et la juvenilite de celui des Nourritures. 
L'esthćtique des Traitćs est particulierement symptomatique du passage 
entre les tonalitćs contrastantes de la melancolie de la phase nógative 
de Iadolescence et lexaltation de sa phase d'affirmation. 

$Debesse, op. cit, pp. 266-269. 
10 „J'aime assez qu'en une oeuvre d'art on retrouve ainsi transposć a I'ćchelle 

des personnages, le sujet móme de cette oeuvre. Rien ne I'ćclaire mieux et n'ćtablit 
plus sdirement toutes les proportions de I'ensemble. Ainsi dans tels tableaux de 
Memling ou de Quentin Metsys, un petit miroir convexe et sombre reflóte a son 
tour Pintćrieur de la piece odu se joue la scene peinte..» (OC 1, 511). 
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Le Traitć du Narcisse, Le Voyage d'Urien et La Tentative amoureuse 
developpent des problemes dont l'aspect psychołogique et la genćse 
litteraire se rattachent encore a lambiance d'Andró Walter. Paludes s'en 
detache par I'ironie et prepare ainsi la voie a l'eclosion de la nouvelle 
phase psychołogique et esthetique des Nourritures terrestres. 

Schiippi considere les Traitćs comme un tournant nouveau de I'esthć- 
tique gidienne. L'attitude de l'esthete remplace celle du psychologue. 
L'adolescent mystique reprósentć par Andrć Walter, devient Narcisse, 
qui ne connait d'autre religion que celle de l'art: «L'artiste est I homme 
vraiment homme qui vit pour quelque chose, doit avoir d'avance fait 
le sacrifice de soi-móme. Toute sa vie n'est qu'un acheminement vers 
cela» (OC 1, 215, 216). Mais Narcisse met ainsi bien en relief une ten- 
dance propre 4 la mentalitć juvćniłe de subordonner a l'attrait de la 
beaute toutes les autres valeurs !. 

Le theme du Narcisse dónote d'une part la conception que Gide, 
envoutć par Mallarme et fervent de Schopenhauer, avait alors de l'artiste; 
mais d'autre part ćvoque de fagon frappante certains traits psychiques de 
Padolescent en crise d'originalite juvónile: sentiment d'ćlection, solitude, 
mysticisme, esthetique, autocontemplation et róverie. 

Narcisse cependant contemple de la rive cette vision qu'un desir amoureux 
transfigure, il reve. Narcisse solitaire et pućril s'ćprend de la fragile image... 
Il comprend que c'est lui — qw'il est seul — et quil s'ćprend de son visage... 
Mais Narcisse se dit que le baiser est impossible, il ne faut pas dósirer une 
image; un geste pour la posseder la dóchire. Il est seul — que faire? 
Contempler. Grave et religieux il reprend sa calme attitude, il demeure — 
symbole qui grandit — et, penchć sur lapparence du monde sent vaguement 
en lui resorbćes les genćrations humaines qui passent. [OC 1, 218] 

Le monde de pure vie intćrieure continue a €tre objet de I'etude 
dans les Traitćs, mais la technique introspective du journal y est rem- 
placee par une technique symbolique. Le cadre, les personnages, les 
ćvćnements sont symboliques. Les diałogues entre les personnages — 
nouveaute de la technique des traitćs en comparaison au monologue 
interieur des Cahiers — sont aussi l'instrument d'une technique sym- 
bolique, en tant qu'ils servent simplement de support a la dialectique 
interieure et aux móditations morales de l'auteur divisć entre les ten- 
dances contradictoires. Cette technique symbolique est plutót adaptće 
a lexpression d'un fond mental, tandis que la technique psychologique 
d'Andrć Walter rendait compte d'avantage des ćtats de conscience. L'une 
et l'autre relevent de la mentalitć adolescente. «L'adolescent — remarque 

11 Debesse, op. cit. Voir p. 104: Primautć des valeurs esthetiques. 
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Debesse — prend I'habitude de penser avec des mots qui ont perdu tout 
rapport avec le rćel et ne sont plus que des simples signes» ©, 

La própondćrance de certains motif-clćs est parallele a l'6volution 
juvćnile des ćtats de la conscience de l'auteur. Ainsi dans le Voyage 
d'Urien un foissonnement de sensations et d'allusions purement sym- 
boliques, vient remplacer les anciennes donnćes introspectives de la vie 
intćrieure. En meme temps s'accuse une curiosite intense du monde 
extćrieur et de la vie matćrielle. L'ćcart entre la tonalitć des Cahiers 
d'Andrć Walter et du Voyage d'Urien est donc saisissante, les motifs 
revćlateurs de sensibilitć, prouvent I'ćvolution de celle-ci vers l'extćrieur, 
vers les jouissances sensorielles. Passage du monde abstrait de 1'Ame, 
intellectuel et metaphysique, a la vie des sens. Sensations de la vue, de 
lodorat, du toucher surtout. «Nous nous sommes baignós dans des 
piscines trop tiedes, ou des enfants se poursuivaient en nageant». LL eau 
tiede devient un des motifs obsessionnels — par son attrait quasi 
sortilege. Aussi une tonalitć d'ambivalence fonciere se dóegage quand 
reapparaissent de facon innattendue les anciens motifs du complexe de 
Pangćlisme: neige ćternelle, cristal — et a leau tiede 
succede l! eau de glace, leau azurće, limpide — bleue, 
fraiche, symbole de puretć. L'entrelacement de ces motifs contrastant 
ćvoque bien l'ambivalence des dćsirs contradictoires dóchirant lame 
de I'adolescent. La prioritć est pourtant encore donnće au complexe 
des motifs ćvocateurs de puretć et a la sensualitć est encore prófórće une 
soif de puretć idćale ©, 

