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"CIORAN ET LA CULTURE EUROPEENNE"

CONTRETEXTE,ANTITEXTE:
L'INTEGRATION DANS LA CULTURE EUROPEENNE
PAR LA NEGATIVITE1

Cioran est ne en Europe, et toute sa formation intellectuelle est
europeenne : l'expression d'integration dans la culture europeenne
n'a de sens a son sujet que si l'on y exprime l'idee de n'etre plus
spectateur, lecteur, consommateur, et de devenir acteur, participant.
C'est une chose que de lire toute I'Europe, une autre que d'etre lu
par toute l'Europe, et c'est en passant de l'une a l'autre que Cioran a
integre la culture europeenne qui l'a forme.

La thematique de la relation entre le centre et la marge (ou entre
le centre et la peripherie), ou encore entre l'interieur et l'exterieur
(entre l'immanent et le transcendant), a ete declinee par Cioran lui-
meme (puis par Ies critiques, comme C. Zaharia dans La Parale
melancolique'y sur les plans geo-biographique et metaphysique : la
Roumanie comme peripherie de l'Europe fonctionne alors comme
metaphore de la position existentielle d'un esprit desolidarise d'un
monde auquel il appartient tout de merne. Merne au "cceur du
monde", a Paris, et sous les lumieres de la scene litteraire euro-
peenne, Cioran reste en marge, independant. Comment est-il par-
venu a realiser ce tour de force, a concilier ces deux statuts anti-
nomiques ? Nous nous proposons ici de retracer le chemin chaoti-
que qui mena Cioran de I'espace culturel roumain a ['espace euro-

1 Ce travail a ete effectue a !'Institut des Textes et Manuscrits modernes
(LT.E.M.) ; nous remercions chaleureusement Mme Irene Fenoglio pour
son assistance.
2 Constantin Zaharia, La Parole melancolique, une archeologie du dis-
cours fragmentaire, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, pp. 214-
222.
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peen qui le contient, sans perd re sa marginalite existentielle fon-
damentale (on peut se representer trois cercles concentriques, le
premier figurant I'espace culturel roumain, le second l'espace cuItu-
reI europeen, le troisierne la marge cioranienne, qui va en s'accrois-
sant, depassant les deux premiers).

Outre les donnees biographiques bien connues (depart pour
Berlin, puis pour Paris), les prernieres etapes de ce parcours
transculturel sont deux articles rediges en francais et publies dans
la revue Comoedia les 16 janvier et 4 septembre 1943, articles
intitules "Mihail Eminesco,,3 pour le premier, et "les secrets de
I'âme rournaine, le "DOR" ou la nostalgie'" pour le second. Ces
deux textes sont retravailles quelques annees apres publication, et
Cioran en insere les nouvelles versions dans le Precis de
Decomposition respectivement comme premiere partie du chapitre
"Le Parasite des poetes'", pour le premier article, et sous le titre
"Apotheose du Vague,,6 pour le second - non sans de grandes
modifications textuelles, dans les deux cas.

Principale difference, de taille, entre les articles de 1943 et les
chapitres du Precis: toutes les references faites a Eminescu et au
dor, c'est-ă-dire a des elernents cIefs de la culture roumaine, sont
absentes dans les etats les plus recents - Eminescu etant rernplace,
pour ainsi dire, par "le poete", le dor par la nostalgie. Nous y
reviendrons. Mais le fait demeure : alors qu'en 1938, Cioran
s'attachait a decrire au lecteur roumain ses impressions parisiennes
(dans l'articIe "Fragmente de Cartier Latin"), en 1943 Cioran
ren verse la donne et entend presenter au lecteur francais LE poete
roumain par excellence, Eminescu.

