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I.  LËINTRODUCTION  

        La France est un pays diff®rent et exceptionnel. Chacune de ses r®gions se 

caract®rise par quelque chose dËunique, quelque chose de particulier. N®anmoins, 

ce qui les r®unit, côest une histoire particuli¯rement riche. Paris, la capitale de 

France, ne se d®marque pas seulement par sa culture et sa vie artistique anim®e 

mais ®galement par son orientation politique et ®conomique de m°me que par 

beaucoup dËautres aspects.  

       La France se pr®sente sous les aspects tr¯s vari®s. De m°me, Paris compte 

®galement plusieurs formes, plusieurs faces. Nous pouvons citer lôexemple de la 

diff®rence des rives parisiennes : la rive droite est connue comme la partie 

commerciale et conservatrice de la ville tandis que la rive gauche est connue 

comme le quartier des artistes et des boh¯mes. Les bouquinistes sËy sont 

®galement install®s, parce que cËest leur endroit naturel pour vendre les vieux 

ouvrages et cartes postales. 

        Ce m®moire est destin® dôabord aux ®tudiants des lyc®es dans la perspective 

dôapprofondir les connaissances sur Paris et sur les diff®rents aspects de sa vie 

culturelle. Nous essayerons de ®galement de situer ces connaissances dans le 

cadre spatial de la ville de Paris et de donner ainsi une id®e ¨ la fois plus vaste et 

plus complexe de ce domaine. 

        La partie th®orique  sera divis®e en trois chapitres. Le premier chapitre 

offert un court aperu de lËhistoire de Paris. Elle traitera les moments les plus 

importants dans son d®veloppement mais ®galement les ®v®nements historiques 

qui ont form® le visage de Paris tel que nous le connaissons aujourdôhui. Et 

principalement, comme lôindique d®j¨ le titre de ce premier chapitre, elle aura 

pour but dô®clairer pourquoi Paris porte le nom Paris.  

Le deuxi¯me chapitre caract®risera dôabord les grands styles artistiques en 

donnant quelques exemples de grands noms parisiens pour chacun de styles. 
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Ensuite, nous parlerons des endroits parisiens qui sont connect®s avec la vie des 

®crivains et des artistes. Nous d®crirons les maisons de naissance, les places 

connues, les rues importantes, les caf®s artistiques etc. Chaque auteur a quelque 

chose de sp®cifique ce qui le caract®rise dans son ®poque. Ce sont ces aspects 

que nous essayerons de trouver en d®crivant les endroits parisiens. LËobjet de ce 

m®moire ne sera pas tout d®crire et proposer des dates historiques mais 

seulement approfondir des connaissances et donner des id®es. 

Le troisi¯me chapitre, quant ¨ lui, d®crira un tour imaginaire au centre de Paris. 

Pour ce tour, nous allons choisir quelques quartiers parisiens que nous abordons 

en d®tail. Les quartiers choisis sont plac®s c¹te ¨ c¹te et il nôest pas n®cessaire en 

effet dôemprunter un moyen de transport pour leur visite. Ce tour devrait durer 

une demi-journ®e et il pr®sentera ces quartiers parisiens ¨ travers les personnages 

marquants. Le but principal sera de pr®parer le tour afin de visiter le plus 

dôendroits que a sera possible dans une demi-journ®e et sans rester tout le temps 

aux mus®es. Le tour sera dispos® sur les cartes de Paris qui seront ci-jointes. 
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II.   LA PARTIE TH£ORIQUE 

1. POURQUOI PARIS PORTE LE NOM PARIS  

        Dans ce premier chapitre, nous parlerons en bref des d®buts de 

lËhistoire de Paris, de Lut¯ce ¨ lËorigine. Nous expliquerons ®galement pourquoi 

elle porte le nom Paris.  

       La ville de Lut¯ce est pour la premi¯re fois mentionn®e dans les 

Commentaires sur la Guerre des Gaules de Jules C®sar.
1
 Selon C®sar, il sôagit 

dôun oppidum de la tribu de Parisii qui se trouve sur lË´le au milieu de la Seine. 

Depuis quelques ann®es, le commandant romain occupait la ville de Lut¯ce, mais 

les tribus qui y vivaient nË®taient jamais sous son plein pouvoir. Lut¯ce se 

trouvait sur lË´le de la Cit® exactement LË´le de Saint-Louis
2
. Influenc®e par le 

style romain, Lut¯ce est devenue peu ¨ peu une ville imp®riale classique avec 

toute lôinfrastructure n®cessaire, y compris lËaqueduc, le cimeti¯re, les thermes. 

Les restes de ces objets ont surv®cu jusquË¨ aujourdËhui. Lut¯ce devait faire face 

aux attaques barbares et dans les ann®es 274-275, elle a ®t® br¾l®e par les 

Germaniques.  La tribu de Parisii a alors d®m®nag® sur lË́ le de la Cit® et il a 

commenc® ¨ construire les fortifications. La ville a pu commencer ¨ se 

d®velopper et selon la tribu (les habitants) de Parisii, Lut¯ce a pris le nom Paris.
3
 

2. LES GRANDS STYLES ARTISTIQUES 

         Ce chapitre se donne pour le but de d®crire les grands mouvements 

artistiques choisis par lËauteur de ce m®moire. Dans tous les cas, il sôagit des 

styles importants dans la vie artistique et litt®raire ¨ Paris.  

                                         
1
 Jules C®sar (100 ï 44 avant J.- C) g®n®ral, homme politique, ®crivain romain 

2
 LË´le de Saint-Louis - une ´le de la Seine situ®e en plein cîur de Paris 

3
 BUSSON, Didier. Paris ville antique, guide arch®ologique de la France. Paris: Centre des 

monuments nationaux/£ditions du patrimoine 2001, ISBN 2-85822-368-8 p. 6. ï 7. 
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       Nous essayerons de caract®riser chacun des styles trait®s. De m°me, nous 

parlerons, des grands auteurs avec ses îuvres principales et de leur entourage.  

       Nous nous occuperons ®galement des caf®s, car ils repr®sentent un 

ph®nom¯ne typique pour la vie artistique de Paris et beaucoup dôartistes y 

vivaient et travaillaient. Certains de ces caf®s restent c®l¯bres jusquô¨ nos jours.  

2.1. Le symbolisme 

         Le symbolisme est le mouvement litt®raire et artistique de la fin du XIX
e 

si¯cle. Le mot symbolisme vient du grec ï de sumballein qui veut dire ç jeter 

ensemble è. Ce mouvement est n® en France mais en m°me temps, il a apparu 

aussi en Belgique. Cette nouvelle mani¯re dË®crire a ®t® d®fini par le po¯te Jean 

Mor®as
4
 dans le Manifeste litt®raire, publi® dans le journal Le Figaro. Mor®as y 

formule les principes dË®cole symboliste
5
 de la faon suivante: 

ç [é] Ennemie de lôenseignement, la d®clamation, la fausse sensibilit®, la 

description objective, la po®sie symbolique cherche ¨ v°tir lôId®e dôune forme 

sensible qui, n®anmoins, ne serait pas son but ¨ elle-m°me, mais qui, tout en 

servant ¨ exprimer lôId®e, demeurerait sujette. Lôid®e, ¨ son tour, ne doit point se 

laisser voir priv®e des somptueuses simarres des analogies ext®rieures ; car le 

caract¯re essentiel de lôart symbolique consiste ¨ ne jamais aller jusquô¨ la 

conception de lôId®e en soi. [é]. è 
6
 

Jean Mor®as a propos® ®galement la d®finition de lôart symboliste :      

ç La po®sie symboliste cherche ¨ v°tir lËid®e dËune forme sensible.è
7
 

                                         
4
Jean Mor®as (1856-1910) ®tait un po¯te symboliste.  

5
 ETERSTEIN, Claude. La litt®rature franaise de A ¨ Z. Paris: Hatier, 2011. ISBN 978-2218-

94734-4, p. 431  
6
 Un Manifeste litt®raire de Jean Mor®as, Figaro litt®raire [en ligne]. [consult® le 21 avril 2017]. 

