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LES TRADUCTIOI\S FRAI\ÇAISES DE

THE PICT(IRE OF DORIAT,{ GR./IY

D'OSCARWILDE



II\TRODUCTION



1. PRESENTATION DU SUJET

Dans son essai << De I'esprit des traductions >), Madame de Staël renuilque

:rvec lme grande justesse :

<< Il n'y a pas de plus éminent seflrice à rendre à la litteratrne, que de tansporter d'rme langue à

I'aute les chefsd'oeuvre de l'esprit humain. Il existe si peu de productions du premier rang: le

génie, de quelque genre que ce soit est un phenomàre tellement rare, que si chaque nation

moderne en était réduite à ses propres trésors, elle senit toujours pauwe. D'ailleurs la circulaton

des idées est, de tous les genres de comrerce, celui dont les avantages sont les plus certains. >l

Effectivement depuis la nuit des temps, le contact avec 1'<< étanger >, le rapport à

1'<< autre >>, ont été rme source majeure d'enrichissemeirt pour nos cultures. Et porn que

ce contact soit possible, La traduction est essentielle. Elle est un rouage indispensable dans

I'histoire de nos civilisations.

Aujourd'hui en cette fin de XXème siècle, la traduction est probablement

plus présente qu'elle îel'ajamais été. Elle a depassé le cadre strict de la circulation des

idées pour s'installer dans tous les aspects de la vie quotidienne : << notices d'appareils,

informations journalistiques ou télévisees, ciném4 ttréâtre, ronulns. textes juridiques,

teclmiques ou religieru<, interprétation de conférences, livres pour enfants, etc-.. >>t Nous

vivons dans un monde où les echanges linguistiques se multiplient dans tous les domaines.

Paradoxalemeirg endfrtde cefte pnesercedetouslesinstants, et malgrésatresgrande

t Madame de Staël <De I'esprit des taductions) (1810, in:Lieven D'Hulst, Cent ans de
théorie fræçaise de la taùtction : De Battant à Lntré (1748-1847) (Lille : Presses Universitaires de
Lille,l90) p.86.

' Michel Ballar{ De Cicéron à Benjamin Q-ille : Presses Universitaires de Lille, 1992) p.10.



nécessité. la naduction reste aujourd'hui encore une activité trop peu connue. Mon

expérie,nce personnelle au æurs de ces dernières années m'a prouvé que le fait même

d'étudier la traduction laissait sowe.nt perlrlexe, comme s'il s'æissait 1à d'une perte de

ternps. Pourtant la traduction mérite indiscutablement que I'on s'intéresse à elle...

D'ailleurs depuis I'antiquité, d'illustres penseuni et écrivains ont consacré

des préfaces ou des traités à la traduction : on peut citer Cicérorg Saint Jerôme, Luther,

Du Bellay, Drydeq Goethe ou Benjamin.. Des nors celèb'res qui malheureuseinent

n'ont pas suffi à attirer I'attention sur cette activité fondamentale, mais toujours

consideree comme ancillaire. Trop souient leuxs efforts sont restes isolés. Ce n'est que

depuis la seconde guefie mondiale qu'un véritable mouv€rnent de réflexion sur la

traduction s'est déveloprpé (parfois designé par le terme de < traductologie >>). Des ceirfies

de recherche se créent dans les universités, des colloques s'organisent un peu partout dans

le monde, les publications se multiplient... Une nourelle discipline est en train de se

constituer, mais elle n'sn est qu'à ses débuts. Dans la préface à la seconde édition de son

oril/rage Traduire : théorèmes potr la traduction (1994), Jean-René Ladmiral nous le

rappelle : << Il n'est guère douteru< qu'aujourd'hui on s'intéresse à la traductio4 de

multiples façons. et qu'elle est deveirue un objet de recherche et de réflexion à part

eirtere. Mais quand en I979,la premiàe édition de ce lirne a paru? il n'e,n allait pas de

même : il s'æissait alors encore de fonder la discipline elle-même, qul allait

spécifiquerneirt prendre les phenomènes de traduction pour objet [...] >>3. Un vaste

mouv€rnelrt de réflexion est donc lancé, mais it reste beaucoup de chemin à parcourir, et

' Jean-René Ladmiral
Gallimar{ collection Tel 1994)

Traduire:théorèmes pour la lraùtction, seconde édition @aris
p.VI I .



I'un des objectifs que ceffe étude naissante de la traduction doit se fixer est de faire

prendre conscience au grand public de la véritable nature de la traduction, des difficultés

qu'elle comports, de son importance dans le monde moderne, et du rôle essentiel joué par

les taducteurs. I1 est rejouissant de constater qu'un magazne comme Télérama se soit

intéressé à la traduction en publiant ur dossier trà riche sur le thème << Profession

traductetr #, et il faut esperer que les choses continueront à évoluer dans ce sens, mais il

ne s'agit Li que d'rm début

Si I'on s'en tient au domaine de la litteraane, auquel cette étude est plus

particulierement consacrée, la traduction est toujours consideree en cette fin de XXème

siècle conrne rme activité secondaire. Et pourtant on taduit de plus en plus, et on lit de

plus en plus de traductions. Dans le prernier numero de la revue Translittérature,