3 Ce texte a ete publie dans la revue Apostrof, n° 138, Cluj, 2001, p. Il.
4 Ă la Bibliotheque Litteraire Jacques Doucet, cote CRN.Ms.61bis. Nous
remercions MM. Yannick Guillou et Yves Peyre pour la consultation de
ces manuscrits.
5 Precis de Decontposition, Gallirnard, 1949, p. 141.
6 Ibid., p. 48.



80

Comme souvent lorsqu'il parle d'autrui, Cioran parle ici de lui-
merne et pro domo, defendant le pessimisme poetique face a l'im-
possibilite de la vie joyeuse, en prenant soin de nourrir son texte de
references culturelles europeennes pour asseoir son discours (il
evoque dans ce texte les allemands Schopenhauer et Holderlin,
l'italien Leopardi, le portugais Quental, le francais Valery, et J'an-
glais Shelley). Cioran profite de la confluence des cultures rou-
maine et europeenne pour integrer (au sens fort du terme, defini
plus tot) l'espace culturel europeen - cela avec d'autant plus d'effi-
cace que, rappelons-le, la revue Comoedia, politiquement non
connotee, a accueilli sous l'Occupation des plumes aussi celebres
que celle de Sartre, et qu'elle passait pour l'organe de presse de la
maison Gallimard.

Le merne comportement semble a l'ceuvre dans l'article sur "les
secrets de l'âme roumaine, le "DOR" ou la nostalgie", ou Cioran
compare le dor roumain ati Sehnsucht allemand, au yearning
anglais, au saudade espagnol, et au cafard et a l'ennui francais. Le
titre aguicheur revele assez les intentions de l'auteur, tâchant de
relier toujours plus etroitement la culture roumaine (ici, sur un plan
linguistico-ethno-psychologique) a la culture europeenne qui
l'englobe. Et le polyglotte de conclure :

En Occident, on vit le drame de l'intelligence ; dans le Sud-Est
de l'Europe, celui de l'âme. D'un câte comme de l'autre on
trebuche. an va trop loin dans une seule dirnension. Les uns ont
depense leur âme ; Ies autres ne savent quoi en faire. Nous sommes
tous egalement eloignes de nous-mernes.

Voilă qui a de quoi surprendre : Cioran fait montre ici d'un sens
de Ia mesure rare, qu'il associe a un universalisme de la defaite
ayant le bon golit de rapprocher tout le monde (le parallelisme
binaire - "les uns ... les autres" - exprime clairement la tonalite
sympathique du texte, corroboree par le beau pronom "nous",
reunissant Europeens de l'Est et de l'Ouest pour Ia vibrante clausule
du texte).
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Que lit-on dans le Precis de Decomposition ? an l'a dit : les re-
ferences a la culture roumaine sont eliminees, au profit d'une gene-
ralisation, d'une universalisation du propos. Eminescu devient "le
poete", le dor est raye (en temoignent les manuscrits, qui sont d'ail-
leurs des tapuscrits) et rernplace par la nostalgie. Une attitude
aussi complexe demande bien des precautions dans l'analyse : Cio-
ran ne renie pas ses origines, et il serait malvenu de croire a la su-
periorite absolue d'un texte sur l'autre (du plus recent sur le plus
ancien). Un article n'est pas un chapitre d'un livre, et inversement.
La question qu'il faut se poser semble etre non pas: pourquoi Cio-
ran supprime-t-il ses references culturelles roumaines ? mais plu-
tot: pourquoi conserve-t-il un texte dont il supprime les themes
centraux (Eminescu, le dor) ?

Nous proposons un detour par la critique genetique pour y re-
pondre. - an doit a Raymonde Debray-Genette les notions d'endo-
genese et d'exogenese. Si l'endogenese renvoie simplement a la
production et a la transformation du texte, telles qu'on les observe
dans les brouillons, l'exogenese, elle, designe l'integration, l'appro-
priation d'un texte preexistant dans le texte en cours.

