
2. La lecture intettextuelle

Ecrivain d'une ceuvre ouverte et intertextuelle par excellence, Cioran fait une
lecture intertextuelle, relationnelle, voire palimpsestueuse (philippe Lejeune).
L'intertextualite exige un lecteur qui ne soit pas « oublieux » (Montaigne), mais
quisache « mobiliser ses connaissances au bon moment et en bon ordre »30.Cette
lecture intertextuelle fait eclater la linearite du texte et chaque reference
intertextuelle est le lieu d'une alternative : « ou bien poursuivre la lecture en ne
voyant la qu'un fragment comme un autre, qui fait partie integrante de la
syntagmatique du texte - ou bien retourner vers le texte-origine en operant une
sorte d'anamnese intellectuelle ou la reference intertextuelle apparait comme un
elementparadigmatique 'deplace' et issu d'une syntagmatique oubliee, »31

La memoire du lecteur, les connexions qu'il etablit entre les reminiscences de
seslectures pourraient ajouter de nouvelles interpretations a l'ceuvre, « ces couches
nouvelles de texte que disposent les pratiques intertextuelles forment souvent le
lieuou s'inscrit, parfois abstraiternent, la litterature comme tissu continu et comme
memoire collective yr32.Le travail de mernoire opere par les textes se retrouve dans
des expressions comme « la seconde main» (Antoine Compagnon) ou « la
litterature au second degre » (Gerard Genette). La memoire est concue comme une
facultede totalisation, comme le garant de 1'« unite fondamentale du moi »33.Pour
un artiste, la mernoire est un facteur de relation avec le monde et son texte. Le
palimpseste comme « metaphore du cerveau 'commemoratif de l'hornme »
suppose que « les souvenirs disparates qui s'accumulent dans notre mernoire
n'effacent qu'en apparence ceux qui les ont precedes >>-,4.

La veritable lecture litteraire, plurielle, intertextuelle est celle qui met en
evidence« le plus de phenomenes intertextuels possibles ». L'ecrivain fait une ledure
(un al?yme»35, qui suppose l'exploration du texte en palimpseste et « un travail
cumulatif de sedimentation des textes et qui, bien souvent, donne lieu a une lecture
etune interpretation soucieuses de retrouver la trace, dissimulee >>-,6.

Cioran lit et compare les textes, les met en rapport et reussit a « faire emerger la
bibliotheque vecue, c'est-â-dire la memoire des ceuvres anterieures et des donnees

30 Jbitl., p. 70.
li Laurent ]enny, « La strategie de la forme », Poetique, n° 27, 1976, p. 266-267.
12Tiphallie Samoyault, op. at., p. 67.
11Nathalie Piegay-Gros, lntroduaion ti l'intertextuolite, Paris, Dunod, 1996, p. 126.
>1 lbid.
1;Cornel Mihai Ionescu, Palimpseste, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1979, P: 140.
36 Nathalie Piegay-Gros, Introduaion Cil'intertextuolite, ed. cit., p. 127.
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culturelles >>,,7. La lecture se revele alors dans sa caracteristique de lecture-relation,
lecture ayant la fonction de relier les elements textuels et de mettre en mouvement
les textes : « Un livre doit etre un mobile reveillant la mobilite des autres livres, une
flamme ranimant leur flamrne » (Michel Butor, Riper/oire II). La presence de
l'intertextualite est essentielle il la lecture que Cioran fait des textes du monde et
represente, outre une experience ontologique considerable, un exercice
d'interpretation, Il ne s'agit pas seulement d'une intertextualite inscrite
explicitement dans les textes lus et etudies, mais aussi d'une intertextualite propre il
I'ecrivain, le resultat de sa formation intellectuelle. La lecture peut s'associer dans
ce cas il une pratique de « braconnage »38 il travers les ceuvres, ayant comme but la
constitution d'un heritage individuel, un « tresor de chasse » associe il une veritable
endotextualite», Ainsi, par le biais de cette rnemoire affective que constituent les
souvenirs de lecture, les rerniniscences, on retrouve, il cote du lecteur interprete,
d'autres dimensions, affectives et pulsionnelles, de la subjectivite en jeu dans
l'experience de lecture.