Jacqueline I-ahana a publié un article srr <( I-a PlaîÆ, de la traduction dans la politique

éditoriale française >>. Elle y analyse les chiftes des nouvelles parutions pour I'année

l99r}, et elle aboutit à la conclusion suivante : << Si I'on additiomre maintenant les chifres

indiqués - tiffes et titres ûaduits - nous obtenons un total de : 14360 tites publiés pour

I'année 1990, (regroupant les rubriques indiquees cidessus) dont ,1438 tites traduits, soit

30olo de la p,roduction globale. On peut donc conclure que la traduction entre pour à peu

près un liers dans la politique éditoriale française tournee vers la liuéranre dans son seirs

lurg". ,rt

Rares sont les p€nlomres capablas de lire Shakespeare, Goethe ou Dante

dans le te><te, et ce nomb're diminue encore lorsqu'il s'agit d€ mafltis€r le nrsse pou lire

' Télérana ,no 2306, du 26 mars au ler awil 1994 pp 8-21.
5 Jacqueline LahÀnL < La Place de la taduction dans la poliûque éditoriale tangaise >, jn :

Trætslittérature, nol, 1991, pp.3-l 3.



Dostoievski, ou le grec ancieir pour lire les classiques... Pour tout amateu de littâatrne la

lecture de textes traduits est une nécessité. Nous sommes constanrment confrontés à la

traduction. Et c'est là que le bâr blesse, car même s'il est clair que sans les traducteurs la

litterature étrangère resterait lethe morte, on les ignore ou on les méprise ! Je suis toujours

stupefait par le nombre de personnes qui lise'nt des traductions sans véritablement s'en

rendre compte... C'est tout juste si elles sont conscientes de ce que le texte original n'a

pas été ecrit en frangais, et du fait qu'il ait fallu I'interye,ntion d'une tierce personme pour

que ce texte leur soit rendu accessible 6. Naturellerneirt elles n'iprouvent pas le besoin

d'aller chercher le nom du fiaducteru sur la page de garde d'rm lirne-(il est d'alllleus

sowent à peine visible). Elles ne se préoccupent pas plus de savoir s'il existe plusieurs

traductions d'un même owrage, et en quoi elles diffireirt. Pour ces personnes la

traduction doit probablement être quelque chose qui << va de soi >) : pour chaque mot ou

expression d'rme langue il doit exister rn mot ou rule expression équivalente dans la

langue française qu'il suffit d'avoir la patience d'aller chercher dans un bon dictionnaire,

comrne cela se passe parfois dans quelques domaines frès precis de la traduction

technique (la constnrcton aéronautique par exemple). Malheureusement la réalité est bien

phrs complexe : les langues sont irrémédiablement differentes, et rm équivalent exact

n'existe que très rarement. Il y a un monde de nuances e,ntre deru( langues, et il faut tout

le tale,lrt et la sensib'ilité du haducteru pour ûornrer une solution acceptable. Nul mieux

que Valéry Larbaud n'a décrit toute la complexité de cette tâche et toute la précision

qu'elle requiert:

<<L'essentielestlaBalance oùnouspesons cesmots, cartorÉletravarllde la Traducton est une

6 D'ailerus cette << tansparence > est souvent perçue comme le gqe d'rme bome taduction :
moins on la remarque, mieux cela vaut.. Bien entendrt les choses ne sont pas aussi simples.



pesee de mots. Dans I'rm des platear:r< nous deposons I'rrn après I'aute les mots de l'Auteur, et

dans I'aute nous essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartanant à la langue

dans laquelle nous traduisons cet Auteur, et nous attendons finstant où les deux platearur seront

en équilibre. >?

Le traducteur emploie toute sa subjectivité dans cette opération de pesee, et en

conséquerice il existe toujours plusieurs solutions à un problème de traduction. Une

traductio4 aussi bonne soit elle, ne sera jamais définitive : il, y a;ura toujours quelqu'un

pour proposer une aute version qui sera conforme à rure perception diftrente du même

texte.

Lorsque le traducteur n'est pas simplement ignoré, il est sotrvent mep'risé.

Dans ses Lettres persanesj Montesquieu a imaginé un dialogue qui est plus que jafiIais

d'actualité :

< - [...] j'ai une grande nou'elle à vous apprendre : je viens de dormer mon Horace au public.

- Comment ! dit le géomète : il y a deur mille ans qu'il y est.

- Vous ne m'entendez pas, reprit f autre : c'est rme traduction de cet ancien auteur que je viens de

mette au jour : il y a vingt ans que je m'occupe à faire des traductions.

- Quoi ! monsiern ! dit le géomètre, il y a vingt ans que vous ne pensez pas ? Vous parlez pour les

autres, et ils pensent potu vous ? r>8

Et ce n'est pas là le seul reproche que I'on fait arur traducteurs, puisqu'on les accuse

égalernent de tendre à rahir la pensée de I'auteur. aui n'a jamais eirtendu le fameux

adage italien traduttore tradittore (que I'on pourrait traduire par traducteur-traître)? A

cilrrse de la difference fondamentale entre les langues << toute taduction est défaillante,

t V"Lry lartrnfi,De la ta&tction (Ades: Actes-Su{ l98a) pp. 31-32. Cet ourlr€e rassemble
tous les chapitæ consacrés à la taduction extraits de Sqts I'irntocation de St Jérôme (196).