Pierre-Marc de Biasi montre, autour de Flaubert, comment ce-
lui-ci a tendance a introduire, par exogenese, des details realistes
importes de lectures pointilleuses, pour l'effet de reel, details qu'il
abandonne ensuite, progressivement : "sous couvert de documenta-
tion, l'exogenese manipule un intertexte qui joue souvent le râie
d'un contretexte a valeur endogenetique'" Transposons, dans la
mesure du possible, cette idee dans notre cadre: s'il y a bien exo-

7 "be--tieF <la nostalgie>, c'est justement se sentir eternellement loin de
chez soi" ; il la Bibliotheque nationale de France, sous la cote :
NAF.18721.78. (Code de transcription : abe : raye, <abc> : ajout en inter-
ligne.) - Comparons aussi : "Chez Eminesco, c'est la monotonie de l'irre-
parable qui laisse prevoir des les premiers vers ce qui devait suivre et qui
rend inutiles les soucis biographiques. Ce sont les mediocres qui ont une
vie" (in "Mihail Eminesco") ; il : "Mais le poete suit une ligne de fatalite
dont rien n'assouplit la rigueur. C'est aux nigauds que la vie echoit en
partage" (in Precis de Decomposition, "le Parasite des Poetes", p. 141).
8 P.-M. de Biasi, "Qu'est-ce qu'un brouillon ?", in Pourquoi la critique
genetique ?, Methodes, theories, sous la direction de Michel Contat et
Daniel Ferrer, CNRS Editions, "Textes et manuscrits", 1998, p. 49.



genese, les articles, et leur rournanite, leur aspect "docurnentaire",
fonctionnent finalement en contretexte ("ruse ou l'ecriture fabrigue
les conditions d'une confrontation productive dans laguelle elle se
met elle-meme au defi de s'elaborer dans un environnement hos-
tile"\ Cioran se proposant de decrire au lecteur francais ce gui
releve de la culture roumaine en se placant en contexte francais et
dans le but de mieux integrer la scene europeenne dont Paris fait
figure de capitale; l'ecriture, ecartelee entre deux espaces distincts,
se trouve en dernier lieu contrainte d'abandonner ce gui la ratta-
chait trop manifestement il l'un de ces mondes, pour mieux integrer
le reste du propos par endogenese.

Le terme contre texte nous satisfait en tant qu'il permet de faire
la jonction entre exogenese et endogenese ; les articles sont des
textes il part entiere, contre lesguels va s 'appuyer la redaction des
chapitres correspondants dans le Precis (il y a il la fois hostilite et
feconditei. Pierre-Marc de Biasi emploie le terme de "ruse", terme
fort judicieux ici: les articles sont des textes tellement adresses au
lecteur francais, que, lorsgue Cioran decide de les transformer en
chapitres de son livre il venir (le Precis), il prefere renoncer aux
elernents roumains, il la fois pour parler d'egal il egal au lecteur
francais (on sait gue Cioran voulait en France "rivaliser avec les
indigenes''), et pour âter toute couleur il son propos, pour en aug-
menter la force (par generalisation). Pour unifier ces deux univers.
Cioran renonce aux particularismes trop flagrants ; mais rernar-
guons bien aussi gue, des references europeennes citees plus haut,
Cioran n'en conserve qu'une (Holderlin), et si Schopenhauer, Shel-
ley et Valery apparaissent en d'autres endroits du Precis, Quental et
Leopardi en sont aussi absents qu' Eminescu 10.

La ruse de Cioran se resume donc, pour le cas du chapitre
"Apotheose du Vague", dans ce raisonnement (gui vaut aussi pour
"le Parasite des Poetes") : si le mot dor risgue de desarconner le

82

9 lbid., p. 49.
10 Â dessiner une geographie des references culturelles presentes dans le
Precis de Decomposition, on constate la domination de lEurope du Nord
(France, Allemagne, Angleterre, Russie), sur IEurope du Sud (Italie,
Espagne) - exeption faite des references nombreuses a l'Antiquite (Grece,
Rome) et au monde biblique (judeen).
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lecteur francais (trop egocentriste, trop ferme), employons le mot
nostalgie, et nous pourrons parler a discretion du dor. Repugnant a
toute couleur locale (dor, ou cafard) gui restreindrait son propos,
Cioran choisit la neutralite du terme nostalgie pour mieux s'echap-
per vers la metaphysique.