Cette attitude d'angólisme: soif de puretć, d'hćroisme, de renonce- 
ment, d'amour mystique ne rćsiste pourtant plus longtemps a Tennui. 

L'ennui! pourquoi le dire! qui ne lI'a pas connu ne le comprendra pas, 
qui l'a connu demande 4 s'en distraire. L'ennui! c'est done vous, mornes ótudes 
de notre Ame, quand autour de nous les splendeurs, les rayons dćfendus se 
retirent. [OC 1, 325] 

L'association qui rallie I'ennui aux motifs de I'angćlisme est sympto- 
matique des vicissitudes de lEtre juvćnil envers l'amour — attente 

12 Debesse, op. cit., p. 98. 
18 «Eau de glace! qui pourra dire ta puretć! Dans le gobelets oi nous en bimes 

elle ćtait encore azurće. Elle ćtait si limpide et si bleue qu'elle avait toujours 
Pair profonde. Elle restait fraiche toujours ainsi que les eaux ainsi que 
les eaux hióćmales. Elle ćtait si pure quelle grisait comme Tair tres ma- 
tinal des montagnes. Nous en bimes et une allógresse sćraphique nous ravit; 
nous en avons mouillć nos paupieres, elle a lavć la flótrissure des fićvres et sa 
dćlicate vertu a glissć jusqu'a nos pensćes, comme d'une eau lustrale. La campagne 
apres nous a paru plus belle, et nous nous ćtonnions de toutes choses» (OC 1, 
306-307). 
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et crainte a la fois. D'autre part Delay a fourni un dossier considćrable 
concernant les circonstances de la crćation du Voyage d'Urien. L'etat de 
dćsaroix sexuel de l auteur a cette ćpoque s'y traduit par de nombreux 
symboles. 

On observe dans le Voyage d'Urien tout un enchainement de motifs 
róvćlateurs d'associations psychologiques. Le fameux motif du mur — 
de Iobstacle a l'evasion dans une vie plus large — s'intercale ici sugge- 
stivement dans le complexe des motifs neige, cristal. 

Nous sommes au pied du grand mur... Le mur poli comme un miroir et 
transparent comme un cristal. Une place est la, ou la neige trop lógere n'est 
pas tombće. Le sol est transparent aussi. [OC 1, 360] 

Le motif du mur s'€toffera en un des plus significatifs themes gidiens, 
non seulement du Voyage d'Urien, mais de toute la sćrie de ses oeuvres 
juvćniles: Le theme de l'appetence prefćrable au but. 

Nous sommes au pied du grand mur... Le but e€tait derrićre, mais ne 
sachant pas ce qu'il 6ćtait. Et maintenant que nous avions tout fait pour 
Tatteindre, cela nous devenait presque inutile de le savoir, nous avons remercić 
Dieu de nous avoir cachć le but, et de l'avoir A ce point reculć que les efforts 
faits pour latteindre nous donnassent dćja quelque joie... [OC 1, 362. Cf aussi 
5, 236; 3, 9; 5, 26 etc.] 

Dans ce theme du but inatteignable il faut apercevoir I'ultime ten- 
tative gidienne pour próserver son reve: puisque la rćalisation matćrielle 
du rćve gache la beautć projetće par celui-ci sur le monde rćel. «Mais 
Narcisse se dit que le baiser est impossible, il ne faut pas dósirer une 
image; un geste pour la possóćder la dćchire» (OC 1, 215). Ce 
theme de fagon plus gćnćrale traduit le non-engagement foncier de lótre 
juvćnile, sa crainte de la rćalitć. Les strophes de l'envoi — conclusion 
du Voyage d'Urien — en sont le meilleur commentaire: 

Un jour pourtant, vous le savez, 
jai voulu regarder la vie, 
nous nous penchames vers les choses; 
mais je les ai comprises alors 
si sćrieuses, si terribles, 
si responsables de toutes parts 
que je n'ai pas osć les dire, 
je m'en suis dótournć — ah madame, pardon. [OC 1, 365] 

Un nouveau procćdć, qui s'affirme fróquent dans les Traitćs, est celui 
de la reprósentation par des moyens pittoresques des donnćes intórieures 
de la pensće ou de la conscience. Le paysage introduit joue un róle 
purement symbolique et reflete un ćtat d' Ame. 