Cioran aime faire des analogies, desjugements critiques, et opere une lecture par
comparaison : « Lu une vie de Marat. Quelle erreur de penser que les « possedes »
sont une specialite russe » (C 70). Il degage les significations des ceuvres en les
mettant en contact, en annulant les obstacles temporels qui les separent, Il se veut
un mediateur des livres des consciences: en lisant, par exemple, les notices
biographiques sur Joyce et Wittgenstein, illeur trouve un point commun : la rneme
preference pour les livres de Tolstoi (C 345). Des similarites de gout litteraire avec
ses ecrivains preferes sont egalement decouvertes : « Ce matin dans une lettre de
Baudelaire a Sainte-Beuve, ou il. dit qu'il vient de decouvrir 'Stanzas written in
dejection near Naples' de Shelley. Pendant longtemps, en tout cas a l'epoque du
Precis, il a ete mon poete prefere. » (C 932)

Merne si on observe souvent des rapprochements entre le destin des ecrivains,
leur vie et leurs ceuvres, il ne s'agit pas pourtant d'une lecture critique de type
sainte-beuvien, puisque l'ecrivain se tenait il I'ecart des theories critiques qu'il
considerait « illisibles ». C'est un effort fait en vue d'une meilleure comprehension
de I'ceuvre, qui temoigne de la facon dont la vie et I'ecriture s'engendrent et se
rejoignent a travers l'ecriture : « Depuis quelques jours, je lis les nouvelles de Kleist.
Elles sont belles; mais c'est le suicide qui leur prete une dimension qu'elles
n'auraient pas eue autrement. Car il est impossible de lire une ligne de Kleist sans

37 Roger Chartier (sous la 00. de), Pratiques de la lecture, Paris, Ed. Payot & Rivages, 1996, p. 122.
38 Syntagme utilise par Michel de Certeau dans LTnoentio» du quotidien, 1.Arls defaire, ch. 12, « Lire:

un braconnage », Paris, Gallimard, 1990.
39 Formule de Georges Nonnemacher citee par Anne Godard, « De I'acte il l'experience : la lecture

comme effet », Acta Fabula, vol, 6, n° 3, automne 2005, URL : http://www.fabula.org/ revue/ do-
cumentl025.php (consulte le 3 novembre 2005).
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penser qu'il s'est tue. Son Freitod fait corps avec sa vie, comme s'il s'etait suicide
depuis toujours. » (C 124)

Cioran est d'ailleurs conscient qu'un livre est en mesure de changer sinon les
lecteurs, au moins leurs habitudes de lecture ; c'est la raison pour laquel1e il affirme
gue la lecture du roman rnoderne par excellence, U/ysse de ]oyce, peut rendre
insupportable la lecture d'autres ceuvres romanesques : « On peut ne pas aimer
UJysse.Mais apres lui, an ne peut plus supporter les autres romans. » (C 441)

Il est important de souligner son penchant pour une veritable lecture
interserniotique qui rapproche diverses experiences esthetiques, donnant lieu a une
lecture « artistique » qui combine la litterature, la peinture et la musique :

6 heures du soir, j'ecoute les Variations Goldberg, le cie1 est bleu pâle, un oiseau y passe en
vitesse, il rentre sans doute. Bach. Tant de virtuosite et de profondeur - il n'y a guerc gue
Shakespeare qui ait reuni avec la merne force ces deux realites irreconciliables. (C 693)

Ce type de lecture ouvre une nouvel1e perspective de recherche, tout en confirmant
nas hypotheses initiales: l'ecrivain aime naviguer entre les experiences
existentiel1es et esthetiques, entre celles offertes par la lecture des livres et celles
suscitees par le regard ou l'ecoute des oeuvres artistiques.

2. 1. Entre-lecture et leaure-ioiua»

En partant de l'affirmation de ]ean Bellemin-Noel, selon laquelle « Lire, c'est
toujours entrelire », nous voudrions nuancer davantage le phenomene de lecture dans
ses rapports avec l'intertextualite, ce qui nous permet, d'une part, d'approfondir les
aspects enonces dans les lignes anterieures et d'autre part, d'ouvrir notre
perspective pour mieux faire converger l'acte de lecture et l'acte d'ecriture,

Dans Plaisirs de uampire (2001), ]ean Bellemin-Noel propose le terme d'interleaure,
prefere, grâce a ses resonances euphoniques, a deux autres terrnes : « intellecture »
(gui « exprimerait d'une maniere plus harmonieuse une lecture intelligemment
selective ») et « entrelecture » (qui « suggerait, en double jeu, a la fois lire entre les
lignes et lire entre les livres »)40. Si 1'intertexte designe « l' ensemble des incrus tations
dans le texte-ici-maintenant de fragments empruntes a du dejâ-texte-ailleurs » et
gue l'interfextualiti soit « l'attitude active en face de ce resultat, renvoyant donc au
geste de Yeaiuai», au fait que l'on ecrive en ayant dans l'esprit un certain champ
intertextuel », alors 1'interlecture, « du câte du lecteur», serait « la possibilite a la fois de
reconnaître l'intertexte manifeste et de mettre en ceuvre des references latentes
virtuel1es qui ne seraient pas immediaternent lisibles ni aisernent reperables dans un
intertexte que, selon moi, sa definition meme voue a etre manifeste »41.