Disponible sur : http://www.etudes-litteraires.com/symbolisme.php 
7
 NARTEAU Carole. NOUAILHAC,  Ir̄ ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 88 

http://www.etudes-litteraires.com/symbolisme.php
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       On classe sous le terme du symbolisme ®galement le groupe inofficiel des 

artistes appel®s ç les po¯tes maudits è qui avaient souvent des probl¯mes avec 

alcool, pauvret® et toxicomanie.  

       Leur vie nË®tait pas ®quilibr®e, par cons®quent, ils se servaient de leur 

cr®ation litt®raire pour fuir devant la r®alit®. Les auteurs typiques qui repr®sentent 

et qui nous int®ressent sont ç les po¯tes maudits è d®j¨ mentionn®s: Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. 

 

2.1.1. Charles Baudelaire (1827-1867) 

        Charles Baudelaire est n® en 1827  ̈Paris. Il ®tait 

po¯te, ®crivain et traducteur. On le classe parmi les 

premiers repr®sentants de la g®n®ration des po¯tes 

maudits. En ce qui concerne son style, nous pouvons le 

situer au carrefour du Parnasse
8
 et du symbolisme.

9
 Il 

est connu ®galement pour sa vie de boh¯me.               
10

 

       En 1827, apr̄s la mort de son p̄re, un amateur dËart, sa m¯re se remariait 

avec le commandant Jacques Aupick.
11

 Celui-ci repr®sentait le symbole de la 

classe bourgeois que Charles d®testait.
12

 

        En son 24 ans il a publi® sa premi¯re îuvre de critique de lËart ï Le Salon 

de 1845 et puis ®galement Le Salon de 1846. Ce sont en effet ces critiques dËart 

qui lui ont apport® la notori®t®. Baudelaire a tent® ®galement de sôengager dans la 

vie politique apr¯s la fondation de la Deuxi¯me r®publique en 1848. 

                                         
8
 Parnasse ï le mouvement po®tique de la seconde moiti® du XIXe si¯cle, constitu® autour de la 

revue Le Parnasse contemporain 
9
 NARTEAU, Carole. NOUAILHAC, Ir̄ ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 
par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 86  
10

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Charles_Baudelaire/107873 
11

 Jacques Aupick (1789ï1857) ï g®n®ral franais 

12
 BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal/pr®sent® par FranoisRULLIER-THEURET. 

Paris: Larousse, 2006. ISBN 978-2-03-583208-5, p. 6 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Charles_Baudelaire/107873
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       Lôîuvre la plus remarquable de Baudelaire est sans doute le recueil des 

po¯mes Fleurs de Mal.
13

  

       Sa premi¯re publication a ®t® suivie du proc¯s,
14

 par contre la deuxi¯me 

®dition en 1861 lui apportait un succ¯s consid®rable. Avant la publication des 

Fleurs du mal, il ®tait d®j¨ connu dans les cercles litt®raires par la publication de 

ses pō mes.  

 

       Cela ne lui suffisait pas, il nËavait pas les moyens mat®riels n®cessaires pour 

vivre. Pour la deuxi¯me ®dition des Fleurs, il a obtenu une rente mensuelle.  

Vu quôil ne cesse de continuer ¨ ®crire les critiques dËart, il gagne bien sa vie. Il 

se compte aussi parmi les premiers traducteurs dËEdgar Allan Poe
15

 dont lôîuvre 

il a d®couvert en 1847.
16

  

 

        Ses vers sont souvent peu compris par la soci®t® et ses r°ves de la gloire 

litt®raire nô®taient pas r®alis®s de son vivant. En 1864 Baudelaire quitte Paris 

pour Bruxelles o½ il donne des conf®rences. Il meurt ̈  Paris en 1867 ¨ lË©ge de 

46 ans par la suite de la paralyse et de sa sant® fragile.
17

 

 

íuvres principales de Charles Baudelaire  

¶ Critiques artistique : Salon de 1845, Salon de 1846, Salon de 1859, 

Curiosit®s esth®tiques 

¶ Traductions des îuvres de Poe : Contes extraordinaires, Histoires 

extraordinaires, Nouvelles Histoires extraordinaires, Notes nouvelles sur 

Edgar Allan Poe 

                                         
13

 Le recueil est assez vaste, il est compos® en effet de six parties : Spleen et Id®al, Tableaux 

parisiens, Le vin, Fleurs du mal, R®volte, La mort. 
14

 BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal/pr®sent® par Franoise RULLIER-THEURET. 
Paris: Larousse, 2006. ISBN 978-2-03-583208-5, p. 6 
15

 Edgar Allan Poe (1809-1849) - romancier, nouvelliste, critique litt®raire et po¯te am®ricain 
16

 NARTEAU, Carole. NOUAILHAC,  Ir̄ ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009, ISBN 987-2-290-01217, p. 87  
17

 ETERSTEIN, Claude. La litt®rature franaise de A ¨ Z. Paris: Hatier, 2011.  

ISBN 978-2218-94734-4, p. 50 
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¶ Po®sie: Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris ou Petis Po¯mes en prose 

¶ Essais: Les Paradis artificiels 

¶ Journaux intimes : Fus®es, Mon cîur mis ¨ nu 

 

2.1.1.1. Charles Baudelaire et la ville de Paris 

× Rue Hautefeuille (13 ou 15 Rue Hautefeuille) ï cËest lôadresse de la 

maison de naissance de Charles Baudelaire. Apr¯s la mort de son 

p¯re il habitait avec sa m¯re et son nouveau mari Jacques Aupick
18

 

une maison dans la rue Saint-Andr®-des-Arts. 

 

× LËh¹tel de Lauzun (17 Quai dËAnjou) ï cËest lôh¹tel situ® au Quai 

dËAnjou construit en 1650-1656. CËest le plus beau palais parisien 

qui attirait souvent beaucoup dËartistes. Charles Baudelaire y restait 

au troisī me ®tage dans la chambre avec les fen°tres qui donnent sur 

la cour. Côest justement dans cette chambre o½ il a cr®® la partie 

principale de son îuvre c®l¯bre ç Les Fleurs de Mal ô. Sa chambre 

nË®tait pas trop riche. Son s®jour ici est connect® avec les d®buts de 

sa toxicomanie : dans cette ®poque il sËest mis ¨ boire et il est 

devenu ainsi alcoolique. Cet h¹tel ®tait pour lui lôendroit o½ il a 

essay® ®galement le haschich. Il changeait couramment son adresse, 

lËautre endroit connu (pour lui et aussi pour les autres artistes) est  

LËh¹tel Du Quai-Voltaire. Si on a envie on peut le visiter avec un 

guide et d®couvrir ce joli int®rieur. Mais attention, il faut avoir une 

r®servation ou une invitation en avance. 

 

 

 

 

                                         
18

 Jacques Aupick (1789 ï 1857) ®tait un militaire et un homme politique. 
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× Rue Saint-Jacques (123 Rue Saint-Jacques) ï dans cette rue se 

trouve le Lyc®e Louis-le-Grand o½ Charles Baudelaire ®tudiait en 

1836-1839. Il nË®tait pas un ®tudiant trop s®rieux, il avait toujours 

beaucoup de probl̄mes. Finalement, il a d¾ quitter cette ®cole.  

 

× Le  th®©tre du Panth®on se trouve dans la m°me rue (96 rue Saint-

Jacques). Côest l¨-bas o½ Baudelaire a rencontr® sa ç femme fatale è, 

Jeanne Duval. AujourdËhui cËest un petit th®©tre o½ on peut assister ¨ 

des pi¯ces alternatives ou se plonger dans lË®coute des chansons 

classiques. LËentr®e est au plus souvent gratuit. Le programme est 

disponible sur le site de web. 

 

× Place du Panth®on - Biblioth¯que Sainte-Genevi¯ve et Biblioth¯que 

Jacques Doucet
19

 (8-10 Place du Panth®on).  Dans ces biblioth̄ ques 

se trouvent les autographes de Charles Baudelaire et les autres 

grands noms parisiens. Cette biblioth̄que est ouverte au public. 