Il me semblait que le paysage n'ćtait plus qu'une ćmanation de moi-móme, 
projetće, qu'une partie de moi toute vibrante ou plutót, comme je ne me 



Etudes sur Vóvolution de Vesthótique gidienne 93 
 

sentais qu'en lui, je men croyais le centre; il dormait avant ma venue, inerte 
et virtuel et je le creais pas A pas en percevant ses harmonies; jen ćtais la 
conscience meme. [OC 1, 9] 

Gide lui-m6me a done formule la thćorie de ses paysages, reflet de la 
realite intćrieure de leur observateur. Les adjectifs psychologiques ajou- 
tes aux details pittoresques sont tres caractćristiques et mettent en relief 
la signification du symbole. Comme les Polders dans les Poćsies d' Andre 
Walter ćvoquaient I'ennui, les descriptions de la flore maritime dógagent 
dans le Voyage d'Urien une atmosphóre nausćabonde, quasi-sartrienne: 

[..] Sur la mer ćpaissie les fucus gólatineux se dóvident. Les longues 
algues infimes, flottaison, ligne vers l'horizon enfouie A peine sinueuse, que 
des l'aube apercue nous primes d'abord pour un immense reptile, elles n'ćtaient 
meme pas cela, rien que les longues algues dociles. [OC 1, 326] 

La Tentative amoureuse poursuit des themes semblables au Voyage 
d'Urien. Ce sont les memes vacillations, les mómes combats intćrieurs 
entre l'envońtement mólancolique de I'adolescence que Luc voudrait 
quitter et les efforts pour realiser sa juvćnilitć. Luc — adolescent ambi- 
valent, oscille entre les sentiments contradictoires de repliement sur 
soi-móme et d'exaltation des forces vitales en plein dóćveloppement. Ses 
souhaits et ses dósirs, sont aussi ambivalents; ainsi il «souhaite l'amour», 
mais «s'effraie de la possession charnelle» et sent confusćment en lui 
«l'angoisse et la soif d'aventure». Celle d'agir et de vivre, car il est 
«lassć d'une ćtude trop continue», mais, en dófinitive, il reste penchć 
sur les livres. 

Ce balancement intórieur se reflete merveilleusement dans le style 
du rócit suivant un procódć d'antithese, ainsi que par Ihćsitation du 
mouvement conditionnel des phrases, que lincertitude du dósir semble 
suspendre: «maintenant je pars, mais songez, songez au bonheur du 
voyage... Pourtant j'aurais aimć — voici I'hiver — prolonger ce rócit 
ensemble» (OC 1, 242). Et voici la succession des motifs caractćristiques 
ćvoquant ladolescence: neige, air, glacć, la nuit infiniment 
blanche... L'ćlan de juvćnilitć annoncć au dóbut: «j'ai souhaitć de 
moi quelque ćclosion plus parfaite. J'ai souhaitć d'etre heureux» — finit 
un ćchec, comme le Voyage d'Urien. Le theme de langćlisme, leit-motif 
des oeuvres juvćniles, dćócouvre son ressort intime dans I'amer dialogue 
de l'auteur avec le personnage symbolique de Madame. 

Le refus du geste d'amour est amour du pathóćtique qui identifie passion 
et souffrance, mais il est aussi, et plus profondćment, la crainte de la pos- 
session. [OC 1, 238] 

Delay insiste sur le sous-titre significatif de la Tentative amoureuse: 
Traitć du vain dósir. «Ce n'est pas seulement la possession charnelle qui 
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est vaine — conclue-t-il — c'est toute possession rćelle. Les objets de 
nos dćsirs ne sont que des cendres». «Et vous 6tes semblables, objets 
de nos dćsirs, a ces conerćtions pórissables qui, sitót que les doigts les 
pressent, n'y laissent plus que de la cendre, qualquiora ventio que sopla». 
Le theme du vain dćsir n'est done qu'une autre incarnation de I'appótence 
prefćrable au but, ćtoffement progressif du motif du mur. Delay apercoit 
la genese de ces themes dans ce qu'il appelle «l'esthótique de I'6chec» — 
secret de la crćation artistique de Gide qui d'un essai de vivre — manquć, 
saura faire une oeuvre accomplie 'f, 

«De meme que Gide ćtait dans Andrć Walter et dans le second 
Walter, dans Narcisse, dans Urien, dans Luc, de móme il est dans 
Tityre», ćcrit Delay. La lettre de Gide a Eugene Rouart du 20 mai 1894 
en tćmoigne. «Je travaille a Paludes. J'ai la pretention de faire rire et 
penser: tu vois que je me suis mis dedans. C'est d'ailleurs une satire de 
nous-mómes» ©5, 

L'ironie des Paludes succódant aux vacillations adolescence-juvćnilitć 
des Traitćs dćgage dófinitivement Gide du «poids moribond» des rótrócis- 
sements de son adolescence. Les Nouvelles nourritures pourront exalter 
dćsormais la personnalitć juvćnile parvenue A sa plónitude. On peut 
relever des traits d'un psychisme semblable chez Andrć Walter et Tityre. 
Mais si le premier est un personnage pathetique, le second est simplement 
comique. Tandis que I'auteur exprimait, de manićre vćhómente, son 
propre drame 4a travers le tragique personnage de Walter, ici il en prend 
conscience A une certaine distance et le juge en critique. 

