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DIDEROT ET LES GENRES LITTERAIRES 

PROBLEMES DE PLAN POUR DES «OEUVRES COMPLETES» 

La nouvelle ćdition des Oeuvres completes de Diderot dont les trois 
premiers volumes viennent de paraitre aux Editions Hermann 4 Paris 
est le rćsultat d'une longue ćlaboration, dont la moindre ćtape n'a pas 
€te ladoption du pian. C'est le professeur Jacques Proust, un des meil- 
leurs spócialistes de Diderot, auteur d'une these sur Diderot et VEncyclo- 
pódie, et tout recemment d'un ouvrage intitulće Lectures de Diderot (Pa- 
ris, Armand Colin, 1975), qui assuma la tache initiale de dresser un schć- 
ma de I'edition en consultant a cette occasion des ćrudits du monde entier, 
allant de V. S. Lublinski a H. Nakagawa en passant par H. Dieckmann, 
J. Fabre, Fr. Venturi. II me demanda mon aide a cette ćpoque pour in- 
tćgrer dans l'ensemble les articles de critique littćraire, artistique et 
philosophique que Diderot ćcrivit pour la Correspondance littóraire de 
Grimm. De nos confrontations rćsulta un remaniement de la conception 
du plan, solution de compromis visant a rósoudre des problómes lićs 
a ceux que pose I'existence des genres littóraires. 

Assćzat, auteur de la seule grande ćdition des Oeuvres completes de 
Diderot qui ait succćdć a celle de Naigeon, avait ćnoncć cette question, 
il y a tout juste cent ans, dans la próface du premier volume de cette 
€dition: 

Nous avons hćsitć entre le classement dans Iordre chronologique et celui 
par ordre de matieres. Le premier a de grands avantages, mais plus d'incon- 
vćnients. On n'aime point ces sauts brusques d'un mćmoire sur le calcul des 
probabilitćs ou sur la dćveloppante du cercle A un roman. Cela donne une plus 
juste idće de I'auteur, mais cela dćrange les habitudes. 

«On n'aime pas», «les habitudes», on voit que, pour des raisons de 
convenance, Assćzat renonca a faire accepter par le public de son temps 
une rigueur positiviste que lui inspiraient cependant Taine et Littre. 

Les problemes thóoriques ne se posent plus de nos jours comme au 
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temps d' Assćzat. La necessitć de la chronologie s'est imposće dans I'histoi- 
re ćvćnementielle et dans la biographie des individus comme le seul 
moyen d'ćviter les erreurs d'interprćtation et d'explication. C'est la le 
mćerite incontestable du positivisme historique: il rappelle le savant a une 
critique inlassable des theses hasardeusęs et injustifićes qui font fi des 
faits et de leur enchainement. 

Dans le domaine des Oeuvres, le vćritable erudit tente de meme d'eta- 
blir la date de la redaction, ćventuellement lIordre chronologique des 
redactions materielles: jentends par la la mise sur papier, par la 
plume ou sous la presse. Une ćdition scientifique tient compte des docu- 
ments connus, retrace si possible la succession des ćtats du texte, qu'ils 
soient sous la forme manuscrite ou typographique, avec ou sans modifi- 
cations. On a progressć rócemment dans I'6tude des papiers et des encres, 
et dans la diffćrenciation des tirages d'une meme ćdition. 

Cette methode a donnć des rósultats incontestables. L'etude exacte des 
versions d'un meme ouvrage reduit souvent a nćant des interpretations 
gónćtiques sans fondement, et certains reproches d'inconsćquence adres- 
sćs a l auteur 1. 

Un certain nombre d'oeuvres de Diderot ont recu les soins d'un pareil 
traitement, et I'on a pu croire qw'il suffisait de puiser dans le trćsor scien- 
tifique ainsi accumulće pour lancer une entreprise d'Oeuvres completes *. 
Mais c'€tait sans voir qu'on ne saurait extrapoler de lunite a l ensemble, 
en matiere de chronologie en particulier. 

Selon la forte expression de Werner Krauss, les oeuvres isolćes n'ont 
pas plus de sens dans I'histoire que les mots isolós dans la langue. Tout 
Poeuvre d'un auteur sćtale dans le temps comme la production d'une 
ćpoque, et d'une facon beaucoup moins simple qu'une liste de composition 
ou de publication des textes le laisserait croire. 