 

2.1.2. Paul Verlaine (1844-1896) 

          Paul Verlaine est n® en 1844 ¨ Metz. Par ses 

Pō mes saturniens, il sôest impos® facilement parmi les 

auteurs regroup®s autour du Parnasse contemporain. En 

1867, Paul Verlaine sôest mis ¨ boire par la suite de la 

mort de sa cousine £lisa.
20

 

21
 

           Il a commenc® ¨ voyager avec Arthur Rimbaud, ils ont visit® la Belgique et 

aussi lôAngleterre. Leur amiti® a ®t® rompu par le drame du 10 juillet 1873.        

                                         
19

 Jacques Doucet  (1853 ï 1929) ®tait grand couturier et m®c¯ne franais. 
20

 NARTEAU, Carole. NOUAILHAC,  Ir¯ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 89 
21

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Paul_Verlaine/148617 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Paul_Verlaine/148617
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Quand ils ®taient ¨ Bruxelles, il a bless® Rimbaud par deux coups de revolver. 

Par la suite, il a ®t® emprisonn® ¨ la prison ¨ Mons
22

 o½ il a pass® deux mois. En 

prison il a ®crit son autre recueil, Romances sans paroles.  

 

        Apr¯s la sortie de la prison, il vivait quelques ann®es tranquillement mais 

apr¯s son retour ¨ Paris, il est tomb® de nouveau dans les probl¯mes avec alcool 

et violence.
23

 

        En 1886, sa m̄re meurt et il reste sans moyens. Il est devenu n®anmoins 

lôesprit guidant de la jeune g®n®ration symboliste et il est sacr® comme le prince 

des pō tes. Il est mort dans la mis¯re le 8 janvier 1896 ¨ lË©ge de cinquante-deux 

ans.
24

 

 

Ses îuvres pricipales :  

Pō mes: Pō mes saturniens, F°tes galantes, La Bonne Chanson, Romances sans 

paroles, Sagesse, Jadis et Nagu¯re, Parallement 

 

2.1.2.1 Paul Verlaine et la ville de Paris 

 

× 39 Rue Descartes ï cËest la maison o½ Paul Verlaine est mort. Cette 

maison est aussi connue parce quôelle ®tait habitu®e par Ernest 

Hemingway qui appr®ciait son ambiance calme. 

 

× 19 Rue de Cardinal-Lemoine - la maison o½ Paul Verlaine et sa 

femme Mathilde Maut® de Fleurville habitaient apr¯s leur mariage 

en 1870. Paul Verlaine aimait beaucoup cette maison, il admirait 

souvent la belle vue sur le fleuve en buvant son caf®. 

                                         
22

 Mons est une ville francophone de Belgique situ®e en r®gion wallonne. 
23

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dolejġ² 

nakladatelstv² a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 466 
24

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dolejġ² 

nakladatelstv² a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 466 



16 

 

Malheureusement, il menait la vie dËalcoolique (comme Charles 

Baudelaire) et il nô®tait plus capable de payer cette jolie maison. Les 

®poux se sont ainsi d®m®nag®s. Finalement, il pouvait rester chez les 

parents de sa femme. 

 

× 6 Rue de Vaugirard ï En 1889, quand Paul Verlaine a quitt® 

lËh¹pital, lË®crivain Maurice Barr¯s
25

 lui a pay® cet appartement qui 

se trouve ¨ lËh¹tel de Lisbonne. De nouveau, Paul Verlaine nËavait 

plus dËargent et il a d¾ se retourner ̈  lËh¹pital 

 

2.1.3. Arthur Rimbaud (1854-1891)  

 

ç Et jËai vu quelquefois ce que lËhomme a cru 

voirè
26

 

(Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre
27

) 

 

 

28
 

Arthur Rimbaud est n® ¨ Charleville. Son enfance ®tait difficile ï ses 

parents se sont s®par®s quand il avait sept ans et sa m̄re lui a donn® une 

®ducation tr¯s stricte.  

Son professeur de rh®torique, Georges Izambard
29
, lËaidait et lËencourageait 

pour sa vocation de po¯te. Mais lË®poque ®tait tr¯s compliqu®e ï la guerre contre 

la Prussie de 1870 est succ®d®e par la Commune en 1871.  

                                         
25

 Maurice Barr̄ s (1862 ï 1923) ®tait un ®crivain et homme politique. 
26

 NARTEAU, Carole. NOUAILHAC,  Ir̄ ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 91 
27

 Le Bateau ivre - est un po¯me ®crit par Arthur Rimbaud ¨ la fin de l'®t® 1871 
28

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035 
29

 Georges Izambard (1849-1931) ï un professeur de rh®torique 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035
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       Dans cette p®riode il rencontre le po¯te Paul Verlaine et il commence ¨ 

publier les pō mes. Paul Verlaine quitte ensuite sa femme.  

 

        Il vit avec Arthur Rimbaud la vie de boh¯me (on parle de leur relation 

homosexuelle) qui est tr¯s orageuse et accompagn®e de beaucoup dËalcool. Ils 

sont all®s en Belgique et aussi ¨ Londres.
30

 

 

                En 1873, Rimbaud annonce ¨ Verlaine son intention de se rompre avec lui.
31

 

Verlaine le blesse ensuite par deux coups de revolver.  

                Apr¯s leur rupture, Rimbaud est parti pour lËAbyssinie
32

 o½ il sôoccupe du 

commerce et du trafic dËarmes pendant onze ans. Or, en 1891 il est oblig® de 

rentrer en France ¨ cause de la tumeur au genou. Malgr® lôamputation de la 

jambe, il succombe au cancer et il meurt ¨ lË©ge de trente-sept ans.
33

 

 

Ses îuvres principales:  

Po®sie : Po®sies, Une Saison en enfer, Illuminations 

Lettres : Lettre du voyant 

 

 2.1.3.1. Arthur Rimbaud et la ville de Paris 

× Le caf® Procope (13 rue de lËAncienne Com®die) ï le caf® connu 

fond® par Francesco Procopio dei Coltelli
34

 en 1686. A lËint®rieur, 

Le Procope est ®quip® dôun confort riche.  

 

                                         
30

   NARTEAU, Carole. NOUAILHAC,  Ir¯ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 91 
31

 NARTEAU, Carole. NOUAILHAC,  Ir̄ ne. La litt®rature franaise. Le XIXe si¯cle/pr®sent® 

par Carole Narteau et Ir¯ne Nouailhac. Paris: Librio, 2009. ISBN 987-2-290-01217, p. 91 
32

 Abyssinie - L'Empire d'£thiopie. 
33

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dolejġ² 

nakladatelstv² a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 367 
34

 Francesco Procopio dei Coltelli (1651 ï 1727) ®tait un cuisinier italien 
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Ce caf® ®tait fr®quent® par la pl®iade des hommes de lettres : Jean de 

la Fontaine, Denis Diderot, £mile Zola, Guy de Maupassant, Anatole 

France etc. Jan Neruda est aussi all® voir ce caf® pendant sa visite de 

Paris. AujourdËhui cËest un caf® un peu touristique mais si on envie 

le visiter et y aller mange il faut avoir une r®servation en avance et 

beaucoup dËargent. Tout est marqu® sur le site dËinternet.
35

 

 

× Rue de Buci ï en 1871, Paul Verlaine a demand® son ami Th®odore 

de Banville
36

 ¨ loger Arthur Rimbaud chez lui. Arthur Rimbaud nËy 

est pas rest® longtemps. Apr¯s quelques probl¯mes et sc¯nes 

violentes, il a ®t® forc® de changer son appartement de nouveau. 

 

         2.2.  LËimpressionnisme 

            LËimpressionnisme est le courant de la seconde moiti® du XIX
e
 si¯cle, cËest 

le mouvement le plus important parmi les styles artistiques.  

         Le terme lËimpressionnisme a ®t® utilis® pour la premi¯re fois par Louis 

Joseph Leroye.
37

  

          Il a voulu tourner ainsi en ridicule les îuvres de trente jeunes peintres
38

 qui 

ont expos® leurs îuvres chez le photographe Nadar
39

 ¨ Paris,
40

 parmi dôautres de 

Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Jean-Baptiste Armand, Edgar 

Degas ou Camille Pissarro.  