8 Montesquieg Lettres persæzes (Paris : Canimar4 collection Folio : 1973) p.?A6.



c'est-àdire entropique, quels que soient ses principes. Ce qui veut dire : toute traduction

est marquée par de la 'non-fiaduction'. >>e I-a tâche du traducteur est de réduire autant

que cela est possible cefie défaillance, << c'est-àdire simultanémeirt I'incapacité de

traduire et la résistance au traduire ,rto qui af[ecte tout acte de traduction. Et ce n'est pas

1à la seule ditEculté : << Chaque traducteur doit immanquable'ment renconher I'un des

degx ecueils suivants : il s'en tiendra avec trop d'exactitude ou bien à I'origina! atur

depens du goût et de la langue de son peuple, ou bien à I'originalité de son peuple, atur

depens de I'oeurne à raduire... >>tt Tâche difficile et ingrate, qui ne mérite certainement

pas f ignorance ou le mep'ris du public, surtout que cornme I'a écrit Goethe : << Quoi que

I'on puisse dire de I'insuffisance du traduire, c€fie activité n'€n reste pas moins I'une des

tiiche.s les plus esseirtielles et les plus dignes d'estime du marché d'ecbange mondial

nniversel. >>t'.La traduction eirrichit non setrleinent les cultures qu'elle met en contact,

mais egaleme,lrt les languas. Quoi de plus fructifiant en effet que la confrontation des

langues provoquée par l'acte de traduction, et la teirtative sans cesse reirouvelee de

repousser les limites de celles-ci pour leur faire accepter les particularités de << I'autre >>.

La traduction est donc une activité à la fois noble et nécessaire. et il ne faut

surtout pas negtiger le rôle essentiel du traducteur, ainsi que le powoir dont il dispose. Il

lui faut en effet de mtrltiptes comfftences pour porwoir faire passer une oeuvre d'une

langue àrme autre:

e Antoine Be,mran, < La Reùaduction colrme 6pace de traduction >>, in : Palimpsestes, no4,
< Retaôrire > (Pads : Publications de la Sorborme Nowelle, 1990) p.5.

'o lbtd.
lt lffilhelm von Humboldt, Lettre à Schlegel, (23 juillet 179Q, citée par Antoine Bermarq

L'Epreuve de I'étætger (Paris , Gallimar{ Collection Tel, 1984) p.9.
12 Goetle, Lettre à Cælyle (1828), citee par Antoine Berman, L'Epreuve de I'étranger, op. cit,

pp.92-93.



< La taduction est d'abord rxte hecture pzr Ie treùtcteur, qtti Èit intervenir sa connaissance du

code de départ, son intelligence, ses connaissances extralinguistiques, sa sensibilité, et aussi

forcement sz subj e c t iv i t é.1...1

Laleeture ættmephase d'interprétatioz (appelée ausstphase herménantiqte), d'éIaboration ù,,t

sens,elle ne sauait constituer à elle seule ' la traduction'.

La taduction est aussi urre réécriture qui s'effectue selon un processus mystérierm et complexe.

Il y a une refommlation à partir du sens abstrait ( au sens de sens 'entraif du texte) et puis des

opéretions de conparaison aveclæformes de dépæt afin de s'assure,î de la qualité du rendu [...]

Il faut également ête conscient du fait que la traduction n'est pas un simple tansfert de mots, de

stuctures, elle est à rm certain momert, \n trntail interne àt tæte d'ærivée pour qu'il soit

acceptable conrme texte .>13

On s'aperçoit que c€ processus est extrêmemeNrt long et complexe, et que le sort du

lecteur de litterahre étrangère est grandement entre les mains du taducteur. Celui-ci

opàe comme rme sorte de filne €ntre I'arseur étranger et son lecteur, et il va sans dire

que la fortune d'une oewre dépend beaucoup de la qualité de sa ûaduction. Mlan

Kundera de par son statut d'ésrivain d€raciné ayant écrit d'abord en langue tchèque, puis

par la force des choses en langue française, sst merveilleusernent placé pour en

témoigner:

< En 1968 et 1969, La Plaisætterie z été traùrit dans toutes les langues ocsidentales. Mais quelles

surprises ! En France, le traducteur a récrit le roman en omementânt mon style. En Angleterre,

l'éditer:r a coupé tous les passages réflexG, éliminé les chapitres musicologiques, changé I'ordre

des parties, recomposé le roman. Un autre pays. Je renconte mon taducteur : il ne connaît pas un

seul mot de tchèque. 'Cornment avez-vous taduit ?' Il me re,pond : 'Avec mon coeur' , et me

montre ma photo qu'il sort de son portefeuille. n était si sympathique que j'ai failli croire qu'on

powait nraiment taduire grâceàrme Gle,pathiedu coeu. Biensûr,c'étaitplus simple: ilavait

13 Michel Ballar{ Le Conmtentaire de traduction anglaise ( Paris : Natharq 1992) p. 10.



taduit à partir du rewriting français, de même que le taducteur en Argentine. Un autre pays : on a

taduit du tchèque. J'oulre le liwe et je tombe par hasard sur le monologue d'Helena. Les longues

phrases dont chacrme ocûupe chez moi tout un paragraphe sont divisées sn une multitude de

phrases simples... Le choc causé par les taductions deLa Plaisanterie rn'a marqué à jamais.