Le danger est en effet d'en rester A une vision linćaire de la tempo- 
ralitć. Les ouvrages d'un crćateur ne sont pas mis en gestation l'un apres 
l'autre comme les enfants -d'une meme mere. Leur ćlaboration dans le 
monde imaginaire de I'auteur est leffet de pulsions entrecroisćes, et la 

* spontanćitć illusoire de la crćation rósulte du jeu d'ćlements prealables 
s'associant, de facon inattendue, en combinaisons differentes mais simul- 
tanćes. La traduction de ces combinaisons dans l'expression orale ou 
ćcrite ne saurait indiquer, si elle est datće, que le terminus ante quem 
de la realisation conceptuelle et artistique. 

La genese des oeuvres ressemble donc 4a un fouillis d'entrecroisements 

1 I] en est ainsi, par exemple, pour tel passage de La Religieuse ol la mere 
de Suzanne, mourante, parait complćter invraisemblablement un billet quelle a deja 
donnć au messager: le billet a ćtć ćcrit en deux fois, ła premiere partie ayant 
ćte dictće, confiće a lćmissaire, mais completć le lendemain avant d'etre emportć. 
Bien d'autres exemples seront trouvćs dans l'apparat critique des Oeuvres completes. 

2 Ce fut le cas de l'entreprise commerciale du Club Francais du Livre, rendue 
possible par la complaisance des ćrudits. 
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et de convergences quil est impossible de retracer exactement 3, et l'on 
ne peut que distinguer des ensembles chronologiques, comme le font les 
historiens dans leur effort de póriodisation. 

Au reste, cette impossibilitć de reconstruire exactement la genese des 
oeuvres a fait prófćrer de nos jours deux conceptions plus gćnćrales. 
L'une consiste a nćgliger la personnalitć des crćateurs, a privilćegier les 
aspects communs de la production d'une epoque: tendance sociologisante, 
qui peut aboutir a une image assez vraisemblable de I'histoire des idćes, 
des godts, des styles, mais a condition d'ćviter les explications simplistes, 
et de ne pas donner le pas aux ćlóments idóologiques sur les ćlćments 
esthótiques. A l'opposć, une solution relativement paresseuse consiste a se 
dóbarrasser de l'histoire, en ne retenant des oeuvres que les aspects for- 
mels, linguistiques, structurels: cette nouvelle rhćtorique, malgrć ses 
apports a la comprehension interne des textes, ne donne de leur ensemble 
qu'une vision fort schómatique. 

Mais mon objet n'est pas ici de dóćpartager des theses dont les limita- 
tions masquent Tutilite: leur coexistence impose seulement au savant la 
plus grande prudence, et lincite a porter un effort encore plus lucide et 
attentif a son propos, qui est de comprendre et d'ćclairer la creation litte- 
raire. Pour lui, il ne saurait €tre question de renoncer A une mćthode . 
€prouvće, la móthode chronologique. Mais il lui faut trouver le moyen de 
tenir compte de toutes les dimensions du temps, celles d'une genese com- 
plete et simultaneće d'ouvrages chez un meme crćateur: les schemes de 
la reflexion, les formes choisies pour I'expression, nous l'avons vu, 
s'entrecroisent; leur succession doit donc se dćcrire par grands pans, pa- 
ralleles, mais qui dćbordent les uns sur les autres. C'est en fonction de 
cette vision gónćrale que peut €tre concu le plan d'une ćdition d'Oeuvres 
completes, et particulierement celles de Diderot. 

* 

* * 

_ On ne peut dire qu Assćzat ait absolument ignorć le probleme. Il eut 
le mórite de ne pas en revenir 4 un plan purement formaliste: il dćclare 
suivre «l'ordre chronologique dans l'ordre des matieres», solution batarde 
cependant, car dit-il 

nous avons ćpuisć chacune de ces matieres, qui elles-mómes sont ici rangćes 
dans l'ordre suivant lequel Diderot les a abordćes, en donnant d'abord les 
oeuvres datćes, d'une certaine importance, et en les faisant suivre des morceaux 
dćtachćs, des travaux de critique ou des fragments qui sy rattachent. Nous 
espćrons avoir ainsi donnć satisfaction au sentiment instinctif dordre qui 
distingue Iesprit francais (p. VII). 