                                         
35

 Le caf® Procope: http://www.procope.com/ 
36

 Th®odor de Banville  - po¯te, dramaturge et critique dramatique 
37

 Louis Joseph Leroye -  journaliste, auteur dramatique, peintre de genre et graveur franais 
38

   RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 9 
39

  Nadar ï cËest un pseudonyme de Gaspard-F®lix Tournachon, Nadar est un caricaturiste, 

a®ronaute et photographe franais 
40

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 9 

http://www.procope.com/
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          Louis Joseph Leroye a r®dig® la critique de cette exposition, pr®sent®e sous 

le titre Impression, selon le tableau de Claude Monet et publi®e dix jours apr¯s de 

lËouverture de lËexposition chez Nadar.
41

 En r®action ¨ cette critique, les peintres 

ont fond® la Soci®t® anonyme coop®rative des artistes-peintres, sculpteurs, 

graveurs pour pouvoir librement exposer leur îuvres.
42

  

          Il y avait huit expositions impressionnistes, en 1874, 1876, 1877, 1879, 

1880, 1881, 1882 et 1886. Le nombre des peintres impressionnistes ne cessait 

dôaccro´tre pendant ces ann®es et le style a perdur® ainsi jusquôau d®but du 20
e
 

si¯cle.  

         Dans ce chapitre, nous parlerons des repr®sentants principaux de 

lËimpressionnisme et de leurs grandes îuvres. Ensuite, nous pr®senterons les 

endroits parisiens o½ se trouvent aujourdôhui les îuvres mentionn®es, ¨ savoir les 

galeries et les mus®es. 

2.2.1 . Claude Monet (1840-1926) 

ç Il nous faut ici ®crire un nom nouveau. Nous ne 

connaissions pas M. Claude Monet; le go¾t des 

colorations harmonieuses, le sentiment des valeurs, 

lËaspect saisissant de lËensemble, une mani¯re hardie de 

voir les choses et de sËimposer ¨ lËattention de spectateur, 

ce sont l¨ des qualit®s que M. Monet poss¯de d®j¨ ¨ un 

haut degr® nous ne lËoublierons plus. è                                                              
43

 

(Paul Mantz, çLe Salon de 1865è) 

                                         
41

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 9 
42

 Ibid. 9.  
43

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Claude_Monet/133685 
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            Claude Monet est n® en 1840 comme second fils dËAdolphe et Louise-

Justine Monet. N® ¨ Paris, côest Le Havre qui est devenu la ville de son enfance. 

Il passait son enfance entour®e par la musique gr©ce au talent musical 

exceptionnel de sa m¯re. Pendant cette ®poque-l¨, il a rencontr® Eug¯ne Baudin. 

Apr¯s son retour ¨ Paris, il sôest li® avec Camille Pissarro et avec beaucoup 

dËautres artistes. En 1869, il a pu travailler avec un autre peintre : Pierre Augustre 

Renoir dans La Grenouill̄re. 

           En 1870, il sËest mari® avec Camille Doncieux et ils sont partis ¨ Londres. 

Ensuite, il a cr®® son tableau c®l¯bre d®j¨ mentionn® - Impression, soleil levant. 

Peu de temps apr¯s, il participe ¨ la premi¯re exposition chez Nadar.
44

 Pendant sa 

vie, il a chang® ses r®sidences plusieurs fois. Apr̄ s la mort de sa premi¯re 

femme, il sËest remari® de nouveau avec Alice Hosched®. Malheureusement, 

Alice d®c¯de aussi. Monet tombe en d®pression et il nôest plus capable de 

continuer ̈  peindre.
45

 

         Son chef dôîuvre Les Nymph®as est expos® au Mus®e de lËOrangerie qui se 

trouve dans le Jardin des Tuileries, ¨ Paris. Claude Monet est mort le 6 d®cembre 

1926, ¨ Giverny.
46

 

Peintures principales de Claude Monet:  

¶ Le Port de Trouville (1870) 

¶ Impression soleil levant (1872) 

¶ Tulipes des Pays-Bas (1872) 

¶ Soleil lËhiver ¨ Lavacourt (1879-1880) 

 

                                         
44

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 199 
45

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 199 
46

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 138 
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2.2.1.1. Les îuvres de Claude Monet ̈  Paris 

× Le Mus®e de lËOrangerie (Jardins Tuileires)
47

 

× Le Petit Palais (22 Saint-Dominique) 

× Le Mus®e dËOrsay (1 Rue de la R®gion dËHonneur)
48

 

× Le Mus®e Marmottan Monet (2 Rue Luis Boilly) 

2.2.3. £douard Manet (1832-1833) 

            £douard Manet est n® en 1832 ¨ Paris. A partir de 

1850, il passait presque chaque jour au Louvre o½ il 

travaillait au bureau de Thomas Couture.
49

 Le Salon 

officiel a refus® quelques de ses îuvres, mais deux 

tableaux sont accept®s. £douard Manet avec sa famille sËest 

d®m®nag® ¨ plusieurs reprises, mais ils restaient toujours  ̈

Paris.                                                                                           
50

 

           Pendant sa vie, il a rencontr® Paul C®zanne et aussi Claude Monet avec 

lequel il a pass® lË®t® de 1874.
51

 Parmi ses amis se comptait ®galement lô®crivain 

Emile Zola. Il participait aux quelques expositions des impressionnistes, 

n®anmoins il nô®tait pas le membre du mouvement ¨ vrai dire.  

            A la diff®rence dôautres impressionnistes, £douard Manet nËa jamais 

rencontr® les difficult®s financi¯res. Il trouvait ses inspirations dans les rues de 

Paris, dans ses habitants, surtout dans les contrastes entre la richesse et la 

pauvret®.
52

 

                                         
47

 Le Mus®e de lËOrangerie - http://www.musee-orangerie.fr/ 
48

 Le Mus®e dËOrsay - http://www.musee-orsay.fr/ 
49

 Thomas Couture (1815-1879) - est un peintre d'histoire franais 
50

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Edouard_Manet/131480 
51

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 138 
52

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 138 

http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Edouard_Manet/131480
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        En 1879, il est parti en Bellerue ̈ cause des probl̄ mes avec sa jambe qui lui 

sera amput®e dans quelques ann®es. Il est mort en 1883.
53

 

Peintures principales dô£douard Manet: 

¶ Jeune Homme en costume de majo (1863) 

¶ Le Buveur dËAbsinthe (1858-1859) 

¶ Le Chanteur espagnol (1860) 

¶ LËHomme mort (1864-1865) 

2.2.3.1. £douard Manet et la ville de Paris 

× Maison de naissance de Monet (5 Rue de Bonaparte) ï cËest lËadresse 

exacte de la maison de naissance dË£douard Manet. Le nom de cette rue se 

r®f¯re ¨ son autre habitant fameux, ¨ Napol®on Bonaparte. 

 

× La Closerie des Lilas (171 Boulevard de Montparnasse) 

 

× Le Mus®e dËOrsay (1 Rue de la R®gion dËHonneur)
54

 

 

× Le Mus®e Marmottan Monet (2 Rue Luis Boilly) 

 

 

 

 

 

 

                                         
53

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 138 
54

 Le Mus®e dËOrsay - http://www.musee-orsay.fr/ 

http://www.musee-orsay.fr/
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2.2.4. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

             Pierre-Auguste Renoir est n® en 1841 ¨ Limoges. 

N®anmoins, peu de temps apr¯s, en 1844, ses parents se 

sont d®m®nag®s ¨ Paris. 
55

 Il est consid®r® ¨ juste titre 

comme un des repr®sentants le plus importants de 

lËimpressionnisme. Il a fait ses ®tudes ¨ lËEcole de 

Beaux-Arts. Pendant sa vie, il coop®rait avec autres 

impressionnistes comme Bazille ou Monet.                                                       
56

  

    Avec ce dernier, il partageait lôatelier ¨ Paris.
57

 Ses peintures montrent la vie 

quotidienne de Paris : les caf®s, les rues etc. En 1875, il a commenc® sa s®rie des 

actes.  