Heureusementj'ai rorcontré plus tard des taducteurs fideles. Mais aussi" hélas, de moins fidèles...

Et pourtan! pou moi qui n'ai pratiquemort plus le public tchèque les taductions représentent

tout. >>la

Il s'agit 1à d'rm exemple à méditer, et s'il ne doit surtout pas nous decourager de lire des

textes taduits, il doit nous inciter à une certaine prudence. Au vu de la grande complexité

ùr processus de traductioq un texte traduit ne doit pas se lire de la même façon qu'un

texte original.

Les nomb'reuses citations dont j'ai fait usage jusqu'à présent sont la

meilleure prerrve du fait que le morrvement de réflexion sur la traduction est maintenant

bieir engagé, et avec l'étude des traductions françaises de The Picture of Dorion Gray

d'Oscar Wilde présentée rcl, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à cette

réflexion. Je n'ai pas la prétention de faire oetrvre de théoricien, d'auhes s'y sont attelés

avec bien plus de talent que je ne pourrai jamais en avoir, je pense notarnment à des

peffionnes comme Antoine Berman, Henri Meschomric, Jean-René Lafutiral, ou Mchel

Ballar{ dont les oelrvres ont fortement influeircé ce travail... J'eir profite d'ailleurs pour

aprporter rme precision qui ne me senrble pas inutile : on a encore trop sorryent tendance à

vouloir faire de la traduction une sous-discipline de la linguistique, ou même à vouloir

I'ideirtifier à la linguistiEre appliquee ; or si la linguistique est ut oufl exhêmemetirt

important, Jean-René Ladmiral nous fait rès justsment r€,marquer que << la théorie de la

1o Milan Kr:nderq L'Art ihl romcm ( Pæis : Gallimar{ collection Folio, 1995) pp. 145-lz16.
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taduction et la connaissance des phénomènes connexes exigent une ouverture

interdisciplinaire qt:r- va bien au-delà de la seule linguistique et met à contribution la

quasi-totalité des 'lettes et sciences humaines' [...] utt. Les publications réce,ntes se

nourrissent de disciplines aræsi diverses que I'histoire, l'ethnologe, la philosophie, la

psychologie ou même la psychanalyse; et ces disciplines en retour commenceirt à

s'intéresser à la traduction, ainsi le mzgaàne freudien LÂne a publié un intéressant

dossier intitulé : << Confessions de traducteurs >>tu. Nous soîrmes à I'aube d'tme

interaction qui p,romet d'être passiomrante.

Ce que je me propose de préserrter ici est d'une nature bien plus modeste,

je me suis attelé à l'étude d'rm exemple concret de traduction d'tute oerrvre liueraire en

français. The Picture of Dorian Groy a été publié rure prerniere fois dans le Lippincott's

Monthly Magazine en 1890. Puis, après utoir été rsvu et augmenté par Wîlde, le roman

a paru sous forme de volume chez Ward Lock & Co en 1891. Depuis, cette seconde

version a fait I'objet de se,pt traductions françaises differeirtes: celle d'Eugè'lre Tardieu en

1895, d'Edmond Jalorxetde Félix Frapereauenl924, de Mchel Etienne en 1951,

d'Anne-lvlarie Hertz en 1958, de Léo Iack en 1975, de Jean Gattegno en 1992, et de

Richard Crevisr en 1995. C'est à toute I'histoire de ces traductions successives et à la

destinee du roman de Wilde eir France que je me suis interessé. J'ai te,lrté d'obsefl/er avec

la plus grande minutie tous les aspects de ce vaste processus : que ce soit le contexte

culnrrel et litteraire, la politique éditoriale, la personnalite des traducteurq lerus idées en

matière de traduction, la qualité des traductions en elles-mêmes, leur reception et leur

fortuneen France. Ensomme, c'estle phénomene dans son ensemblequej'ai voulu

15 Jean-René Ladmiral, Tra&tire : théorèmes pow la traûtction, op. crt , p.VIII.
t'L'Âne, no4, féwier-mars l9&1, pp. 36-51.
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disséquer et exarniner au microscope à la façon d'tm biologiste. Bien entendu, j'ai

benéficié tout au long de cette étude des avancées récentes en matière de réflexion sur la

haduction, mais il a egalement été interessant de confronter certaines théories ou idées à

laÉahté d'un exemple concret.

Depuis quelques siècles, de nombreusas analyses et recensions critiques de

traductions ont vrr le jour. L'étude que je présente ici tente de se dânaquer de la majorité

d'entre elles de plusieurs maniàes.

Tout d'abord j'ai pris le parti dà le depart d'analyser I'histoire des

traductions françaises de The Picture of Dorian Gray dans son integrité. s:urs privilegier

I'rure ou l'autre traduction. Le but de cete étude est d'oftir tme vu€ d'ensenrble de

I'histoire de la taduction d'une oeuvre, ne négligeant aucun de ses aspects, même ceux

qrr1 à pnon, peu\i€,nt paraître les plus rébarbatifs.