40 Jean Bellemin-Noel, op. cit., p. 12.
41 Ibid., p. 13.
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Cioran s'insere dans le texte univers el comme un lecteur intertextuel puisque :
«de n'importe quelie perspective que l'on regarde, la lecture est un acte
d'intertextualisation: (... ) tout texte s'ecrit comme une 'lecture' de tous les textes
connus par l'auteur, textes avec lesquelles il entre dans une relation dialectique
d'attraction ou de rejet. »42

Il se veut le « collaborateur fondamental » des autres createurs, il fait une lecture
active, « aliant jusqu'â se pretendre 'co-ecrivante' »43.D'une part, le texte artistique
est ecrit comme lecture de tous les textes que l'auteur connaît et avec lesquels il
entretient des rapports dialectiques (attrait ou rejet), d'autre part, le lecteur projette
simultanement le texte lu dans un reseau intertextuel, varia ble en fonction de son
univers d'attente.

Dans son livre Tumiml Khazar - impotriva relativismului contemporan (Le tournis
Khazar - Contre le relativisme contemporain), Andrei Carnea identifie deux types
de lecture: radieale (dant l'objet culturel est aime, apprecie, pour lui-meme, pour
son contenu essentiel) et riflrentielle (dont l'objet est en principe une reference, un
lieu ou l'on peut decouvrir des citations fondatrices, un champ des justifications,
un espace permissif de maneeuvre et de jeu », Cioran sem ble pratiquer ces deux
types de lecture : « lire pour le plaisir de la lecture, pour gouter les livres, et lire
pour I'autorite par laquelie quelques textes peuvent fonder d'autres textes. »44li
associe, par exemple, les tragedies de Shakespeare aux pieces de theâtre d'Ionesco
(C 836) ou « en lisant trois pages sur saint Paul dans une histoire de l'Eglise », il
pense a Marx et considere «qu'ils ont des affinites, et qu'ils appartiennent a la
meme 'familie spirituelie'» (C 824). Sa pensee et son texte accueillent l'etranger,
l'hebergent et l'integrent a l'interieur de son eeuvre. Le lecteur entame avec les
livres lus « une sorte de liaison » qui renforce le statut mixte, hybride de la lecture,
ainsi la lecture serait le garant de l'ouverture interpretative de l'ceuvre incitant le
lecteur a de nombreux regards orphiques sur les textes choisis.

Par la lecture, Cioran est entre dans le reseau intertextuel d'ou il a aussi preleve
les materiaux necessaires pour son travail d'ecrivain. La lecture lui permet de se
situer en plein espace intertextuel : tandis qu'il lit ou il ecrit un livre, il pense « a
tous les Iivres qui ont etc ecrits depuis le commencement du monde »45.

La leeture constitue une part essentielie de Yeaiture, Cioran etant un lecteur qui
s'implique dans l'experience de l'ecriture et qui correspond au double de I'ecrivain,
se voulant son ombre, son reflet. La lecture, ce «vice irnpuni » ry alery Larbaud),
ressemble au mouvement du devenir-semblable aux ecrivains qu'il lit, selon la

42 Valentin Panaitescu, et al., Terminologie patică şi retorică, Iaşi, Ed. Univ. « AU. Cuza », 1994, p. 99,
nous traduisons.

43 Jean Bellernin-Noel, op. cit., p. 18.
44 Andrei Cornea, Turnirul Khazar- Împotriva relativismll/lIi contemporan, Bucureşti, Nemira, 1997, p. 73-

75, nous traduisons.
45 Gerard Genette, Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 48.



celebre formule baudelairienne : «hypocrite lecteur, mon semblable, mon frere ».
L'ecrivain suit en effet le modele pratique dans l'Antiquite : lire pour mediter, pour
reflechir, pour affiner ses idees : « Si ecrire, des lors, c'est se lire, ce ne peut etre par
ladecouverte d'un texte anterieur, mais dans ce duel d'une ecriture et d'une lecture
Îmmidiatement liies dans l'adresse de l'un il l'autre.» 46 Les theories modernes
semblent privilegier un statut du lecteur-ecrivain, lecteur demiurgique, createur a
son tour:

Ecrire, lire, je n'ai jamais bicn saisi la difference. Regardons les ecrivains. Pour certains, l'un
est le prolongement inevitable de l'autre: it force de lire, le lecteur se fait auteur, reprend,
complete, prolonge ses lectures. Sa demarche est une 'en lisant, en ecrivant' pour reprendre
un titre de Julien Gracq, il poursuit un merne travail."