           A cause de sa maladie, il est parti en 1882 ¨ Alger,. Il est mort en 1919
58

 

dans sa maison ¨ Cagnes-sur-mer.
59 

Peintures principales de Pierre-Auguste Renoir: 

¶ Bal du moulin de la Galette (1876) 

¶ Au jardin sous la tonnelle au moulin de la galette (1876) 

¶ Le D®jeuner des canotiers (1881) 

¶ Les Grandes Baigneuses (1887) 

¶ Jeune fille au chapeau de paille (1884) 

 

                                         
55

   RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 187 
56

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste_Renoir/140690 
57

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 223 
58

 RICKETTS. Melissa. MistŚi svŊtov®ho mal²Śstv² IMPRESIONISMUS. DobŚejovice: REBO 

PRODUCTIONS, 2005. ISBN 80-7234-428-5. p. 223 
59

 Cagnes-sur-mer - commune franaise situ®e dans le d®partement des Alpes-Maritimes en 

r®gion Provence-Alpes-C¹te d'Azur. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste_Renoir/140690
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2.2.4.1. Pierre-Auguste Renoir et la ville de Paris  

× Rue de Fleurs (27 Rue de Fleurs) - En 1903, Gertude Stein
60

 et Leon 

Stein se sont d®m®nag®s dans cette maison. Ils ont commenc® ¨ collecter 

les peintures des auteurs comme C®zanne, Matisse, Picasso et aussi 

Renoir. 

 

× Rue Laffitte (39 Rue Laffitte) ï Ambroise Vollard
61

 a lou® ici une petite 

boutique avec les peintures. Dans le sous-sol de la maison, il organisait les 

petites soir®es o½ il invitait les peintres comme Paul C®zanne, Auguste 

Renoir, Edgar Degas etc.  

 

× Le Caf® Guerbois (9 Avenu de Clichy) 

 

× Le Mus®e de Montmartre Jardins de Renoir (10-12 Rue Cortot) 

 

× Un film de Pierre-Auguste Renoir, óRenoirô ï le film r®alis® en 2012 

par Gilles Bourdo qui d®crit sa vie.  

        2.3.  Le surr®alisme 

            Le surr®alisme est un mouvement litt®raire et artistique qui se d®veloppe en 

France surtout apr¯s la Premi¯re Guerre mondiale. Son nom provient de lôadjectif 

óósurr®elóó, invent® par Guillaume Apollinaire. Les fondateurs de ce mouvement 

sont Andr® Breton et Philippe Soupault dont nous parlerons plus en d®tail dans 

les pages suivantes. 

ç Pour les surr®alistes, le langage po®tique doit devenir lËinstrument dËune 

lib®ration de lËesprit. è
62

 

                                         
60

 Gertrude Stein (1874 ï 1946) ®tait une po®tesse, ®crivain et dramaturge am®ricaine. 
61

 Ambroisse Vollard ®tait un marchand dËart. 
62

 ETERSTEIN, Claude. La litt®rature franaise de A ¨ Z. Paris: Hatier, 2011. ISBN 978-2218-

94734-4, p. 429 
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 2.3.1. Andr® Breton (1896-1966)  

            Andr® Breton est n® ¨ Tinchebray
63

 en 1896. Il ®tait 

po¯te, ®crivain, essayiste et fondateur du surr®alisme. Au 

moment o½ la Grande Guerre
64

 a ®clat®, Andr® Breton 

®tait ®tudiant en m®decine. Il a mis en pratique les 

nouvelles techniques de la psychanalyse freudienne et 

depuis 1924, il sôoccupe presque exclusivement par la 

cr®ation litt®raire.
65

 En 1915, il a rencontr® Guillaume 

Apollinaire et en 1917                                                                                            
66

 

     Louis Aragon. Andr® Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault
67

 ont fond® la 

revue Litt®rature o½ ils ont publi® ®galement le premier texte surr®aliste : Les 

Champs magn®tique. 

     Andr® Breton devient donc le chef naturel du groupe des surr®alistes. Son 

style se distingue par lË®criture automatique et par lôemploi de lËimage.
68

 En 

1924, il a publi® le Manifeste du surr®alisme et ensuite en 1930, le Second 

Manifeste.  

     Breton est connu ®galement pour son engagement politique : il est devenu 

membre du Parti communiste.  

                                         
63

 Tinchebray - est une division administrative franaise situ®e dans le d®partement de l'Orne et 

la r®gion Basse-Normandie 
64

 La Grande Guerre - La Premi¯re Guerre mondiale (1914-1918) 
65

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dolejġ² 

nakladatelstv² a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 58 
66

 Larousse encyclopedie [en ligne] [consult® le 22 avril 2017] Disponible sur: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andre/Breton/110152 
67

 Philippe Soupault (1897 ï 1990) - est un po¯te franais, cofondateur du surr®alisme  
68

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dojeġ² nakladatelstv² 

a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 58 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andre/Breton/110152
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      Il a donc pris parti dans les querelles parmi les ®crivains de lô®poque, 

notamment dans les exclusions de Michel Leiris,
69

 de Robert Desnos
70

 et ensuite 

®galement de Louis Aragon
71

 du parti. 

            En 1940, Andr® Breton sËest exil® aux £tats-Unis ¨ cause de la mise en place 

du r®gime de Vichy.
72

 Apr¯s la guerre, il est revenu ¨ Paris et il a essay® de 

renouveler le mouvement surr®aliste. Il meurt en 1966 ¨ Paris.
73

 

 

íuvres principales dôAndr® Breton :  

¶ Po®sie : Les Champs magn®tiques 

¶ Essais : Manifeste du surr®alisme, Second Manifeste du surr®alisme, Les 

Vases communicants, Ode ¨ Charles Fourier 

¶ R®cits : Nadja, LËAmour fou, Arcane 

 

2.3.1.1. Andr® Breton et la ville de Paris 

× LËH¹tel des Grands Hommes (17 Place du Panth®on) ï Andr® Breton y 

habitait ¨ partir de 1918. Cet h¹tel est aussi mentionn® dans son r®cit 

Nadja.
74

 

 

× Restaurant o½ Breton et Nezval ont mang® ensemble (Rue G´t-le-

Cîur)  dans cette rue, il y avait un petit restaurant o½ V²tŊzslav Nezval,
75

 

pendant sa visite ¨ Paris, a mang® avec Andr® Breton et Benjamin Peret. 

AujourdËhui il nËy est plus, il faut juste regarder cette jolie rue.  

                                         
69

 Michel Leiris (1901 ï 1990)  ®tait un ®crivain, po¯te, ethnologue et critique d'art franais 
70

 Robert Desnos  (1900 ï 1045) ®tait un po¯te franais 
71

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dojeġ² nakladatelstv² 

a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 58 
72

 Le r®gime de Vichy  (1940-1944) - le r®gime politique qui ®tait dirig® par le mar®chal 

Philippe P®tain. Le gouvernement de Vichy a collabor® avec les forces dôoccupation 

allemandes. 
73

 DOLEJĠĉ, Pavel. Ġkoln² slovn²k svŊtovĨch spisovatelŢ. Humpolec: Pavel Dojeġ² nakladatelstv² 

a vydavatelstv², 2007. ISBN 978-80-86480-06-0, p. 58 
74

 LËH¹tel des Grands Hommes : http://www.hoteldesgrandshommes.com/fr/ 
75

 V²tŊzslav Nezval (1900 ï 1958) ®tait un po¯te tch¯que. 
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× Rue de lËOd®on (7 Rue de lËOd®on) ï Dans cette maison, une certaine 

Adrienne Monnier a cr®® une petite libraire parce que elle nËavait pas 

assez dËargent pour acheter les livres ¨ lire. Cette libraire portait le nom 

ç La Maison des Amis des Livres è et dans peu de temps, elle est devenue 

populaire comme la place de rencontre pour les artistes. Andr® Breton la 

visitait souvent avec ses amis ®crivains.  

 

× Le Cimeti¯re Batignolles (8 Rue Saint-Just) ï Andr® Breton est enterr® 

dans la section num®ro 31. Dans ce cimeti¯re, il y a aussi les tombeaux de 

Paul Verlaine, Jean Mor®as etc. 

 

× Rue Fontaine (42 Rue Fontaine) ï Andr® Breton y passait la plupart de sa 

vie, cË®tait aussi la place pour se rencontrer avec autres surr®alistes.  