Ensuite, I'oeinne que j'ai choisi d'étudier est un ronulrt" et le roman est

sornrent ft;!/4gé par les spécialistes de la traduction On s'interesse énormémeirt à la

traduction des poètes, de la Bible, des philosophes ou de Freud, ce qui est une très bonne

chose à n'en pas douter, mais le ronum n'attire que peu de chercheurs alors que

paradoxalernent son importance n'a cessé de croître et qu'il attire de plus en plus de

lectenrs. Frangoise et Paul ffiod précisent d'ailleus dans leur Introduction à la vie

lixéraire du )Xème siècle que le roruur est le gcffe littéraire qui remporte le plus de

succès à I'heure actrelle tt. S'il est fuideirt que les problèrres poses par la traduction

poétique sauteirt aux yeux de façon bien plus évidente, surtout lorsqu'il s'dt de poésie

r7 Françoise et Paul Gerbo{ Into&tction à Ia vie linéraire ifu )Aftme siècle (Pds: Bordas,
l98Q p.76.
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en vers, il ne faut pas il déduire pour autant que la traduction d'rur roman ne comporte

pas de difficultés. et qu'elle mérite moins d'attention que la traduction poétique ou

philosophique. Mlan Krmdera est bien placé pour le savoir lorsçr'il atrrme que : << La

prose du roman (e parle bien sûr des romans dignes de ce mot) exige la même rigueur

(surtout dans les passages qui ont un caractere réflexif ou métaphorique). >>r8

Enfirr, j'ai également essayé d'aller un peu à contre-pied des méthodes

habituelles dans la façon de choisir le roman que je voulais éûrdier. En genéral quand rure

taduction est analysee, c'est paxce qu'elle présente rure particularité qui la fait sortir de

I'ordinaire : soit l'oeurne originale presente de grosses difficultés de traduction, soit la

traduction est particulièrernent défaillanæ, ou à I'inverse ftès réussie... Et c'est cefie

particularité que I'auteur de I'analyse va ch€rch€r à mettre en âridence. A I'inverse,

I'histoire des traductions de The Picture of Dorian Gray ne présente rien de rnaiment

se,lrsatiomrel. Elle est même plutôt banale et c'est cene banalité qui rend cet exernple aussi

représentatif de la situation de la raduction en France au XXème siècle. Il ne faut surtout

pas compre,ndre par là que je considere The Picture of Dorian Gray oonme un ronïln

banal : nous vefforrs qu'il a connu un destin pour le moins mouvernenté (à I'image de son

auteur), et les multiples lectues que j'en ai fait tout au long de c€tte étud€ n'ont pas

réussi à diminuer le plaisir qu'il me procure. Par contre I'histoire de ses traductons

ressemble à celle d'une grande majorité de romans énangers qui comne lui, continuent à

attlrer de nombretx lecteurs plus d'rur siècle après leur création.

J'ai te,lrté d'élaborer rme méthode qui me sernble appropriee au tSpe

d'analyse que je propos€ de faire ici. Elle tient compte d'rme foule d'informations sur le

18 hdilan Krmdera, LesTestanents trahis (Paris : Gallimar{ 1993) p.136.
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æntexte culturel et litteraire, ainsi que sur le lraducteur, qui me senrbleirt utiles pour bien

comprendre I'histoire de la littéranre taduite en France. J'exposerai cette méthode avec

plus de précision dans la seconde partie de cetre introduction. Malheureusemeir!

l'ignorance et le mépris ariec lesquels on traite trop souvent la taduction rendent

exhêmement difficile de rasse,lnbler toutes les donnees qui seraient nécessaires. Une

multitude d'ébauches de traductions, de manuscrits ou de lethes de traducteurs qui

feraie,lrt le bonheur des spécialistes de la traduction sont irré,médiablerneirt perdus, et il est

stupéfiant de constater le nombre de fraducteurs qui sombrent dans I'oubli quelques

années à peine ryrà arrcir été publiés. Bieir sourent I'rurique document dont on dispose

est le texte définitif de la fiaduction tel qu'il a été publié. En conséquence, catte étude se

veut aussi être tme sorte d'expérience : j'ai voulu savoir quelles informations un

chercheur porvait espérer rassembler pour une analyse de ce ge,nre. Dans ce bu! je me

suis lanc.é sur la pste de toute.s les persomres ryæt été impliquées d'une façon ou d'une

autre dans la publicaton de l'rme des traductions ds The Picture of Dorian Gray:

traducteurs, éditeurs, ré\riseurs, etc... Nous vemons que si mes démarches ont été la

source de quelques rencontres particulièrement enrichissantes, beaucoup de mes lettres

sont restées s:lns réponse, ou du moins, ne m'ont pas ap'ponté les renseignements que

j'esperais.