Qu'a-t-il bien pu se passer, entre 1943 et 1947, pour gue Cioran
tourne le dos a sa culture (roumano-europeenne) et vise a des
considerations universelles, en marge du siecle? L'on peut tout a
fait rapprocher cela de la distance, morale et intellectuelle, gu'il
prend vis-a-vis de la politigue, des ideologies, et de l'humanite
idolâtre. Georges Balan montre d'ailleurs gue le temps de l'exil est
marque des l'origine par un assombrissement de la pensee ciora-
nienne et une exacerbation de sa virulence formelle!', Sur le plan
litteraire, il importe, nous semble-t-i1, de rapprocher ce mouvement
centrifuge d'un evenement capital de la biographie de Cioran : le
changement de langue, et surtout I'exercice de traduction gui a
provoque ce changement de langue, au cours du fameux episode de
Dieppe, si souvent raconte par l'ecrivain'f

Les manuscrits de ces traductions, notamment de Mallarme,
mais aussi de Valery, de Chamfort ou de Benjamin Constant':', font
etat de difficultes reelles (ratures), voire insolubles (lacunes, prefi-
gurant I'abandon definitif)!" : c'est que, des lors, le roumain ne va

Il Georges Balan, Emil Cioran, Josette Lyon, 2002, p.78, 79, 83, et sui-
vantes.
12 Cioran traduisait Mallarme, du francais au roumain, quand l'absurdite
de ce travail le poussa soudainement il changer de langue, il ecrire defini-
tivement en francais ; et il s'attela aussitât il la redaction du Precis.
13 On trouve il la Bibliotheque Jacques Doucet, les manuscrits de traduc-
tion de Mallarme (CRN.Ms. 20 a 23), de Valery ("Les Pas", "Paşii tăi",
CRN.Ms.24), de Benjamin Constant et de Chamfort (CRN.Ms.18).
14 C'est tout particulierernent le cas dans les traductions de Mallarme:
"Azurul" (CRN.Ms.21), "Renouveau" (CRN.Ms.22). Mais la clausule
manquant il la traduction de la maxime 67 de Chamfort, comme les para-
graphes manq uant il "Azurul", doi vent peut -etre leur absence it un choix
conscient, il un irnperatisme d'ordre Iitteraire, de la part de Cioran.



15 Cf. F.Martin, Les mots grecs, Hachette, Paris, 1937 ; p. 25.
16 "Or, le Precis etait une explosion. En l'ecrivant j'avais l'impression
d'echapper it un sentiment d'oppression, avec leguel je n'aurais pu conti-
nuer longtemps : il fallait respirer, il fallait eclater" Cioran, "En reli-
sant..", Exercices d'admiration, op. cit. ; p. 1627.
17 Quant a la proximite entre contretexte et antitexte, on peut les distin-
guer ainsi : le premier participe de la genese de l'ceuvre (les articles se
retrouvent pour partie dans le Precis), tandis gue le second provogue la
genese d'une autre ceuvre gue celle visee en premier lieu (les traductions
restent bien distinctes du Precis).
- Enfin, pour illustrer ce concept dantitexte, on peut songer aussi, par
exemple, aux pastiches proustiens publies independarnment, vis-a-vis de
la Recherche du Temps perdu.