 

2.3.2. Guillaume Apollinaire (1880-1918) 

       Guillaume Apollinaire est n® ¨ Rome de la m¯re 

polonaise et du p¯re italien qui ®tait officier. Apollinaire 

restait toujours avec sa m¯re, il lËa suivi dans ses 

d®placements nombreux.                                                  
76

 

       Il passait son enfance ̈ Monaco et ¨ Nice. En 1901, il 

est engag® comme pr®cepteur en Allemagne, dans une 

famille allemande. En ce moment, il a rencontr® son premier amour ï Annie 

Playden
77
, qui lui a inspir® dans ses plusieurs pō mes.

78
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       En 1902, Apollinaire est revenu ¨ Paris. Il travaille dans plusieurs journaux 

et il collabore avec autres ®crivains et artistes comme Max Jacob
79

, Alfred Jarry
80

 

ou Pablo Picasso
81
. En 1913, il a publi® le recueil Alcools. ç Alcools rassemblent 

des po¯mes ®crits depuis 1898 et appara´t comme lËune des manifestations les 

plus ®clatantes de lËesprit nouveau qui, en peinture avec le cubisme ï comme la 

litt®rature, veut explorer, au d®but du XX
e 
, le si¯cle, le champ de la modernit®è

82
  

      Apr¯s lô®clatement de la Grande Guerre, Guillaume Apollinaire sËengage 

dans lËarm®e franaise. Dans cette p®riode, il tombe amoureux de Louise de 

Coligny-Chatillon. Côest ¨ elle que Apollinaire sôadresse dans ses Po¯mes ¨ Lou. 

En 1918, il a publi® un autre recueil de po¯mes ï Calligrammes.
83

 

Tourbillon de mouches 

ç Un cavalier va dans la plaine 

La jeune fille pense ¨ lui 

Et cette flotte ¨ Mytil¯ne 

Le fil de fer set l ¨ qui luit 

Comme il cueillait la rose ardente 

Leurs yeux tout ¨ coup ont fleuri 

Mais quel soleil la bouche errante 

A qui la bouche avait souri è
84

 

(Guillaume Apollinaire, Calligrammes) 
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 Max Jacob (1876 - 1944) ®tait un po¯te, romancier, essayiste, ®pistolier et peintre franais.  
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 Alfred Jarry (1873 - 1907) ®tait un po¯te, romancier et dramaturge franais 
81
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        Il est mort en 1918 ¨ Paris, victime de la grippe espagnole qui commence ¨ 

ravager la France, ¨ lô©ge de trente-huit ans.
85

 

íuvres principales de Guillaume Apollinaire :  

¶ Po®sie : Alcools, Calligrammes, Pōmes ¨ Lou 

¶ Contes: LËH®r®siarque, LËEnchanteur pourrissant 

¶ Th®©tre: Les Mamelles de Tir®sias 

 

2.3.3.1. Guillaume Apollinaire et la ville de Paris 

× Le D®part (3 Place Saint-Michel) ï Le D®part est le caf® situ® ¨ la place 

Saint-Michel. Son nom dËorigine est Le Soleil dËOr. Il ®tait visit® par L®on 

Bloy, Alfred Jarry etc. En 1903, Guillaume Apollinaire y passait beaucoup 

de temps pendant les soir®es litt®raires. 

 

× Le Caf® de Flore (172 Boulevard Saint-Germain) ï Guillaume 

Apollinaire ®tait le roi de ce caf®, il y ®tait toujours.
86

 

 

× LË£glise Saint-Thomas dËAquin (Rue du Bac) ï En 1918, Guillaume 

Apollinaire sôest mari® dans cette ®glise construit en 1632. Ses t®moins 

®taient Pablo Picasso et Ambroise Vollard. Malheureusement, la m°me 

ann®e, son enterrement a eu lieu dans cette ®glise.
87
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2.3.4. Paul £luard (1895-1952) 

       Paul £luard est n® dans la banlieue parisienne en 1895. 

Son vrai nom ®tait Eug¯ne Grindel. A cause de sa sant®, il 

est parti en Suisse o½ il a rencontr® Gala.
88

 Pendant son 

s®jour, il commence ¨ ®crire ses po¯mes. Apr¯s le retour ¨ 

Paris, il a rencontr® Aragon et ®galement Breton. Avec ces 

deux auteurs, il repr®sente la figure majeure du mouvement 

surr®aliste.                                                                                  
89

 

íuvres principales de Paul £luard :  

¶ Po®sie : 152 Proverbes mis au go¾t du jour, Capitale  

de la douleur, LËAmour, la po®sie, Ralentir travaux, LËImmacul®e 

Conception, La vie imm®diate, Les Yeux fertiles, Po®sie ininterrompue, Le 

Temps d®borde, Le Ph®nix 

 

2.3.5. Louis Aragon (1897-1982)  

        Il est n® ¨ Neuilly-sur-Seine en 1897. Il ®tait po¯te et 

romancier franais. Pendant ses ®tudes en m®dicine, il a 

rencontr® Andr® Breton et ils ont fond® ensemble la revue 

Litt®rature.                                                                       
90

 

       Jusquô¨ la publication de son texte Paysan de Paris, 

il faisait partie du mouvement Dada
91

 et aussi des 

surr®alistes. Il est devenu membre du Parti communiste et cËest pourquoi, en 

1927, il a quitt® finalement le groupe des surr®alistes.
92
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 Gala ®tait une jeune Russe, la future femme de Paul £luard. 
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       En 1928, il a rencontr® sa femme Elsa Triolet
93

 et il a d®couvert le style du ç 

r®alisme socialiste en litt®rature è
94

 

       Apr¯s son retour de lËURSS o½ il a s®journ®  en 1934, Louis Aragon a publi® 

les pō mes Hourra lËOural. Ensuite, il a publi® son texte  

des Communistes mais il a refus® de ç comprendre le communisme en litt®rature 

dans un sens trop restreint, il continue de sËen r®clamer. è
95

 

Il est mort en 1982 ̈ Paris et il est enterr® ¨ c¹t® de sa femme Elsa Triolet. 

ç Premi¯re station : La mer, trois coquillages, une for°t et le Puy-de-D¹me 

Deuxī me station : Une graine 

Troisi¯me station : La vague, le feu, une plante verte, une figure de lË®goµsme, 

sorte de dieu nu et tigr®, sort dËune conque ent brandissant une formule 

t®l®graphique, sur laquelle on a ®crit : CËest moi, cËest moi ! et oubli® de 

mentionner le nom et lËadresse de lËenvoyeur.... è
96

 (Louis Aragon, Le Paysan de 

Paris
97

) 

íuvres principales de Louis Aragon :  

¶ Po®sie : Feu de joie, Le Mouvement perp®tuel, Le cr¯ve-Cîur, Les Yeux 

dËElsa, Le Mus®e Gr®vin, La Diane franaise, Le Roman inachev® 

¶ Proses et romans : Anicet, La D®fense de lËinfini, Le Paysan de Paris, La 

Semaine sainte, La Mise ¨ mort, Blanche ou lËOubli, Les Cloches de B©le, 

Les Beaux Quartiers, Les Voyageurs de lËimp®riale, Aur®lien, Les 

Communiste 
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2.3.6. Jacques Pr®vert (1900-1977) 

        Il est n® ¨ Neuilly-sur-Seine
98

. Dans son enfance, il avait 

beaucoup de probl̄mes ¨ lË®cole et il ®tait consid®r® comme 

un mauvais ®l¯ve. A partir de lô©ge de quinze ans, il a d¾ 

travailler afin dôobtenir les moyens pour vivre. Il essayait 

plusieurs types de travail. 
99

                                                 
100

 

Pendant son engagement ¨ l'arm®e, il a rencontr® Yves Tanguy 
101

 et puis 

aussi Marcel Duhamel.
102

  

Apr¯s son retour ¨ Paris, il a commenc® ¨ sôint®grer dans le groupe des 

surr®alistes. Or, il nô®tait dans le groupe que quatre ann®es. Il sôest rompu avec 

les autres surr®alistes pour ses opinions et il a d¾ quitter le groupe.  