Je vais encore profiter de cette infoduction pour avinncer une aufre

précision : faire une analyse ou une crilique de taduction ne signifie pas se lirner à un

simple trar/ail de destruction Il est bien tro'p facile a'vec le recul d'aller traquer le

contresens ou le fatx-seræ qui s'est parfois caché dans une traductio4 et de faire le

proces d'rm traducteur qui la plupart du æmps n'est pas là pour se défendre. Tel n'est pas

mon propos : mes quelques teirtatives personnelles de traduction, purement
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expâim€,ntales, et vouées à rester confinées au fond d'un tiroir, m'ont fait prendre

conscience de toute la difficulté de cette tâche. dont j'ai déjà tenté de montrer plus haut la

très grande necessité. Je tieirs ici à rendre hommage à tous les traducteurs, et je souhaite

que cette étude puisse attirer un peu d'attention sur la noblesse de leur tâche, et sur leurs

conditions de tavail souve,nt difficrles. IMais cela ne signifie pas non plus qu'il faflle læsser

passer tous les excès, et accepûer cerûaines traductions particuliàement défafllanæs ; dans

c€ c:rs, comme le dit Antoine Berman : << Il alrpartieirt au critique, et d'éclairer le

ponrquoi de l'échec fiaductif [...], et de préparer I'espace de jeu d'une retraduction sans

faire le 'donneur de co,nseils'. >)re Il s'agit là d'rme << Critique qui est au sewice des

oewros, de leirr survie et de leur ilhrstration, et des lecæurs. >æ

Le choix de The Picture of Dorian Gray mffite egalement que I'on y

revienne brièvement. Oscar Wilde semble être un auteur très à la mode au moment où

j'écris. Pas rur mois ne passe sans qu'il ne soit à I'homreur : la Brbliothèque de la Pléiade

lui a consacré un volume de sa prestigieuse collection, ses pièces ont été reprises :tvec un

tel succès qu'Hélene Catsiapis n'hésiæ pas à atrrmer que << La saison ttréâtrale 1995-96

restera dans la mémoire de tous, à Londres comme à Paris, I'année Oscar Wilde >)21, et un

siècle après sa condamnation il a même été admis au << Poet's Corner >> de I'abbaye de

Westminster, le panthéon de la littérature anghise... Ce n'est d'atllleurs qu'un débug la

British I-ib'rary prryæe rme giganæsque exposition pour I'an 2000 afu de marquer le

centenaire de sa mort. Nafirrelleme,lrt toutes ces rnanifestations ont attiré I'attention des

tt Antoine Berman Pour une critique des traductions : Jolm Dorme @aris : Crallimar{ 1995)
p.17.

2o lbid. ,p.13.

" HéIène Catsiapis, < Avant-Propos ), in : Cotrp de théâtre, no 13, << Oscar Wilde ), juin i996,
p.3.
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médias : Oscar Wilde a eu I'honneur de faire la courerture de plusieurs magazines, et on

a parlé de lui à la radio et à la télévision. Le contexte parût partictrlièrement bien choisi

pour lui consacrer rme éfude, on pourrait même me rçrocher un c€rtain op'portrmisme.

Pourtant je dois confesser une certaine naïveté : lorsque j'ai commencé ce ravail en 1992

je ne m'attendais pas à une telle consécration pour I'auteur irlandais. J'avais né$tgé

toutes ces dates anniversùes (centenaire de la première de ses pièces, de son procès, de

sa mort...) et sije souhaitais que son talent soit enfin recormu, je n'osais pas trop y croire.

Si Oscar Wilde maniait le paradoxe à merveille dans ses écrits, il a egalement été la

victime d'un bien curieux paradoxe : il a été à la fois I'un des auteurs les plus traduits et

les plus lus dans le monde ce dernier siècle, et l'un des auteurs les plus décriés par les

critiques et les chercheuxs. Il a longtemps été consideré comme un écrivain mineur dont

I'oeuwe était absolume,lrt indigne d'être étudiée. Robert Merle qui a été I'un des tout

premiers à lui consacrer tme these de doctorat en 1948 en explique adnrirablemenrt la

raison : << Longternps après sa morÇ Wilde dominait encore la scàre de toute la masse et

la couleur de sa personnalité. Il éait encore trop en vie, trop rdbrant, trop eclairé par les

flammes des projecteurs. On ne voyait que lui. Il nous cachait son oewre. Il avait

quelquefois, d'ailleuxs, de son vivanq affecté de se placer audessus d'elle >>2. Ce n'est

qu'à partir de L962 avec la publication de la correspondance d'Oscar Wilde *, 
eui

inclnait notamment la prerniàe version non expurgee dn De Profundis, gw h situation a

évolué et qu'on a enfin commencé à porter attention à ses écrits. Ce sujet mérite d'être

dwelop'pé phæ longueme,nt et j'y rwie,ndrai dans un court chapitre au début de cefte

énrde.

2 Robert Medte,OscuVilde (Par1s: Hachette, 1955) p.l15.
23 The Letters of Oscor Wilde, d- Rlpert Hart-Davis (Londres: Rup€rt Hart-Davis, 1962).