On ne saurait assez insister sur l'ćcart immense entre Andrć Walter, 
qui, infiniment serieux, considere ses problemes a Ićchelle humaine 
et Tityre, capable de selfironie, jugeant dans leurs justes proportions 
ses complications intćrieures. Tityre est ici comparable a Gide lui-móme, 
tel que I'entrevoyait Andrć Maurois — adolescent tardif en possession 
des moyens d'expression pour formuler ce qu'une longue adolescence 
lui avait permis d'accumuler d'expćriences. En fonction de celles-ci il se 
propose maintenant d'inquićter et d'avertir — demarches qui resteront 
fondamentales du message gidien a travers toute son oeuvre. Tityre veut 

4 Delay, op. cit., vol. 2, p. 241. — Andrć Gide avait bien ócrit, dans sa 
lettre a Marcel Drouin, sous l'influence de la lecture des ćlógies de Goethe: «Et je 
suis tout ouvert A toutes les tentations. Quelles auront ćtć nos attentes! Ce ciel 
de midi me tourmente comme un dćcor de bonheur impossible... Nous appellerons 
ga la tentation de vivre. Je vais ćcrire mon essai de l'amour pour me gućrir de 
ces pensćes». Y. Davet, Autour des «Nourritures terrestres», Paris 1958, p. 44, 45. 
Gallimard. 

15 Cite d'aprós Delay, op. cit., vol. 2, p. 401. 
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troubler deja Angele: Hubert s'en etonne. Le dialogue s'engage entre les 
deux amis, susceptible d'ćclaircir la genese du message dans loeuvre 
gidienne. 

«Si elle est heureuse comme cela». «Mais elle n'est pas heureuse, mon 
cher ami, — elle croit l'etre parce qu'elle ne se rend pas compte de son ćtat, 
tu penses bien que si A la módiocritć se joint la cćcitó, c'est encore plus 
triste». «Et quand tu ouvwrirais ses yeux, quant tu aurais tant fait que de la 
rendre malheureuse?» «Ce serait dćja bien plus interessant: au moins elle ne 
serait plus satisfaite; elle chercherait». [OC 1, 389] 

Ce message de libćration qui va s'etoffant dans Ioeuvre future se 
traduit par des elóćments nouveaux au plan esthótique de l'oeuvre. 
D'abord certaines nouvelles interpróetations de motifs anciens. Ainsi le 
motif, deja bien connu de la fenetre, sunit maintenant au geste suggestif 
d'ouvrir les fenetres et symbolise ainsi le processus de juvćnilitć 
en progression. Apparaissent aussi des enchainements de motifs, a carac- 
tere obsessionnel — variations differentes sur les mómes themes fon- 
damentaux: «Destinćes faites sur mesure», «nócessitć de faire craquer 
ses vEtements». Obsession de partir et du voyage. «Je pars, je pars 
en voyage». «Je pars pour partir». «Le manque d'air ici autant que 
Pennui fait bailler, partez-vous?» A cette hantise du depart, du 
voyage, des larges horizons et des campagnes vient sopposer 
tout un complexe antithótique de motifs-obstacles: Cites, villes, 
banlieu (OC 1, 404, 422). Et Tityre demeure: «Tityre recubans». Pa- 
ludes restera I'histoire de I'homme couche. 

Paludes c'est aussi «l'histoire des animaux vivant dans des cavernes 
tenćbreuses et qui perdent la vue a force de ne pas s'en servir». Theme 
symbolique de la cócitć — contre-point de celui de la libóration et du 
message. 

Les themes des Paludes expriment donc encore toujours ł'opposition 
des attitudes de l'adolescence et de celle de la juvenilitće, mais dans leur 
envoltement commence dója a percer — se rattache — I'atmosphere 
dilatente de la juvćnilitć; ceux qui 6voquent I'adolescence ont un róle 
negatif ou ironique. Un envodtement bergsonien, exaltant la spontanćitć 
s'oppose imperceptiblement au climat d'ennui et de marasme dógagć par 
les motifs et themes anciens. Ceci apparait particulierement sensible 
dans l'ebauche du futur «acte gratuit», qui a cette etape de la creation 
gidienne s'appelle encore acte libre. La thćorie de cet acte libre se 
trouve dćveloppće par le garęon du cafć dans le Promćthóć mal enchainć. 

Dans Paludes linstance semble ćtre mise sur son caractere berg- 
sonien et son róle est critique: souligner le dófaut des forces impulsives 
chez Tityre. L'acte gratuit, d'apres Dintzer est un geste conforme a la 
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mentalite juvenile du jeu — celle-ci s'affirme 6vidente dans la concep- 
tion tant de Paludes que du Promóthć mal enchainć, oeuvres ironiques 
appelćes soties, qui reprósentent chez Gide «des contes ou la sagesse se 
dissimule sous la folie» 1%, I] se sert donc de ce genre nouveau comme 
d'une forme de jeu ou il sapplique a dissiper la realitć de son ancienne 
personnalitć incorporee cette fois en Tityre. L'ironie est la une critique, 
un reproche indirect. La tendance juvćnile a dissimuler ses vrais senti- 
ments sous le masque du jeu, de Lironie, de l'insouciance et du cynisme 
y est manifeste. 