Apr s̄ ce succ̄ s en 1930, il a tourn® son attention vers la po®sie, la chanson (avec 

Kosma
103

), le th®©tre (avec le groupe Octobre). Il participe ®galement ¨ la 

r®alisation des films (avec son fr¯re Pierre, Jean Renoir
104

 et Marcel Carn®
105

),
106

  

il a ®crit m°me quelques sc®narios.  
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         En 1945, son recueil Les Paroles a ®t® accueilli avec un succ¯s consid®rable 

et la popularit® de ses po¯mes sôest r®pandue ®galement dans autres pays. En 

1977, il est mort ̈  Omonville-la-Petite
107

. 

Ses îuvres pricipales :  

¶ Po®sie : Paroles, Histoire, Spectacle, La Pluie et le beau temps, Fatras, 

Choses et Autres 

 

2.3.6.1. Jacques Pr®vert et la ville de Paris 

 

× Rue de la Seine ï Jacques Pr®vert aimait cette rue beaucoup, il lui a 

consacr® un des po¯mes dans ses Paroles. 

 

× Cit® V®ron (6 Cit® V®ron) ï Jacques Pr®vert habitait dans cette 

maison. Cette maison est connue ®galement pour le s®jour de Boris Vian 

qui y passait la plupart de sa vie. 

 

Les caf®s typiques pour les surr®alistes : 

¶ La Rotonde (Montparnasse) 

¶ Le D¹me  (108 Boulevard du Montparnasse) 

¶ La Coupole (102 Boulevard du Montparnasse) 

2.4.  LËexistentialisme 

        LËexistentialisme est un courant de pens®e qui touche ¨ la fois la 

philosophie et la litt®rature. Le terme provient ®tymologiquement du mot 

ç existence è. 
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 Nous pouvons d®finir lôexistentialisme comme  ç é philosophie qui se place au 

centre de sa r®flexion (le fait quËune chose ou un °tre est), par opposition aux 

philosophies de lËessence (ce qui constitue la nature dËune chose ou dËun °tre 

ind®pendamment de son existence). è 
108

 

       Au milieu franais, lËexistentialisme est le plus souvent associ® ¨ lËîuvre de 

Jean-Paul Sartre et ̈ la revue Les Temps Modernes
109

 quËil a co-fond® en 1945 

avec le philosophe Maurice Merleau-Ponty.
110

 ç Lô©ge dôor è de lôexistentialisme 

en France date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aux ann®es 1950. 

2.4.1. Jean-Paul Sartre (1905-1980)  

       Jean-Paul Sartre est n® ¨ Paris en 1905 dans une 

famille bourgeoise. Il ®tait philosophe, essayiste et auteur 

dramatique. Dans son enfance, il sôest fait reconnu comme 

un ®l̄ve excellent.                                                             
111

 

       Il ®tudiait au Lyc®e Louis-le-Grand o½ il a rencontr® 

Paul Nizanet. Il a poursuivi ses ®tudes ¨ lË£cole Normale Sup®rieure et côest dans 

cette institution o½ il se lie avec sa compagnonne Simone de Beauvoir.  

Son succ¯s date d®j¨ avant le d®but de la guerre gr©ce ¨ son premier roman La 

Naus®e et le recueil de nouvelles Le Mur,
 112 

  publi® en 1939. 

        Pendant lËOccupation, Sartre a ®crit deux pi¯ces de th®©tre : Les Mouches et 

Huis clos. Il est devenu lôesprit guidant de lËexistentialisme et il a fond® la revue 

mensuelle Les Temps Modernes. 
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        En 1945, il a publi® le cycle romanesque Les Chemins  

de la libert® qui reste inachev® : le quatrī me roman de cette s®rie nË®tait jamais 

publi®.
113

 En 1964, il a ®crit Les Mots, le texte autobiographique, qui est reu 

avec un grand succ¯s. La m°me ann®e, il se voit attribu® prix Nobel, mais il lËa 

refus®e. 
114

 En 1971-1972, il publie la premi¯re partie de sa derni¯re grande 

îuvre, lô®tude sur Gustave Flaubert LËIdiot de la famille qui reste n®anmoins 

inachev®.  En 1973, il est frapp® par la c®cit® et il ne peut plus continuer ¨ ®crire. 

Il est mort ¨ Paris, son enterrement devient une grande manifestation publique. 

íuvres principales de Jean-Paul Sartre :  

¶ Romans : La Naus®e, Les Chemins de la libert® 

¶ Nouvelles : Le Mur 

¶ Th®©tre : Les Mouches, Huis clos, Les Mains sales 

¶ Philosophie : LËątre et le N®ant 

¶ Autobiographie : Les Mots 

¶ Critique : LËIdiot de la famille 

 

2.4.1.1. Jean Paul Sartre et la ville de Paris 

× £cole Normale Sup®rieure (45 Rue dËUlm) ï Jean-Paul Sartre 

fr®quentait cette Grande ®cole, destin®e ¨ la formation des futurs 

enseignants.  

 

× Le Caf® de Flore (172 Boulevard Saint-Germain) ï Jean Paul Sartre y 

passait beaucoup de temps avec sa compagnonne Simone de Beauvoir et 

avec autres amis : dans la p®riode dôapr¯s-guerre, le caf® est devenu le 

foyer culturel et intellectuel primordial.  
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× Boulevard Saint-Germain ï Jean-Paul Sartre habitait quelques ann®es au 

coin de la Rue de Bonaparte, exactement au troisi¯me ®tage de la maison 

de six ®tages. 

 

× Le Procope (13 rue de lËAncienne Com®die) 

 

× Rue Mignard (13 Rue Mignard) ï la maison de naissance de Jean-Paul 

Sartre. Apr¯s la mort de son p¯re, la famille se d®m®nage dans 

lôappartement ¨ 1 Rue de Goff. 

 

2.4.2. Simone de Beauvoir (1908-1986) 

 

        Simone de Beauvoir est n® en 1908 ¨ Paris. Elle ®tait 

femme de lettres, ®crivain, essayiste franaise. Issue dôune 

famille catholique, elle a refus® la foi ¨ lô©ge adulte.
115

 Elle a 

®tudi® ¨ la Sorbonne et elle est devenue agr®g®e de 

philosophie. Pendant ses ®tudes, elle sËest li®e avec Jean-

Paul Sartre. Elle est devenue c®l¯bre pour ses opinions f®ministes, exprim®es 

dans son texte Le Deuxi¯me Sexe. Son roman Les Mandarins elle lui a valu le 

prix Goncourt.
116

 
117

 

 

íuvres principales de Simon de Beauvoir :  

¶ Romans : LËInvit®e, Le Sang des autres, Tous les hommes sont 

mortels, Les Mandarins 

¶ Essais : Pour une morale de lËambiguµt®, Le Deuxi¯me Sexe 
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¶ R®cits : M®moires dËune jeune fille rang®e, La Force des choses, 

Une mort tr¯s douce, La Vieillesse, Tout compte fait, La c®r®monie 

des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre, Lettres ̈  

Sartre 

 

2.4.3. Boris Vian (1920-1959)  

 

Boris Vian est n® ¨ Ville-dËAvray en 1920. En 1942, il 

a obtenu le dipl¹me dËing®nieur de lË£cole centrale.
118

 
119

 

 

        Depuis son enfance, il souffrait de la maladie cardiaque 

ce qui ne lôa jamais emp°ch® de se r®jouir de la vie. Ses 

activit®s ®taient innombrables : il ®tait m®canicien dôautomobile, il a appris ¨ 

jouer de la trompette et il jouait du jazz, il ®crivait les critiques de musique, il 

®tait acteur, traducteur, dramaturge, etc.
120

 Boris Vian a publi® son premier 

roman JËirai cracher sur vos tombes sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. 