Cornme pour Montaigne, pour lequella lecture est un apprentissage de la sagesse,
un exercice de ses capacites de jugement et une source de plaisir, l'ecrivain inscrit
ses lectures dans son texte, et une veritable consteliation de citations peut etre
reperee dans son ceuvre. Pour lui, « l'ecrit atteste qu'il y a eu lecture. Il en est la
confirmation vivante »48.Individu a double statut d'ecrivain et de lecteur, il essaie
de repondre tantât aux besoins imposes par l'acte d'ecriture, tantât a ceux imposes
par la lecture et commence a ecrire « parce gue la lecture lui faisait mal, le rendait
malade, parce qu'au lieu de l'apaiser elie le troublait. »49

En accordant a l'ecriture un statut superieur il celui de la lecture, Cioran considere
que« pour un ecrivain, il est preferable d'ecrire sans rien dire que de lire» (C 126). La
raison d'une telie affirmation reside dans sa conviction gue l'ecriture est un exercice,
la lecture ne l'etant pas. Toute correspondance entre les deux activites semble etre
dissociee puisque «le lecteur vrai » est « celui qui n'ecrit pas. Lui seul est capable de
lire un livre naiuement, - unique maniere de sentirun ouvrage» (C 247).

Pourtant, c'est grâce il la lecture gue Cioran entre dans la matiere immobile et
silencieuse du texte et se donne pour mission de faire vivre et parler les mots qu'il
tencontre. Comme l'ecriture, la lecture doit etre posee en termes de «travail de
langage» et l'on pourrait analyser aussi, outre «la maniere dont les textes lus et les
paroles entendues donnent forme a la vie elle-rneme »50,la maniere dont la lecture
engendre I'ecriture, En se referent a ses lectumprejirees, I'ecrivain emploie le terme
d'« influence » : «Il est etrange que personne n'ait per<;u mes affinites avec Swift, ni
meme l'influence qu'il a eue sur moi.» (C 268) Il ne s'agit pas d'influence dans
l'acception traditionnelie du terrne (qui suppose un element passif et un element
actif), mais de l'influence creatrice : «Toute 'influence' est mauvaise, tant gu'elie est

46 MichelJarrety, La Morale dans I'ecriture, ed. cit., p. 217.
47 Michel Schneider, Voleurs de mots - Essai sur le plagiat, la psychana!Jse et la pensie, Paris, Gallimard,

1985, p. 287.
48 Edmond jabes, Le Liore des ressemhlances, Paris, Gallimard, coli. «L'Imaginaire», (1976) 1991, p. 9.
49 Antoine Compagnon, « L'angoisse de lire», Maga'{jne /ittiraire, n° 400, juillet - aoât 2001, p. 18.
50 Philippe Lejeune, Les Brouillons de soi, ed, cit., p. 35.
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perceptible, sentie. Si eile est assimilee et surmontee, eile peut etre utile. » (C 626)
Ainsi la ele de son ecriture, intertextueile par exceilence, nous est devoilee, formule
qui suppose la transformation, l'absorption et la transgression des ecrits des autres
createurs,

La lecture s'accompagne de l'ecriture, merne si les thernes des ces experiences
divergent: «Je poursuis parallelement la lecture de livres qui n'ont rien de
commun, et travaille a trois textes differents qui se ressemblent trop, parce qu'ils
refletent mes humeurs uniformement sombres.» (C 128) li est important
d'observer la mobilite d'esprit dont il fait preuve, l'ecrivain n'etant pas
cornpleternent absorbe par une seule idee, etant pourtant capable de deployer ses
pensees a travers plusieurs domaines.

