
Littérature et censure
L'oeuvre littéraire, ses lectures
sa diffusion

Le cas Balzac

par Robert Tranchida

Parmi 
les écrivains clas-

s i q u e s  les plus édités, étu-
diés et traduits, le cas de

Balzac' est exemplaire quant aux
lectures idéologiques auxquelles
son oeuvre a donné lieu, avec des
conséquences certaines sur sa dif-
fusion publique, en librairie
comme en bibliothèque.

On pourrait même s'interroger sur
d'autres écrivains aussi divers et oppo-
sés dans leurs idées que Bloy, Vallès,
Zola, Barrès, Céline ou Aragon. Mais
par son oeuvre monumentale ou pro-
téiforme, Balzac a cristallisé des types
d'interprétations radicales ou contra-
dictoires. Dés l'origine, la tradition cri-
tique a cherché à l'opposer à lui-
même : le conteur feuilletoniste à la
mode au génial penseur, le romancier
immoral à l'historien des moeurs, le
mauvais styliste au narrateur inventif,
l'observateur réaliste au visionnaire
passionné, enfin le conservateur réac-
tionnaire au révolutionnaire, progres-
siste malgré lui. Sur le plan esthétique
et littéraire comme sur le plan idéolo-
gique et politique, les discours cri-
tiques ont souvent tenté de jouer « Bal-
zac contre Balzac ", les intentions et les
opinions déclarées de l'auteur contre
les significations de l'oeuvre ; les unes
ont conduit des familles d'esprit idéo-
logiques opposées à annexer sa pen-
sée et à s'en réclamer; les autres en

1. Pour l'ensemble des données bibliographiques
auxquelles il est référé implicitement, on consultera

le fonds de la Bibliothèque d'études balzacienne de  la

Maison de Balzac (tél. : 01 42 24 56 38).

connivence ou en rupture, à en multi-
plier les interprétations.

On  a vu ainsi, des jugements
de Charles Maurras aux travaux cri-
tiques de Maurice Bardèche, se figer
un Balzac traditionaliste, d'extrême
droite, catholique et monarchiste tan-
dis qu'Engels ou Paul
Lafargue, relayés par
des critiques marxistes
c o m m e  G y ô r g y
Lukàcs, André Wurm-
ser et par les thèses de
Pierre Barbéris, ont
institué un Balzac
révolutionnaire, ana-
lyste des rapports de
force entre classes

sociales et théoricien
de l'évolution histo-
rique du capitalisme.
Tenté, dans ses années
de jeunesse, par des
idées libérales ou
attentif aux théories
utopiques (saint-simo-
nisme, fouriérisme),
Balzac avait cherché à
concevoir un système
idéal où l'autorité poli-
tique puisse garantir
l'ordre moral, justice
sociale et progrès éco-
nomique contre la
toute puissance de l'ar-
gent et l'égoïsme des
groupes sociaux.
D'où, chez lui, cette
pensée paradoxale
entre une critique

sociale sans concession et une position
éthique rigide. D'où cet éclatement des

interprétations.

Une autre veine critique, courant de
Gautier à Proust, a abouti à autonomi-
ser l'oeuvre des données biogra-
phiques et historiques, à considérer

Balzac : le Classique du XIXe siècle le plus traduit après
Jules Vernes.



avant tout le texte littéraire, plus
comme oeuvre d'art que comme dis-
cours de savoir, et dont l'approche tex-
tuelle pure a pu faire les beaux jours
de la critique structuraliste. Quant aux
théoriciens du Nouveau roman,
Robbe-Grillet en tête, ils n'ont eu de
cesse de stigmatiser dans le roman bal-
zacien le modèle  d u  récit roma-
nesque conventionnel, « bourgeois »,

historiquement condamné, à dépasser.

Cependant l'oeuvre balzacienne
échappe à tout système strict de réfé-
rences et s'apparente à un monument
inachevé, une construction plurielle
dont fait justement preuve le foison-
nement des courants critiques qui ont
été largement représentés sur les
rayons de toutes bibliothèques
d'études ou de lecture publique dignes
de ce nom.

Un bilan approfondi de ces positions
critiques, radicales ou historiques,
demanderait bien plus de nuances. Il
mettrait en évidence la part fonda-
mentale des véritables travaux univer-
sitaires qui se sont développées essen-
tiellement à partir des années 1950 et
qui ont eu pour principe de se mettre

à distance de tout discours critique
engagé , de remettre l'oeuvre e n
chantier", de renouveler les approches
(biographiques, historiques, théma-
tiques, poétiques, sémiologiques, psy-
chanalytiques, génétiques,...), de jouer
aussi bien "avec" que " contre » Balzac.