3 C'est ce que prouve, quand elle est possible, la confrontation des ćlćments 
d'une fiction avec les faits datables dont ils dćrivent (voir les travaux de Paul 
Verniere sur Jacques le Fataliste), En 1780, Diderot avait oublie les dates d'ćlabora- 
tion de sa Religieuse et de la Preface. 
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Sincóre ou non, cette justification nationaliste, — qui est bien de 
lepoque, — recouvre une combinatoire arbitraire ou pródomine le juge- 
ment sur limportance des ouvrages, et ou la datation de l'apparition 
des «matićres» dans l'univers gónćtique du createur risquait d'€tre, et 
fut, presque immódiatement remise en question. «Philosophie, Belles-Let- 
tres, Sciences, Beaux-Arts (le Dictionnaire encyclopódique et la Corres- 
pondance forment des groupes distincts)», cet ordre permettait effective- 
ment de rćintroduire en partie la chronologie, et de rompre avec les «gen- 
res» dćfinis par la rhetorique classique encore enseignće alors, mais a quel 
besoin pouvait-il correspondre chez le lecteur du moment? A celui-ci ne 
fut pas annoncć d'emblee le plan d'ensemble des Oeuvres completes, et 
il dut lire les tomes l'un apres I'autre. II fallait partager a la fois la vision 
de Damiron et celle des Goncourt pour aimer ce mćlange d'ordre et de 
dćsordre, pour accepter que les Belles-Lettres soient intercalćes entre la 
Philosophie et les Sciences, et pour accorder parfois au dćtail autant 
d'interet qu'aux ensembles. 

Pour mieux faire, pour mieux respecter les dimensions de la creation, 
il paraitrait plus judicieux de renverser le principe d'Assćzat, et de suivre 
«lordre des matieres dans I'ordre chronologique». A condition cependant 
que Pordre ne soit pas un classement de valeur, mais une simple sćpara- 
tion a Pintórieur de chaque póriode. A condition que le terme de ma- 
tieres dćsigne les formes tout autant que les domaines traitćs. 

Le cas typique est naturellement celui de la Correspondance. Ici, la 
nature meme de Iócrit le diffórencie tellement qu'on rópugne A le meler 
a d'autres. Assurćment, il est des lettres officielles et meme des lettres 
«publiques» qui ne ressortissent pas a la correspondance privće, mais 
celle-ci reste A part et l'est restee meme dans une ćdition hyperchronolo- 
gique comme celle du Club Francais du Livre, ou elle est seulement dć- 
coupće'en tranches. 

Mais le «genre ćpistolaire» n'est que l'exemple le plus net d'un trait 
gćnćral de la crćation litteraire. Tout ecrit destine A la communication 
avec autrui se moule dans une forme, qu'elle soit ancienne et banale, 
ou dotóe dune originalitć plus ou moins neuve et personnelle. Werner 
Krauss l'a soulignć: «Les genres littćraires existent» (Grundprobleme der 
Literaturwissenschaft, p. 49), et encore: 

Les genres sont profondćment enracinćs dans la vie de la littćrature; ils 
reprćsentent en quelque sorte un apriorisme de la rćalite littćraire (p. 54). 

Comme les formes sociales (famille, village, nation...) les formes d'ex- 
pression constituent en effet des structures commodes, parce qu'habituel-- 
les, et si elles connaissent le móme destin ćvolutif, leur adaptation se fait 
aussi dans une dialectique de la tradition et de la novation. Ajoutons, 
quand il s'agit de crćation littćraire, que I' adaptation ne depend plus seu- 
lement des nócessitćs de la communication, pure fonction sociale de l'ćcrit, 
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mais de la fonction esthótique, au sens caudwellien, d'apprćhension 
d'un rćel. L'histoire des genres est compliquće si l'on veut y tenir compte 
A la fois de la signification sociale et de la valeur esthćtique des oeuvres; 
Fun ou Iautre point de vue peut fausser la perspective de l'autre (qu'est- 
ce que la tragódie classique francaise sans Racine?). Et le sort des crća- 
teurs de gónie n'est pas enviable: leur dósir d'€tre entendus, et le souci 
de la postćritć, les pousse a user de genres ćprouvćs, mais la conscience 
de leur originalitć les ćcarte des «vieilles outres», leur fait recourir A des 
solutions faussement nouvelles, ou encore les amene 4 tuer, par la rćus- 
site, le genre moribond qu'ils ont voulu faire vivre: on pourra lire a ce 
sujet (dans le tome consacrć au dix-huitieme siecle de I'Histoire de la 
littórature francaise, due a Tinitiative du regrettć Pierre Abraham), les 
fortes remarques de Maurice Roćlens concernant le dialogue philosophique 
et Diderot. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas d'expression littćraire sans forme carac- 
tórisóe, choisie pour atteindre un public et lui faire part d'une vision 
personnelle. Ces formes ćchappent depuis le dix-huitieme siecle au classe- 
ment rigoureux de la rhóćtorique antique, mais elles se ląissent trier 
objectivement, si l'on ćvite tout schómatisme a priori comme tout excćs 
de prócision, et surtout si l'on se borne a repartir les oeuvres d'un seul 
auteur, fat-il aussi riche et complexe qu'un Diderot. 