2.2. Lecture et relectur«

La relecture comporte la fonction d'eclaircir et de rendre plus visible I'ecriture :
« Je ne vois pas tres clairemen t queile tournure doit prendre mon essai sur la
redernption. (Il me faudra lire Mainlănder, relire E. Von Hartmann, et me
replonger dans les gnostiques). » (CaT 52) Avant d'ecrire sur un sujet quelconque il
se propose de relire ses notes de lecture ou des ouvrages d'auteurs differents qui
avaient ecrit a propos du sujet en cause : « dans des perspectives differentes, M.
Eckhart et Nietzsche ont ecrit sur 'l'homme noble'. » (EA 1572)

Cioran semble esquisser une veritable theorie de l'ecriture, fortement liee a la
lecture et a la relecture: «an ne devrait pas ecrire sur ce qu'on
n'a pas relu.» (E 11) Dans «Combien de lectures » (5/2), Roland Barthes
s'interroge sur le regime de la lecture et favorise la relecture contre la lecture
lineaire : «il faut que la lecture soit aussi plurieile », la relecture «seule sauve le
texte de la repetition », « le multiplie dans son divers et son pluriel »51.La relecture
devient critere de validite, voire d'existence, d'une ceuvre et d'un auteur, puisque,
comrne l'afftrme Michel Butor, «nous n'avons jamais 'lu' un livre. Ils restent
toujours a relire. »52Avec chaque nouveile lecture, Cioran depasse le niveau de la
prise de connaissance et peut vraiment approfondir les ceuvres ; meme l'existence
d'un ecrivain est con<;ue en termes de la frequence des relectures de son ceuvre :

je considere gue pom moi un ecrivain n'existe gue si on le relit, Quand je dis gue j'aime
quelqu'un ou gue je l'ai lu, <faveut dire gue je l'ai relu. Plusieurs fois. Avoir lu un livre une
seule fois ne signifie rien. Par exemple, je connais tres bien Dostoievski, mais je I'ai lu cinq ou
six fois. Ou Shakespeare. Lire une fois, c'est faire connaissance de quelque chose, c'est tout.
Tous les ecrivains gui ont cornpte dans ma vie, je les ai relus. (E 42)

li perd parfois le fiI des relectures des livres preferes, chaque nouveile lecture etant
I'occasion d'une impression nouvelle: «Je relis Tacite: pour la cinquieme, pour la

51 Roland Barthes, SI Z (1970), (Etlvrcs completcs, ed. cit., P: 564-565.
52 Michel Butor, Improvisotions sur Miehel Butor, ed. cit., p. 203.
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dixieme fois? - Jamais ne s'est rencontre chez un ecrivain tant de fermete et
d'amertume. Et aussi une volupte secrete de l'horreur. Quelle vigueur des gu'il
s'agit d'un exces, d'une enormite, d'un crime! » (C 896) Cioran apprecie le naturel
du style de Tacite gui ne donne jamais l'impression «d'en rajouter », etant «un
grand ecrivain » et non pas un « litterateur ». L'ecriture artificielle, faite seulement
dans le but de «faire travailler les mots et les lettres » est repudiee, le lecteur
voulant trouver derriere chague mot la quantite de vie qui l'a engendre.

Meme s'il declare gue le destin de ses livres le laisse indifferent, se relire l'aide a
rechercher son moi passe, a effectuer un passage en revue de ses lectures d'antan,
de ses preferences et constitue une bonne occasion d'y ajouter de nouveaux
commentaires. En se referant, en 1965, a son premier livre ecrit en francais, Precis
de decomposition, Cioran le considere comme un livre «xiepasse », trop lyrigue, et
fâcheusement « sţdtromantik:» (C 318). La relecture, apres 30 ans, lui fait retrouver
le personnage d'autrefois, la jeunesse litteraire pendant laguelle sa fascination avait
comme objet Shakespeare et la poesie romantigue anglaise :

mes clieux etaient Shakespeare et Shelley. Je pratique toujours le premier; le second,
rarernent. Je le cite pour indiquer de que! genre de poesie j'etais intoxique, Le lyrisme
echevele s'accordait avec mes clispositions: j'en discerne malheureusernent les traces dans
toutes mes tentatives d'alors, (EA 1627)

Toute relecture de soi est realisee avec un ceil tres critigue, l'ecrivain saisit ses defauts
et en tire des enseignements : les SyllogismeJ lui semblent un amas de traits d'esprit, de
boutades (C 195) ou «des bribes de sonnets, des idees poetiques aneantis par la
derision » (C 29). Lors de la correction des epreuves de l'article redige sur son ami :
« Beckett, guelgues rencontres », Cioran le traite d'« insuffisant » (C 809). .Apres la
publication et la lecture de ses «Rencontres avec le Suicide », il subit une «grosse
deception » et affirme gue «cela ne resiste pas. l'ai presgue honte d'avoir pondu
quelgue chose d'aussi clair, d'aussi fâcheusement transparent, d'aussi depourvu de
tout rnystere.» (C 543) Ce sont non seulement ses preferences de lecture qui
changent avec le temps, mais aussi ses preferences en matiere d'ecriture : la clarte, la
transparence, l'intelligibilite, tant recherchees dans ses premiers livres francais,
deviennent des facons d'ecrire depassees, voire honteuses.