L'ćcart psychologique, dont il a deja ete question entre le heros des 
Cahiers et celui de Paludes, marque comme un fait de premiere im- 
portance dans l'evolution de Iesthetique gidienne. L'auteur se montre 
maintenant capable de faconner les donnćes de sa propre conscience a des 
fins artistiques, il est pour la premiere fois en possession de la matióre 
de son oeuvre, en tant que dóćtachće de lui-mEme. Ainsi la dissociation 
de l'emotion et de la conscience critique, sur le plan moral, devient 
a Iechelle artistique, libertć d'artiste, qui recele deja un element 
d'objectivisme epigue. Les donnćes internes deviennent la uniquement 
objets de representation. La dissociation accomplie entre emotion et 
pensće postule un changement de forme. Celui-ci, encore hćsitant dans 
Paludes, va s'affirmer dans les Nourritures terrestres. Ainsi le triomphe 
de la juvćnilitć, au plan psychologique, sur ł'ergotage des Traitćs, ćepoque 
transitoire entre l'adolescence et la juvenilitć, saffirmera dans la tech- 
nique nouvelle dont Gide lui-meme prendra conscience dans sa próface 
aux Nourritures terrestres ćcrite en 1926. 

L'etat flottant et disponible que je peignais, j'en fixais les traits comme 
le romancier fixe ceux d'un hóros qui lui ressemble, mais qu'il invente; et meme 
il me parait aujourdhui que ces traits, je ne les fixais pas sans les dótacher 
de moi, pour ainsi dire, ou si l'on prófere, sans me detacher d'eux. [OC 2, 228] 

L'adolescent Walter «dódouble en acteur et spectateur» jouait dans 
les Cahiers sa partie tragique. 

Dans l'autobiographie łyrique des Nourritures terrestres I'auteur reste 
encore dedouble en acteur et spectateur, mais dćja le «spectateur sur- 
veille lI'acteur». Aussi constate Delay — la partie qui s'y joue n'est point 
reellement tragique, mais tres littóraire. Entre temps l'artiste etait ne, 
qui des contradictions dont Andre Walter souffrait, allait faire son 
oeuvre. 

[.] C'est en ćcartelć que j'ai vćcu — notera Gide dans son Journal. —- 
Cet ćtat de dialogue qui pour tant d'autres est A peu pres intolćrable, devenait 

16 Voir Hytier, op. cit., p. 92. 
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pour moi nócessaire... loin d'aboutir A la stćrilitć, il m'invitait au contraire 
a Poeuvre d'art et prócćódait immódiatement la cróation, aboutissait A l'equi- 
libre, a I'harmonie 7, 

3. Les Nourritures Terrestres 

La erćation des Nourritures terrestres correspond A la seconde phase 
de Iadolescence gidienne. 

La premiere, celle du repliement de I'€tre sur lui-móme en une intro- 
spection inquiete, avait inspirć les Cahiers d'Andrć Walter, dont les 
problemes et I'ambiance continuaient a se projeter dans les Traitós; 
maintenant, celle de Iaffirmation exaltóe de soi, va dóterminer de 
nouveaux themes ainsi que de nouvelles perspectives de pensće. La 
sensibilitć juvćnile se traduira ici par une esthćtique spócifique dont 
la tonalitć contraste avec celle des oeuvres relatives a I'adolescence. 

C'est surtout les Nourritures terrestres qui deviennent cette «auto- 
biographie lyrique» ou Gide dit, lui-móme, «ensevelir sa jeunesse». L'op- 
position fonciere, A l'attitude de I'adolescent definitivement surmontće, 
est mise la en ćvidence. L'auteur constate lui-meme le changement 
d'ambiance ćmotionnelle, ainsi que de Iintćret qui va orienter son 
oeuvre: «sanglots, levres serrćes, convictions trop grandes, angoisse de la 
pensće, que dirai-je? Choses vóritables. Autrui — importance de sa 
vie, lui parler» (OC 2, 218). 

Les Nourritures terrestres au point de vue esthćtique ont fait Iobjet 
de nombreuses ćtudes. Les critiques sont, en gónćral, d'accord pour 
y voir une nouvelle phase esthótique de leur auteur en róaction contre 
Iesthćtique abstraite du symbolisme. Selon Claude Esteve: «La technique 
des Nourritures terrestres vise comme I6thique a exalter le particu- 
lier» 8, Cette attitude des Nourritures terrestres traduit la protestation 
contre I'atmosphere de l'art symbolique. Comme «le contact direct du 
particulier ne peut ćtre donnć qu'au sens», l'6tape passagóre de cet art 
sensualiste correspond bien A la sensibilitć de I'6tre juvónile abandonnant 
son adolescence tourmentóće pour se plonger avec ravissement dans la 
juvćnilite. Le symbolisme comme atmosphóre, admirablement adaptće 
a la sensibilitć de I'adolescent, ne correspond plus A celle de la juvćnilite, 
celui-ci comme artiste s'en dóćtourne. «A Pobjectivisme de Tart par- 
nassien, les Nourritures terrestres opposent un subjectivisme dćlibórć» — 
constate Yvonne Davet. Elles coincident d'ailleurs, dans ce mouvement, 
avec d'autres divers efforts, tentós dans le móme sens, car, la rćaction 
 