plus de soi, pas plus que le francais. Nous proposons de considerer
les textes qui resultent de ce travail de traducteur comme anti-texte
du Precis de Decomposition. La preposition anii, en grec ancien,
peut signifier : "en face de", "au lieu de, en echange de", ou
"contre." 15 Ces traductions, aux yeux de Cioran du moins, allaient
contre son interet litteraire (personne ne parlant roumain a Paris,
cela n'avait aucun sens ; et Cioran ne se sentait pas doue pour ce
geme de travail), c'est-ă-dire contre le livre a venir, contre la pro-
pension de l'ecrivain a avancer sur le plan litteraire. Au lieu de
continuer ainsi a s'interesser au francais et a la litterature franco-
phone d'un point de vue roumain et roumanophone, Cioran se de-
cide, alors qu'il est au cceur de cette perspective, a renoncer a sa
langue maternelle et a ecrire en francais : il echange ses traductions
laborieuses contre la visee d'un nouveau livre, dans la nouvelle
langue. En face de l'ceuvre roumaine, roumanophone, naît alors
l'ceuvre francaise, francophone ; heurte par ces traductions impos-
sibles, Cioran fait volte face et ecrit le Precis de Decomposition.
Nous nommons antitexte, donc, ces insolubles traductions, laissees
lacunaires, textes sous la pression desquels Cioran eclata, explosa
(1 P / . / I . 16 17e recis etant cette exp osion ,

Le cas de Cioran est cornplexifie parce que cet antitexte est se-
pare du texte par un large fosse linguistique, que Cioran ne franchit
pas directement, mais comme il reculons : si la traduction du rou-
main au francais, comme acte d'ecrire en francais, peut etre consi-
deree deja comme creation dans la nouvelle langue, Cioran traduit,

E
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lui, du francais au roumain, ce qui dans un second temps le conduit
tout de meme, voire plus violemment, a creer en francais."

Prenons I~ traduction du poeme "Les Pas", de Paul Valery19

CRN.Ms.24

Valery: Paşii

Paşii tăi, copii ai tăcerii mele,
Sfânt, ffie domol aduşi,
Spre patul veghii mele
Se'ndreaptă muţi şi îngheţaţi.

Persoană pură, umbră divină,
Ce blânzi sunt, paşii tăi reţinuţi
Doamne! toate darurile ce le întrevăd
Mi le aduc aceşti picioare goale.

Texte de Valer/o

Les Pas

Tes pas, enfants de mon silence,
Saintement, lentement places,
Vers le lit de ma vigilance
Precedent muets et glaces.

Personne pure, ombre divine,
Qu'ils sont doux, tes pas retenus !

Dieux! tous les dons gue je devine
Viennent it moi sur ces pieds nus.

18 En fait, a partir du moment ou Cioran est exile en France, toute sa litte-
rature roumanophone devient l'anti-texte d'une litterature a venir, gui n'a
pas encore trouve, ou ose s'avouer, sa langue ; s'il publie le Crepuscule
des Pensees , il garde dans ses tiroirs - certes a une epoque troublee par la
guerre et par l'Occupation - Sur la France (signe d'eloignement du lecteur
roumain, puisque Cioran refuse de lui decrire le pays d'exil ; et de consi-
deration du lecteur francais : non comme lecteur vise, mais comme lec-
teur pressenti, imagine, possible, qui interdit tacitement la publication de
I'ouvrage, merne en Roumanie, justement pour son point de vue roumain -
a guoi bon, comment juger de l'exterieur ?) et le Breviaire des Vaincus.
19 Nous proposons dans un tableau notre transcription de cette traduction,
face au texte original. Remarquons que cette presentation en face-a-face
est possible parce que Cioran respecte de tres pres l'ordre des mots.
20 Paul Valery, Charmes, dans Poesies, Poesie/Gallimard, 1929 et 1958,
p.59.
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Dacă, cu buzele tale îndreptate spre mine
Pregăteşti, spre a-I domoli
Celui ce locuieşte gândurile mele
Hrana unui sărut,

Si, de tes levres avancees,
Tu prepares, pour I'apaiser,
A I'habitant de mes pensees
La nourriture d'un baiser,

Nu grăbi actul duios
Frăgezime blândă de a fi şi a nu fi,
Căci am vieţuit spre a te aştepta,
Şi inima îmi fu doar paşii tăi.