Ce renouveau des études balzaciennes
a eu des conséquences sur l'activité
éditoriale, la diffusion et la connais-
sance de l'oeuvre. Si au XIXe siècle de
nombreuses éditions populaires
l'avaient rendu présent dans les biblio-
thèques familiales comme publiques,
jusqu'au milieu de notre siècle on a

continué à lire Balzac « tout nu ", la plu-
part des éditions étant dépourvues de
notes ou d'appareil critique. Il existait
bien quelques éditions d' "Oeuvres
complètes" critiques et plus ou moins
fiables, peu accessibles et plutôt oné-
reuses. Mais dans les années 1960-70,

avec la collection des « Classiques Gar-
nier» puis dans l'élan provoqué par la
parution de La Comédie humaine
dans la seconde "Pléiade" (1976-1981),
les éditions d'oeuvres séparées se sont
multipliées pour aboutir à la suren-
chère contemporaine d'éditions semi-
critiques de poche, surtout depuis le
divorce entre les collections L e  Livre

de poche" et «Folio". Si bien que, désor-
mais, presque toute l'oeuvre est large-
ment éditée et accessible pour la lec-
ture publique, y compris les textes les
moins connus ou les plus « introu-
vables ». De même, les travaux cri-
tiques sont bien vivants et bien diffu-
sés au niveau national comme
international : d'après l'Index Trans-
lationum, publié par l'Unesco, Balzac
est le classique du XIXe siècle le plus
traduit après Jules Verne, particulière-
ment en russe, en allemand et en espa-
gnol. Nombreuses sont également les
études critiques traduites dans au
moins quinze langues différentes,
cette activité éditoriale internationale
étant bien entendu le reflet historique
de la diffusion de l'oeuvre balzacienne
et des discours critiques dominants
dans chaque pays.

L'oeuvre d'un classique comme l'est
celle de Balzac semble toujours
contemporaine du lecteur qui s'en
empare, par les virtualités qu'elle
recèle comme par les interprétations
de tous bords qui la réactualisent.

Une certaine
affaire
Rushdie

par Germaine Frigot

En 
1989, précédée de la

fameuse fatwa promul-
g u é e  à l'encontre de
Salman Rushdie par l'ayatollah
Khomeiny, la version française
des Versets sataniques fut l'un
des grands succès de librairie.
Rapidement, le Bureau des
bibliothèques de la Ville de
Paris donna des instructions
aux responsables des établisse-
ments de son réseau spécifiant
que le livre incriminé ne devait
pas être mis en évidence. En
effet, la plupart des blibliothé-

caires on t  coutume d'exposer
sur présentoir leurs récentes
acquisitions, surtout  lorsqu'il
s'agit, comme c'était le cas,
d'un livre fortement médiatisé.

Evidemment, le Bureau des biblio-
thécaires ne s'était nullement
converti aux thèses de l'islam pur et
dur, il ne cherchait pas à complaire
aux intégristes iraniens mais,
tout simplement, à préserver
- alors que le souvenir des atten-
tats de 1985 était encore vivace -

les locaux, le public et le personnel
de tout risque éventuel. D'ailleurs,
certains membres du personnel
s'étant trouvés à proximité de lieux
d'explosion en restaient traumatisés
et s'opposaient même à l'achat des

Versets sataniques.

O n  pourrait parler de paranoïa.
Néanmoins, si tel était le cas, cette
psychose était largement partagée.
Rue Bonaparte, la porte des éditions
Christian Bourgois, qui avaient fait

preuve d'un réel courage en
publ iant ,  malgré les menaces
reçues, la traduction d'un ouvrage
aussi sulfureux, était gardé jour et
nuit par des policiers en uniforme et
la plaque, jusque là apposée à

l'entrée de l'immeuble, avait été
dévisée.

Toutefois, la directive bureaucra-
tique provoqua « un certain sourire »

chez les bibliothécaires de terrain.
Ceux-ci n'ignoraient pas que pour
rendre invisible un document du
fonds, il fallait le prêter, donc l'ex-
poser plutôt que de le noyer dans la
masse. Le titre n'existant nulle part
en exemplaires multiples, impos-
sible de le repérer, à condition de
surseoir assez longtemps à l'inter-
calation des fiches dans les cata-
logues. Précisons qu'à cette époque
l'informatisation n'était pas encore
réalisée. Conclusion : On ne sau-
rait penser à t o u t  d u  moins dans les
services centraux.
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