Une ann®e apr¯s, il a achev® son îuvre la plus c®l¯bre - le roman LË£cume des 

jours. N®anmoins, son îuvre nôest devenu populaire quôapr¯s sa mort 

pr®matur®e ¨ lô©ge de trente-neuf ans.
121

 

 

íuvres principales de Boris Vian :  

¶ Romans : JËai cracher sur vos tombes, Vercoquin et le plancton, LË£cume 

des jours, LËAutomne ¨ P®kin, Les Fourmis, LËHerbe rouge, LËArrache-

cîur 

¶ Essai : En avant la zizique 
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¶ Th®©tre : LË£quarrissage pour tous, Les B©tisseurs dËempire, Le Go¾ter des 

g®n®raux 

¶ Po®sie : Cantil̄ nes en gel®e, Je voudrais pas crever 

 

2.4.3.1. Boris Vian et la ville de Paris 

× Rue Marbeuf ï En 1959, Boris Vian est d®c®d® dans cette rue suite ¨ sa 

maladie cardiaque. Il a assist® ¨ la soir®e priv®e organis®e pour la 

projection du film fait selon son roman Jôirai cracher sur vos tombeaux. 

 

2.4.4. Albert Camus (1913-1960)  

       Albert Camus ®tait romancier, essayiste et auteur 

dramatique. Il est n® en Alg®rie dans une famille modeste. 

Il passait toute son enfance avec sa m¯re parce que son p¯re 

est mort ¨ la bataille, en 1914.                                            
122

 

       Ils restaient dans un des quartiers les plus pauvres dËAlger, appel® B®court. 

A lôuniversit®, il passait la licence de philosophie. Il a ®t® atteint par tuberculose 

et donc il ne pouvait pas °tre admis ¨ lËagr®gation. N®anmoins, la publication de 

son îuvre LËEnvers et lËEndroit et le travail sur le roman La Mort heureuse (qui 

nô®tait pas finalement publi®) marquent son d®but litt®raire.
123

 

        Apr¯s ses ®tudes, Albert Camus est devenu journaliste dans la r®daction de 

lËAlger R®publicain
124

 et en 1940 il est parti pour Paris. Il travaillait ensuite ¨ 

Paris soir
125

 et il publiait ses deux îuvres : LË£tranger et Le Mythe de Sisyphe. 
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Camus sôengageait ®galement dans la R®sistance par la publication des articles 

dans le journal clandestin Combat.
126

 

      Apr¯s la guerre, il a publi® les îuvres comme La Peste ou LËHomme r®volt® 

qui repr®sentent lËopposition aux id®es de Jean-Paul Sartre et ¨ sa conception de 

lËexistentialisme. En 1957, Albert Camus a reu le prix Nobel pour son îuvre. 

Trois ans apr¯s, il est mort suite ¨ lôaccident de voiture.
127

   

Ses îuvres pricipales :  

¶ Romans et r®cits : LË£tranger, La Peste, La Chute, Le Premier Homme 

¶ Essais : LËEnvers et lËEndroit, Noces, Le Mythe de Sisyphe, LËHomme 

r®volt® 

¶ Nouvelles : LËExil et le Royaume 

¶ Th®©tre : Caligula, Le Malentendu, Les Justes 

       Parmi les membres de lôexistentialisme, on compte parfois ®galement Allain  

Robbe-Grillet, un de fondateurs du ç Nouveau roman. è Il est lôauteur de 

quelques autobiographies (Les derniers jours de Corinthe) et ®galement des 

romans comme Les Gommes, Le Voyeur etc. 

2.4.4.1. Albert Camus et la ville de Paris 

× Rue S®guier (18 Rue S®guier) ï la maison o½ Albert Camus habitait 

quand il ®tait ¨ Paris. 
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 Combat  est un journal quotidien franais clandestin n® pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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 MALIGNON, Jean. Dictionnaire des ®crivains franais A-L. Paris: SEUIL, 1995. ISBN 2-

02-02-5894-3, p.113 
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V. LA PARTIE PRATIQUE  

  1. LE TOUR DE PARIS 

    1.1. LËINTRODUCTION  

                Dans la partie finale, nous nous t©cherons dôesquisser le trajet du tour 

de Paris ̈  travers les styles artistiques mentionn®s dans le travail pr®sent. Ce tour 

sera divis® en trois parties, trois points principaux, marqu®s dans la carte de Paris 

ci-jointe. Le but principal de ce chapitre est de proposer un tel trajet du tour qui 

permettra de visiter autant de sites historiques et culturels que possible dans une 

demi-journ®e sans utiliser les moyens de transport. Les v®los sont les seuls 

moyens permis pour effectuer ce tour. LËauteur de cette ®tude a choisi 4
¯me

, 5
¯me

, 

6
¯me

 et 1
er
 arrondissements, ¨ savoir les arrondissements quôelle conna´t le plus. 

Nous visiterons certains quartiers plus vite que les autres : le temps n®cessaire 

pour la visite est indiqu® pour chaque arrondissement. Ce tour ne se limite pas 

aux mus®es et galeries, mais il rend compte de tous les autres types de sites 

®voqu®s dans ce travail : les maisons de naissance, les caf®s connus et les autres 

endroits ignor®s g®n®ralement par les touristes. Nous avons cr®® une carte pour 

chacune de ces parties o½ nous avons marqu® les monuments ¨ visiter. Ce tour 

finira au Jardin des Tuileries. On va commencer dans un caf® parisien avec un 

petit-d®jeuner et on va terminer ce tour en se promenant dans le Jardin des 

Tuileries. 

× Le point de d®part est Le D®part (3 Place Saint-Michel) 

(Surr®alisme ï Guillaume Apolinaire, p. 27)  
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1.2. La premī re partie ï autour du Notre-Dame et du Panth®on  

          16 minutes ̈  pied de Le D®part 

×  LËh¹tel de Lauzun (17 Quai dËAnjou)  

(Symbolisme ï Charles Baudelaire, p. 11)  

10 minutes ̈  pied 

×  Rue Cardinal Lemoine (17 Rue Cardinal Lemoine) 

     (Symbolisme ï Paul Verlaine, p. 14) 

           8 minutes ̈  pied 

×  Rue Descartes (39 Rue Descartes)  

(Symbolisme ï Paul Verlaine, p. 14) 

5 minutes ̈  pied  

× Place du Panth®on - Biblioth¯que Sainte-Genevi¯ve et 

Biblioth¯que Jacques Doucet (8-10 Place du Panth®on) 

(Symbolisme ï Charles Baudelaire, p. 11) 

1 minute ̈  pied 

× H¹tel des Grands Hommes (17 Place du Panth®on) 

(Surr®alisme ï Andr® Breton, p. 25) 

4 minutes ̈  pied 

× £cole Normale Sup®rieure (45 Rue dËUlm) 

(Existentialisme ï Jean-Paul Sartre, p. 34) 

7 minutes ̈  pied 

 La dur®e totale au maximum est 3 heures. 
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1.4. La deuxi¯me partie ï autour du Boulevard Saint-Germain  

          7 minutes ¨ pied du Rue dËUlm 

× Th®©tre du Panth®on (96 rue Saint-Jacques) 

(Symbolisme ï Charles Baudelaire, p. 11) 

15 minutes ̈  pied 

× Libraire dËAdrienne Monnier (7 Rue de lËOd®on) 

(Surr®alisme ï Andr® Breton, p. 25) 

3 minutes ̈  pied  

× Restaurant o½ Breton et Nezval ont mang® ensemble (Rue G´t-le-Cîur) 

(Surr®alisme ï Andr® Breton, p. 25) 

5 minutes ̈  pied  

× Le Procope (13 rue de lËAncienne Com®die)  

(Symbolisme ï Arthur Rimbaud, p. 17) 

7 minutes ̈  pied  

× Rue trop aim® par Pr®vert (Rue de la Seine) 

(Surr®alisme ï Jacques Pr®vert, p. 32) 

 6 minutes ̈  pied  

× Coin de la Rue Bonaparte (Boulevard Saint-Germain)  

1 minutes ̈  pied  

× Le Caf® de Flore (172 Boulevard Saint-Germain)  

(Surr®alisme ï Guillaume Apolinaire, p. 27) 

7 minutes ̈  pied  

× LË£glise Saint-Thomas dËAquin (Rue du Bac) 

          (Surr®alisme ï Guillaume Apollinaire, p. 27) 
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          12 minutes ̈  pied  

× Maison de naissance de Manet (5 Rue de Bonaparte) 

(Impressionnisme ï £douard Manet, p. 21)  

 

La dur®® total au maximum est 2 heures et 30 minutes. 
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