Nous avons adoptć dans notre ćdition le terme volontairement vague 
de sćries pour dćsigner, a lintórieur d'une tres large póriodisation, 
premićre dimension de l'ensemble, une dimension qui est tantót celle du 
domaine, des themes, tantót celle de la forme, du genre au sens 
le plus large de ce dernier mot. 

Il fallait sarracher a la superstition du module: la notion de'texte 
court manque de sens, et serait de pis-aller, a la recherche d'une dćno- 
mination (fraśments, mólanges, observations) pour des textes fort diffe- 
rents de contenu comme de destination. Il est plus simple de distinguer 
une grande sćrie appelee Critique, puisqu'elle montre l'auteur confronte 
avec les ouvrages ou la pensće d'autrui, des pensćes ou la fragmen- 

'._ tation de l'ćcrit est au contraire la forme expressive voulue d'une philo- 
h y sophie dćja systćmatisće. Quand il ne s'adresse plus, du moins en ap- 
_. parence, directement 4 son lecteur, mais par personnages interposćs, il 

.._ n'est pas utile de distinguer, chez un Diderot, le thćatre du roman, mais 
___ unesćrie Fiction trouve sa place naturelle. ! 

II va sans dire que, dans cette association de deux grandes classifica- 
tions, des compromis se sont imposćs. Mais, contrairement a ce qu'on 

gb pourrait craindre, la division nócessaire en tomes, bien utilisće, a fa- 
_.. cilitć la repartition des oeuvres entre sóries et póriodes. C'est 
388 ainsi que dans une premiere tranche chronologique composće de quatre 
KA tomes ońt pu 6tre distingućs les traductions, et deux recueils d'0uvrages 

philosophiques encadrant un volume narratif. Dans la grandę póriode qui 
t 
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va de 1751 a 1765 (tomes V a XII) il a «te facile, apres l Encyclopódie 
(V a VIII) de distinguer la philosophie (IX) des oeuvres de fiction (X 
a XII) et des texies eritiques (XIII). 

Certains ouvrages d'esthótique ont tant d'importance dans l'oeuvre de 
Diderot quwil a semble utile d'en faire une sćrie spóciale (XIV a XVI) 
mais elle reste placóe dans sa pćriode, et l'on verra par le plan, publie 
des le premier volume, que les oeuvres de la seconde et de la troisieme 
maturitć sont groupóes de facon fort acceptable, sinon pour les esprits 
chagrins, jusquau tome XXV. Aussi est-ce d'un regard non denuć de 
satisfaction que je le contemple, bien qu'ayant appris, par l'expćrience 
des premiers volumes próparćs, que les plans, comme disent les architects, 
doivent toujours €tre rectifićs, ne serait-ce qu'en raison de la qualitć ine- 
gale des matćriaux et de la difficultć de les ajuster ensemble. 

C'est ćvidemment au lecteur de juger du rćsultat obtenu, au consom- 
mateur d'apprócier ce grand banquet a plusieurs entrćes. De Jacques le 
Fataliste, ouvrage qui donne a lui seul par sa complexitć limage de 
Foeuvre complet de son auteur, Goethe disait qu'il fallait le consommer 
dans lIordre, et sindignait contre ceux qui choisissent dans un tel 
menu, parce qu'ils n'en soupconnent ni ne sont capables d'en godter I'or- 
donnance finale. Pouvons-nous espórer sans outrecuidance, avec nos fai- 
bles moyens mais nos efforts les plus dóvoućs au grand góćnie qui nous 
occupe, avoir reussi a suggćrer l'ordonnance dialectique de son oeuvre, 
cette unitć qui souffrirait d'etre theorisće mais qui se dćgage de la realite 
ou Tinscrit lunicite permanente du createur? 
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DIDEROT I GATUNKI LITERACKIE 
PROBLEMY PLANU „OEUVRES COMPLETES* („DZIEŁ WSZYSTKICH”) 

STRESZCZENIE 

Plan edycji Oeuvres completes stawia poważne problemy, jeśli chce się uwzglę- 
dnić nie tylko chronologię, ale także tematykę dzieł i formy wyrazu, czyli gatunki 
literackie. 

Przykład Diderota wykazuje, że jest możliwe powiązanie wymagań naukowych 
i życzeń współczesnego czytelnika. Przysłuży się ono także do precyzacji problema- 
tyki historyczriej gatunków literackich. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 

 