© A. Gide, Journal 1939-1949, Paris 1954, pp. 177-778. Bibliotheque de la 
Pleiade., 

18 C. Esteve, Etudes philosophiques, Paris 1938, p. 37. Vrin. 
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contre le symbolisme ćtait fatale, elle ćtait dans Lair W. Delay — lui 
aussi — rattache le róalisme lyrique des Nourritures terrestres au 
mouvement appelć naturisme en «reaction contre le mópris de la reailitć, 
de la nature et de la vie» du cónacle symboliste. «Au pessimisme 
schopenhaućriens succódera un „optimisme ćperdu”, au solipsisme du 
Narcisse un panthćisme, A un art abstrait, abstracteur d'idees, un retour 
aux choses concretes, chantóes avec un enthousiasme persćvćrant» ”. 
L'auteur des Nourritures terrestres appelle Nathanaćl pour lui «parler 
des choses, non point de l'invisible realitó», car «il n'est plus comme 
Narcisse penchóć sur son reflet dans l'onde, un pócheur de symboles, 
il est devenu un chasseur de sensations et d'images» ?1. 

Dans les Nourritures terrestres Hytier releve «une excitation continue 
et sans cesse renouvelee, de tous les sens, ou la próćeminence est donnóe 
au plus sensuel de tous, au toucher qui symbolise les autres, comme la 
soif symbolise les autres dósirs» 22, 

La soif des sensations devient, dans les Nourritures terrestres, un 
theme a variations multiples: «A chaque auberge me saluait une faim; 
devant chaque source m'attendait une soif — une soif devant chacune 
particuliere...» On dirait la revanche de l'etre — jusqw'ici attentif unique- 
ment aux donnćes intórieures de son ame, renaissant tout a coup a «l'in- 
tense sensation de sa vie» qui a «besoin pour sa plenitude de I'apport 
voluptueux et toujous renouvelć des sens». «Disponible Nathanaćl. Dis- 
ponible!» et «par une attention subtile, simultanće de tous les sens, 
arrive 4 faire du sentiment móme de ta vie, la sensation concentree de 
tout Iattouchement du dehors» (OC 2, 182). 

Exaltation de la lumiere, attouchement dólicieux des tempóratures, 
sensations rustiques (odeur de la ferme, du lait cailló, du fromage). 

Dans les Nourritures terrestres, comme la releve Saint-Clair, «la 
forme a toute la verdeur, les sursauts, lexaltation, le fremissement du 
premier contact». Elle traduit bien, qu'au dela de ses vingt-six ans, Gide 
conserve la sensibilite d'un adolescent pour qui le monde a garde, comme 
dit Debesse, «toute sa puissance de choc» et «cette irisation exquise, cette 
profondeur d'agate dont les avait dotćs la conscience Emerveillóe de 
I'adolescent» 3, 

Le motif du jardin sert a exprimer ici la variete des sensations. — 
«Jardins! je redirai pourtant quelles etaient avant le soir vos accalmies 
delicieuses. Jardinsl...» Kt par un effet de contraste inattendu 

  

19 Davet, op. cit., p. 19, 24. 
% Delay, op. cit., vol. 2. p. 265. 
21 Ibidem, p. 269. 
22 Hytier, op. cit., p. 41. 
3 Debesse, op. cit., pp. 134-157. 
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dans ce complexe de motfis se laisse apercevoir I'oscillation d'un psy- 
chisme juvćnile entre les extremes, de I'ascótisme de Walter-adolescent 
et la soif de jouissances de Nathanaćl-juvćnil. «Le lendemain je n'aimais 
plus que le dćsert». 

La juvćnilitć prćsente en effet un nouveau rćquisitoire de motifs qu'on 
pourrait opposer a celui de l'adolescence, toutefois de subtiles rup- 
tures de la tonalite a laide de motifs anciens, reprósentatifs de I'ambi- 
valence de l'Etre ondoyant, se laissent observer. Les extremes de la 
divergeance de tonalitóć entre adolescence et juvćnilitć sont merveil- 
leusement exprimćs par l'auteur dans la «Stimmung» contrastant des 
«obscures općrations de l'Etre», durant lesquelles toute lumićre ne par- 
venait que «comme au travers des couches d'eaux verdies», et I'6blouis- 
sement ćclatant de la lumiere, lors des prómices de l'exaltation de son 
€tre (OC 2, 68, 97). Lrocean, le dćpart, le navire, les cara- 
vanes, complexe de motifs, significatifs de la psychologie juvćnile 
d'ćvasion, succóde au motif du mur, de la chambre, de la vitre. 
Apres l'obsession de l'ennui, de la reclusion — I'obsession de I'envońdte- 
ment exercć par la vie nomade. «<Caravanes! — Caravanes 
venues le soir: caravanes parties le matin; caravanes horrible- 
ment lasses, ivres de mirages, et maintenant dćsespórćes. Caravanes! 
que ne puis-je partir avec vous, caravanes» (OC 2, 201). L'aspect 
moral de cette libćration des róticences de l'adolescence dóćpassće se 
traduit par le motif symbolique de I'eucalyptus. «Du plus haut de leurs 
hautes branches, les eucalyptus dćlivrćes laissent tomber leur vieille 
ćcorce, elle pendait, protection usće, comme un habit que le soleil rend 
inutile, comme une vieille morale qui ne valait que pour I'hiver». Ce 
motif est bien le prólude du nomadisme, grand theme des Nowrritures 
qui signifie I'ouverture juvćnile a la vie. «Il y a des habitations merveil- 
leuses: dans aucune je n'ai voulu longtemps demeurer. Peur des portes 
qui se referment. des traquenards. Cellules qui se reclosent sur de 
lesprit. La vie nomade est celle des bergers» (OC 2, 176). La genese 
biblique du nomadisme met en óvidence son accent ćthique. 