Il sera exEêmem€nt interessant de voir dans quelle mesure l'évolution de

I'image et de la réputation de Wilde à travers les ans a pu influencer les differents

taducteurs français, et dans quelle m6surÊ leurs traductions à leur tour ont pu influe,ncer

la réputation d'Oscar Wilde en France. C'est ce dernier point qui donne toute sa

signification au choix de The Pichtre of Dorian Gray : en effet, si e'n Angleterre Oscar

Wilde est consideré principalement comfiie un dramahrge au point que [a plaque qui a

été apposee sur sa maison de Tite Sneet porte la mention << Oscar 
'Wilde, 

wit and

dramatist lived here >>, en France il reste avant tout << I'auteur dt Portrait de Dorian

Groy >> (la sitration risque de changer a'vec le zuccà récent de ses pieces dans plusieurs

théânes parisiens).

Nous avons déjà vu qu'en rm siècle ce ronmn a été naduit sept fois en

français. Cela peut paraîre beaucoup, mais à tine de comparaison il en existe vingt-et-une

tradnctions allemandes'o- David Copperfield de Charles Dcke,ns, paru à Londres sous

fomre de feuilleton entre le ler mai 1849 et le ler novenrbre 1850, a été traduit plus

d'rme tre,lrtaine de fois en frangais *. Pour rm roilurn qui attire toujours arûant de lecteurs

qve The Picture of Dorian Grry,le chifte de sept ffaductions se situe tout au plus dans

la moye,nne. Il va sans dire que ces sept ûaductions sont de qualité trs variable, et que

I'impression produite sur le lecteur de,pendra grandernent de la traduction choisie. Et c'est

là que la situation se complique : à I'heure actuelle cinq de ces sept traductions sont

toujours en vente dans les libnairies. Seule la premiàe traduction qui est I'oeuvre

d'Etrgène Tardieu (1895), et la traduction d'Amrc-IMarie }Ier?- (1958), ne sont plus

2a Norbert Koh\ Oscu Wilile, ilas literarische Werk zwischen Provokntion und Anltasnmg,
(Heidelberg : Carl Winter Universitiitsverlag, 1980) p.225.

æ Georges CratiegLinguistigue et traûrction (Caen: Paradigme, 1985) pp.89-94.
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disponibles. Imaginons rm lecteir qui se rend dans une librairie, et qui pour des raisons

d'ordre économique décide d'acheter Le Portrait de Dorian Groy^ en format de poche...

Il aura le choix entre pas moins de quatre traduotions différentes : celle d'Edmond Jalorul

et de Félix Frapereau (1924) en Lirne de Poche, celle de Mchel Etienne (1951) revue par

Daniel Mortier en 1991 arur Presses Pocke! celle de Jean Gætégno (1992) elr Folio chez

Gallimar4 ou celle de Richard Crevier (1995) chez GF-Flammarion. Comment un

lecteur non averti peut-il choisir ? Est-ce la couverhrre qui va I'influeircer ? Ou suiwa-t-il

plutôt le conseil désinvolte de L'Evènement du jeudi : << Iæs detrx éditions les moins

cheres de I'rmique romim de Wilde se trourænt en Folio (no2360, 40F) et gn Presses

Pocket (no6066, 28F) )>26 ?

Ia sitration devient encore rm p€u plus complexe lorsqu'on en viEnt arur

nois éditions d'oeuwes complètes de Wilde existant en France. La premiere, parue en

1992 aa Mercure de France sous la direction d'Alain Delahaye, utilise rme cinquiàne

ûaduction : celle de L€o Iack(1975) légèrement revue par Alain Delahaye lui-même. La

seconde, paue à la Bibliothèque de la Pléiade en 1996 sous la direction de Jean

Gattégno, reprend tout naturellqnerrt la traduction de ce dernier dans trne version

néanmoins refue par Jean Besson. I-a troisiàne, à pardtre procbainement dans la

collection Bouquins chez Robert Laffont sous la direction de Jacques de Langlade 27,

reprend quant à elle la traduction d'Edmond Jaloux et de Félix Frapereau. Soit, pour

résumer la situation, là encore trois traductions diftrentes poux trois éditions d'oeurnes

" L'Enèn"**t ifuiandt ,no527, semaine ôr 8 au 14 déceinbne 1994 p.ll5. Ia taôrction de
Ricbard Crevier chez GF-Flammarion n'avait pas encore pafl, par contre le prix du Liwe de Poche se
siûre ente celui des Presses Pocket et de celui de Folio...

' Cette nouvelle édition des oeur,'res d'Oscar Wilde reprend en grande partie, tout en les
complétant et en les re,mettant à jour, les deur volumes panrs chez Stock en 1975 et I 977, sous la direction
dumême Jacques de Langlade.
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complètes d'Oscar Wilde-.- Cormnent le lecteur peut-il s'y retrouver ? C'est dffN la

plupart des cas par le plus grand des hasards qu'il va se décider pour I'une ou I'autre des

versions, avec toutes les conséquences que cela eirtrdne... Cette sitration mérite sans

aucun doute qu'on l'examine d'un peu plus près.