La relecture suppose une autre dimension, la relecture en vue de la traduction
de son ceuvre en langues etrangeres (notamment en anglais) et la relecture de ses
ceuvres deja traduites. Comme pour les commentaires issus de la lecture de ses
reuvres, pour ceux gui renvoient a la lecture de ses traductions en langues

. etrangeres, Cioran utilise des mots qui evoquent un certain travail difficile, voire un
supplice. Ce n'est pas necessairement a cause du travail proprement dit de
correction, c'est plutât a cause de l'obligation de s'ernpetrer dans le passe :
« Corriger la traduction anglaise (americaine) de La Tentation d'exister, guel supplice !
Me relire me donne la nausee, Patauger dans mon pas se, oh ! » (C 480) La relecture
supposerait ainsi l'adoptian d'un nouvel etar d'esprit, ouvrant le chemin vers la
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reecriture de soi: « Pour me relire, il faut gue je me reecrive. Au moins gue je me
recopie, pour avoir les materiaux du futur montage.» 53 Une fois la traduction
publiee, la sensation de soulagement tarde de s'ins taller. Le travail, le tracas, les
inquietudes et les illusions associes a la preparation de la traduction sont regardes
comme futiles: « Cela m'a fait plaisir de regarder et de feuilleter la Tentation en
anglais. Mais le plaisir n'a pas dure plus de cing minutes. » (C 565)

La relecture est envisagee par Cioran dans sa dimension creatrice notamment
guand elle est associee a l'ecriture ; par contre, alliee a la traduction, elle semble
exempte de toute valeur. Ces aspects nuancent davantage le portrait de I'ecrivain-
lecteur, toujours attentif a ses reactions et aux modifications survenues dans son etat
d'esprit apres l'experience de lecture.

Pendant la pratigue de lecture, experience a la fois litteraire et profondement
ontologigue, Cioran retrouve un « autre » 54 moi qu'il engage davantage dans
l'entreprise creatrice. Tous les prelevements, ces decoupages operes pendant la
lecture (dont la plupart sont representes par les citations, en original ou traduites,
accornpagnees de commentaires, d'impressions declenchees par diverses citations)
entreront dans une logigue intertextuelle, et constitueront les cellules germinatives
autour desquelles se developpe le reseau semantique de son ceuvre. Cioran pratique
une lecture selective, intertextuelle par excellence, ouverte au dialogue passionne et
passionnant entre les ceuvres et transmet ces caracteristiques a son ecriture,

Les analyses qui composent cette deuxieme partie reservee a l'origine des
materiaux ont mis l'accent sur la lecture comme geste fondamental de recherche des
materiaux gue l'ecrivain emploiera dans ses textes. Nous observons gue la lecture
represente aussi une coordonnee ontologigue, faisant corps commun avec l'existence
biographique. Cioran nous apparaît a la fois comme un aristocrate de la lecture (tres
selectif, tantot detache, superieur, reserve, tantot implique et subrnerge jusqu'â
l'identification avec les livres et les realites decrites) et comrne un veritable erudit,
applique, ordonne et rigoureux. Il travaille selon un modele particulier gui resume
son existence creatrice - « un livre a travers d'autres, un livre de lecture et une ecriture
de lecture ». Dans le silence des bibliotheques et dans la solitude de la lecture, entre les
plis des livres et des images, « par le detour de la pensee des autres », il reussit peut-
etre a mieux « faire retom a soi »55.Le retour a soi se fait par un retour conscient et
minutieux aux rnateriaux qu'il a collectionnes et gu'il soumet a un travail achame de
transformation et d'assemblage en vue de la creation de son oeuvre, aspects qui
feront l'objet de la partie suivante.

53 Philippe Lejeune, P01lr /'a1ltobiographie, Paris, SeuiI, 1998, p. 227.
54 Les principaux aspects relatifs a la lecture et son rappmt a l'alterite seront rraites dans la quatrierne

partie, chapitre II.
55 Nathalie Piegay-Gros (sous la dir.), Le Lectet«, ed. cit., p. 30.
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