Ne hâte pas cet acte tendre,
Douceur d'etre et de n'etre pas,
Car j'ai vecu de vous attendre,
Et mon cceur n'etait gue vos pas.

Outre de legeres sur- ou sous-traductions (que nous ne jugerons
pas ici), on constate que Cioran suit l'ordre des mots et privilegie
leur sens a la metrique (Valery ecrit en quatrains reguliers d'octo-
syllabes, avec rimes croisees), aux rimes et a la rnusicalite (asso-
nances et alliterations payent le tribut du changement de langue).
Cioran reste au premier niveau de la poesie, celui du sens, et ne
parvient pas a rendre compte de I'ensemble du texte (cela est-il
seulement possible ?). Parvient-il a s'exprimer lui-merne, a defaut
de faire pleinement entendre la voi x de Valery? Nous lisons que
non : il n'est a nos yeux que le syntagme "veghii mele" ("ma
veille", traduisant "ma vigilance'r") par lequel Cioran echappe au
carcan altruiste du traducteur et fasse entendre sa voix : l'enoncia-
teur valeryen se definit par sa "vigilance", terme renvoyant moins a
I'insomnie (en ancien francais) qu'ă une rnefiance rationnelle vis-a-
vis du monde exterieur, mefiance digne de Monsieur Teste ; ce
tandis que l'enonciateur cioranien se disperse dans ses "veilles",
in somn ies moins tournees vers le monde exterieur que vers l'inte-
riorite de la conscience - therne cioranien s'il en est. Cioran profite
ainsi de cette belle occasion pour s'exprimer, lui-meme, pour s'ac-
caparer un peu le texte, par un subtil detour etymologique ("veille"

21 Nous sommes tente de croire gue c'est cette expression precise gui a
attire Cioran vers ce texte, lui gui est d'ordinaire peu enclin au discours
amoureux.
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et "vigilance" proviennent tous deux du latin "vigilare"), mais cela
n'est sans doute pas assez pour lui. Traducteur trop soumis, trop
diplomate, Cioran etouffe ; obsede par son propre ego, par sa pro-
pre ecriture, il ne peut se resoudre au silence humble du traducteur.

Mallarme, auquel Cioran consacre le plus de ses efforts de tra-
ducteur, est nomme une seule fois dans le Precis de Decomposi-
tion, au chapitre "Hantise de l'essentiel" (p. 117) :

"L'artiste abandonnant son poeme, exaspere par l'indigence des
mots, prefigure le desarroi de l'esprit mecontent dans l'ensemble
existant. L'incapacite d'aligner les elements - aussi denues de sens
et de saveur que les mots qui les expriment - mene il la revelation
du video C'est ainsi que le rimeur se retire dans le silence ou dans
des artifices impenetrables. Devant l'univers, l'esprit trop exigeant
essuie une defaite pareille il celle de Mallarme en face de l'art.
C'est la panique devant un objet qui n'est plus objet, qu'on ne peut
plus manier, car - idealement - an en a depasse les bornes. Ceux
qui ne restent pas il Z'interieur de la realite qu'ils cultivent, ceux qui
transcendent le metier d'exister, doivent, ou composer avec l'ines-
sentiel, faire machine arriere et se ranger dans la farce eternelle,
ou accepter toutes les consequences d'une condition separee, et qui
est superfetation ou tragedie, suivant qu'on la regarde ou qu'on
l'eprouve. »