On peut poursuivre I'ćlaboration progressive des ćlóments spócifiques 
a Testhetique des Nourritures terrestres, dans les oeuvres ultćrieures. 
Ces transformations de la forme sont significatives du point de vue psy- 
chologique de I'6volution de l'adolescent vers une premiere formation de 
sa personnalitć juvćnile. Ainsi dans les Lettres a Angele Gide se dćlecte 
de la sensualitć de Mille et une nuit, dont la traduction du dr. Mardrus 
vient justement de paraitre. «Car ce qui ressort avant tout de cette 
traduction si nouvelle, ce n'est pas linvention prodigieuse de ces contes, 
pour laquelle je garde une inlassable curiositć.. C'est la sensualitć 
splendide persistante, indócente et melóe de rires» (OC 3, 219). N'y a-t-il 
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pas dans cette affirmation de la sensualitć un brin de ce penchant 
juvenile au scandale qui veut ćpater le bourgecis — et cherche la 
provocation? 

Autre attitude juvćnile celle du solipsysme, analysć merveilleusement 
par Dinitzer dans Le jeu de ladolescence, trouve son compte dans 
lemploi frequent du paysage psychołogique. Ces descriptions de la 
nature dont les epithetes pittoresques sont chargćs de significations psy- 
chologiques attestent bien le subjectivisme de leur auteur. Ce dernier 
comme l'a constatć Amiel, ćcrivain rivć aussi comme Rousseau et Gide 
a sa mentalitć juvćnile, «se prolonge dans la nature... la colonise... lui 
prete ses dispositions affectives» 21. 

Nous avons dćją signalć la persistance de I'ambivalence fonciere chez 
cet adolescent tardif. Le retour d'anciens motifs avec un accent net- 
tement negatif dans Iesthóetique nouvelle est une des plus marquantes 
techniques de cet etre toujours ondoyant. Une modification apparente du 
theme de Testhetique de I'óchec, causće par l ambiance sensualiste des 
Nourritures terrestres, en est aussi significative. Il ne sagit pas d'at- 
teindre l'objet de son dćsir, car PFobjet est la seulement pour intensifier 
ła sensation voluptueuse du dósir. «La possession me paraissait de 
moindre prix que la poursuite et j'en venais de plus en plus A prefćrer 
a Tetanchement la soif meme» %. 

L'adolescent prefćrait son reve a la realite, letre juvenile craint 
d'etre rive a une rćalitć quelconque, il se veut encore toujours dispo- 
nible. Le sentiment d'horreur devant un choix a accomplir se traduit 
admirablement a travers cette image de la mobilite des flots. «C'est vous 
qui fites si chancelante ma pensće! Tu ne batiras rien sur la vague». 

L'emploi frequent du substantif rend le style ondoyant — adapte a de 
perpetuels flottements psychologiques; hesitations — retours sur soi- 
-móme — ambivalence. M. de Saint-Clair a, parmi les critiques, degagć 
le plus subtilement cette marque du psychisme juvćnile dans l'art des 
Nourritures terrestres %. 

% Le paysage psychologique charge ses themes pittoresques d'adjectifs et de 
comparaisons A nuance psychologique: «La nuit n'ótait pas agitee — ce n'etait 
pas non plus une nuit pacifique — elle ćtait muette, inemployće, 
humide et m'eussiez-vous compris, si j'eusse dit involontaireb». «Et les euca- 
lyptus ćtonnćs et tranquilles.. je verrai.. les moissons... rentrer sur les 
chariots accablós — comme d'attendantes róponses aux questions de mes 
desirs» (OC 3, 155). 

26 Hytier remarque cet abandon des objets du dósir pour le gońt de dósir 
lui-móme (op. cit., p. 22): «prófćrer la soif a la boisson, łexcitation A la voluptó>. 

6 M. de Saint Clair, Notes d'un lecteur, Paris 1951, pp. 934-935. N. R. F. 
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STUDIUM ROZWOJU ESTETYKI GIDE'A. AUTOBIOGRAFIA LIRYCZNA* 

STRESZCZENIE 

Pierwszy etap utworów młodzieńczych Andrć Gide'a, zapoczątkowany utworem 
Cahiers d'Andrć Walter, a zakończony Nourritures terrestres, podciąga autorka pod 
miano autobiografii lirycznej. W utworach tego okresu znajduje się bardzo oso- 
bista geneza wszystkich tematów adolescencji, które w przekształcających się po- 
staciach przetrwają i w twórczości lat dojrzałych. 