II n'est pas anodin que Mallarme soit aborde ici dans son rap-
port a l'art et aux mots. Le debut de cette citation n'etant pas sans
rappeler le recit plusieurs fois renouvele de l'apprentissage du fran-
cais (I'expression "aligner les mots" evoque tres clairement les
comrnentaires de Cioran sur le francais, sur sa roideur, la rigueur
qu'il exige, chaque mot n'ayant qu'une seule place heureuse dans la
phrase), ainsi que la thernatique de la relation interieur/exterieur
(centre/marge), Mallarme apparaît comme I'incarnation symbolique
de la difficulte a ecrire, a evoluer dans le langage; cette souffrance
de l'ecriture, toute en efforts, est la grande revelation des annees
1940 chez Cioran (en roumain les mots coulaient naturellement,
inconsciemment ; en francais tout est pese, terriblement reflechi) -
revelation qui a pour corollaire la revelation de l'echec, et de la
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solitude intellectuelle (symptomatiquement, la production ciora-
nienne d'articles ralentit a l'extreme apres Dieppe et le Precis).

L'echec des traductions est semblabJe a l'echec mallarrneenf
face a l'art, a l'echec de I'artiste face aux mots, de I'homme face a
l'existence, mais aussi de Cioran face a la culture europeenne : c'est
l'echec de l'exteriorite, de la timidite ("sfiale", "timiditatea" : la
page traduite de Benjamin Constant tourne autour de ces terrnes ";
nous opposons ici la timidite du traducteur a l'aplornb de I'auteur,
qui assume pleinement son texte) - echec de l'aimable schizophre-
nie, de l'altruisme discret et de la connivence polie, que les mons-
trueuses difficultes de l'exercice de traduction ont malmenes.

Contretexte, antitexte : ces termes disent assez le besoin visce-
ral qu'a Cioran de se placer, de se definir par l'opposition, par la
negativi te. De meme que les traductions en roumain l'ont cond uit,
comme antitextes, a ecrire en francais, de merne, les articles sur
Eminescu et sur le dor ont permis, comme contretextes, un dis-
cours marginal sur le Poe te et sur la nostalgie ; ainsi la culture
europeenne ne lui sert-elle d'abord qu'ă affirmer sa position inde-

22 Echec : aux yeux de Mallarme ...
23 CRN.Ms.18r. Cioran a naturellement choisi un extrait d'Adolphe qui lui
convient. Voiei notre transcription de la traduction de Cioran, qu'il semble
avoir intitule "Sfiale" ("Timidite") : "Pe atunci nu ştiam ce este timidita-
tea, suferinţa <aceasta> lăuntrică ce ne urmăreşte până la vârsta cea mai
înaintată, ce înăbuşe în inima noatră impresiunile cele mai adânci, ce ne
înghiaţă vorbele, ce desfigurează În gura noastră tot ce Încercăm să spu-
nem şi nu ne "îngădue" să ne exprimăm decât prin cuvinte vagi sau <pu-
ţin> ironie mai mult sau mai puţin amară, ca şi cum am vrea să ne răzbu-
năm pe sentimentele noastre însăşi de durerea ce o Încercăm de a nu putea
să le facem cunoscute." - La phrase de Constant etant la suivante : "le ne
savais pas alors ce que c'etait que la timidite, cette souffrance interieure
qui nous poursuit jusque dans l'âge le plus avance, qui refoule sur notre
cceur nos impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui dena-
ture dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire, et ne nous per-
met de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus ou I
moins amere, comme si nous voulions nous venger sur nos sentiments
memes de la douleur que nous eprouvons a ne pouvoir les faire connaître"
(Benjamin Constant, Adolphe, Le Livre de Poche, 1995, p.87).
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pendante et negative". Cioran reste dane en marge, et s'il a integre
la eul ture europeenne, c'est bien, paradoxalement, en la niant, a
partir d' une metaphysique du moi independant et negatif,

Nicolas CAVAILLES

24 Ce qui n'est pas le cas des cultures asiatiques d'Extrerne-Orient, qui
proposent il Cioran, avec le bouddhisme, I'hindouisme, ou le tao, de sti-
mulantes alternatives intellectuelles.