Cahiers d'Andrć Walter są ujęte w konwencję pisarską młodzieńczego dzien- 
niczka — powiernika najbardziej intymnych przeżyć i myśli. Introspekcja wew- 
nętrznych doznań dojrzewającego pisarza stanowi ich treść. Z doboru pewnych, 
uporczywie powracających motywów wyłania się charakterystyczny, depresyjny 
nastrój doby pokwitania. Właściwa temu okresowi dynamika, a raczej rozstrój 
uczuć — wyraża się i w stylistycznej formie, w budowie zdań, ich swoistej ryt- 
mice. Przeintelektualizowanie — filozofowanie młodzieńcze znajduje wyraz w do- 
borze ściśle duchowego i abstrakcyjnego słownika. 

W technice narracji tych lirycznych wynurzeń zarysowują się już pewne 
oryginalne chwyty pisarskie, które, choć wydają się ściśle związane z umysło- 
wością młodzieńczą, utrwalają się w dalszej twórczości. Są to tzw. „procćódć du 
blason” — technika godła i technika otwartych konkluzji. 

W Traktatach, drobnych utworach powstałych między Cahiers d'Andróć Walter 
a Nourritures terrestres, wybija się na czoło chwiejność nastrojów między dwiema 
biegunowo różniącymi się nastawieniem do życia fazami wieku dorastania. Fazą 
tzw. negatywną, którą określamy nazwą adolescencji (Cahiers z jej to wyłącznie 
przeżyć snuły swoje wątki), a drugą, tzw. pozytywną fazą młodzieńczości. W prze- 
ciwieństwie do adolescencji używane jest więc tu określenie: młodzieńczość, ju- 
wenilizm. 

Ambiwalencja przeżyć i przeciwstawność łączących się z tymi fazami nastrojów 
wyraża się w charakterystycznych nawrotach dawnych motywów w zestawieniu 
z nowymi, zapowiadającymi już odrębną tematykę młodzieńczości. Ta wewnętrzna 
rozterka wyrażona przez symboliczne treści rzutuje również na stylistykę. Wyraża 
się pełnym wahań i zahamowań; tokiem zdań. 

W Traktatach w szczególny sposób ujawnia się urok wywierany na Gide'a — 
ząbkującego jeszcze pisarza — przez grupę symbolistów. Traktat o Narcyzie jest 
wykładnikiem całkowicie w duchu symbolizmu pojmowanej wówczas przez Gide'a 
sztuki pisarskiej. Bezpośredni przekaz duchowych przeżyć, w postaci wewnętrznego 
monologu Andre Waltera, wyraża się u autora Traktatów grą symboli. 

Charakterystyczny jest pod tym względem temat — tzw. według Delaya „esthć- 
tique de I'Echec” — estetyki niepowodzenia; motyw przeszkody nabiera znaczenia 
głębokiego symbolu psychologii młodzieńczej, psychopatologii człowieka prze- 
kształconej w psychologię twórcy. 

Paludes, ostatni z analizowanych traktatów, wnosi już odrębny, pod względem 
estetyki, charakter. Zapowiada wyraźnie estetykę młodzieńczości Nourritures ter- 

* Niniejsze studium jest fragmentem szerszej pracy o tematach adolescencji 
w dziele Andrć Gide'a. Stąd przemiany estetyki pisarza, począwszy od jego utwo- 
rów młodzieńczych, w kierunku opanowania sztuki powieściopisarskiej są rozpatry- 
wane przede wszystkim pod kątem ekspresji formalnej wyżej wymienionych te- 
matów. 
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restres. Wprowadza nowy, z symboliką przeżyć i wartościowań młodzieńczych zwią- 
zany, zestaw motywów i chwytów literackich. Często zwłaszcza zaczyna posługiwać 
się autor pejzażem psychologicznym. Nowe motywy, tak samo jak i odmienne 
chwyty pisarskie, wskazują na zasadniczy zwrot w postawie pisarza. Kierunek 
jego zainteresowań z hermetycznego świata duchowych przeżyć przesuwa się na 
zewnątrz: ku urokom zmysłowo postrzegalnego świata, w ramach którego pojawia 
się drugi człowiek — "autrui" — i powoli zaczyna na sobie koncentrować uwagę 
i sympatię artysty. Już w sposobie ujmowania bohaterów Paludes zaznaczył się 
niedwuznacznie ironiczny dystans do własnych przeżyć, co pozwoliło Gide'owi zo- 
biektywizować je w postaci bohatera oderwanego od siebie i od swych emo- 
cjonalnych zabarwień. Postaci w Nourritures terrestres, choć jeszcze bardzo subiek- 
tywnie ujęte, nie są już jednak tylko sobowtórami autora, ale raczej wcieleniem 
jego ideału; a więc kimś widzianym niejako od zewnątrz. 

Alberta Labuda 