Avant d'exposer mon plan et ma méthode dans la seconde partie de cette

introduction je me permets d'apporter une demière p,recision : je me suis efForcé tout au

long de cette étude de rassernbler des informations qui puisseirt interesser rm spécialiste de

la traduction, mais aussi ture personne s'interessant à la fortune des oeuvres d'Oscar

S/ilde en France, ou même le < simple >> lecteru de texte ftaduit pour peu qu'il ait une

connaissance suffisante de la langue anglaise. En effet, on comprflrdra aisément qu'il est

impossible de menEr rme éarde sur les traûrctions d'une oeuvre digne de ce norL safft

citer des extraits du texte original pour le compaxer à ses haductions.
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2. PLA}[ ET METHODE

Il m'est impossible d'abordEr cette partie arûrem€trt qu'en reconnaissamt

ma dette envers I'ounage d'Antoine Berman : Pour une critique des traductions : John

Donne2e.

Certes, il est important de préciser que lorsque ce lirne a paru en 1995,

mon tranail étzrit dejà bien e,ngagé. J'avais développé une approche. personnelle de

I'analyse de traduction qui accordait une large place à la fois au contexte culturel et

liuéraire, aux nonnes en vigueur en matiere de taduction, et à la perconne du traducteur

ainsi qu'à sa conception pers<mnelle de cette tâche. Il me sembliait essentiel de me

démarquer des trop nombreuses analyses qui se contentent de comparer directement

I'original à ses traductions, ou les traductions entre elles, dans le seul but de reperer des

diftrences sans véritablement chercher à comprendre ce qui a'vait pu les causer.

Les grandes ligne,s de ma méthode étaient donc dejà définies, ce qui n'a

pas empêché le lirne de Berman d'exercer ure forte influence sur mon travail. D'une

part, le fait qu'il propose rme méthode de critique de taûrction très proche de celle que

j'ariais imaginée m'a conforté dans ma démarche, mais surtout Berman développe chaque

étape de son projet avec une telle profirsion d'idé€s que j'ai abondanrmeirt puisé dans son

ouwage pour enrichir ma propre méthode.

Plutôt que de zuiwe aveuglémeirt le projet de Bermarq j'ai préféré m'en

inspirer pour préciser ma propre peirsee, affner c€rtains concq)ts, et élargir mon champ

28 Ap. cit.
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d'investigation. Bsrman dit d'alTeurs lui-mêrne de sa méthode qu' < elle peut se moduler

suivant lcs finalités particulières de chaque analyste, et se mouler dans toutes sortes de

formes texhrelles standardisees (article, communication, étude, owrage, recensio'rç thèse,

etc...). Au reste, il ne s'agit pas de présenter un modèle, [* un trajet analytique

possible. >f

Chaque fois que cela était possible, j'a, dérlrdé d'utiliser la même

terminologie que Berman : elle est à la fois précise et remarquablerneirt choisie. et elle

présente l'ætarirtage d'être déjà comrue d'un certain nombne-

L'exemple de Pour une critiqu

egalemeirt décidé à mener mon étude sans hésiter à enrployer la p,remiere persomre du

singulier. L'usage fréqueirt du << je >> est parfois mal perçq ce qui est tout à fart

compréhensible, pourtant il me seinble indispensable dans le cas d'rure ana$se de

taduction : d'rure part, toute analyse de naduction est nécessaireme,nt marquée par la

subjectivité de son auteur (nous reviendrons sur ce point rm peu phs trrd) ; d'autre part

je vais être amené à plusieurs reprises à exposer mes expériences personnelles, avec

notammeirt mes rencontres avec certains traducteurs, et dans c€s æn I'usage du << je >>

permet rme souplesse et wre precision dans le langage que ne permet pas l'usage de la

premiàe percorme du plwiel ou d'lure tournure plus impersomrelle.

Avant d'aller plus loin dans la presentation de cette étude, il me senrble

utile de s'inte,rroger sur le < poruçroi >> de tmt ds retraductions. Quelles sont les

motivations qui pousseirt un taducteur à entrep,rendre rure nornrelle version d'une

oetrwe?

a lbid., p.64.
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La prenrière raison, qui est à la fois la plus noble et la plus complexe à

étudier, est d'ordre esthétique ou litteraire.

Comme le fait rernarquer Paul Bensimon : << Toute traduction est

historique, toute retraduction I'est aussi. Ni I'une ni I'auhe ne sont séparables de la

culhrre, de I'idéologie, de la littérature, dans une sosiété donnée, à un moment de

I'histoire donné. Comme traduire, retraduire est à la fois un acte individuel et une pratique

culturelle. Comme celle du traducteur, l'écritrue du retraducteur est traversée par la

langue de son époque. >>o Ce rattachement de toute ftaduction à I'histoire est d'une

extsême importance, car aussi mysterierur que celia puisse pardtre, si I'original d'un grand

texte reste éternellem€nt jeune, ses haductions, elles, vieilliss€,nt : elles devienneirt

caduques...

Commeirt cela est-il possible ? Conmre le dit Pierre Leyris, le pote,ntiel

d'une oeuvre continue de se développer alors que la traduction ne la suit géneralemeirt

pas :

<< Une oeuwe écrite sur laquelle le temps n'a pas mordrl continue à s'oftir chez elle dans son

intégrité : évidence et mystère, le mystère étant une réserve d'évidences firtures. Mais qu'on lui

ajuste rm vêternent étranger, il ne faudra le plus sowent qu'rme genération ou deru< - surtout s'il

habille une matière poétique - pour qu'il fasse fuure de défroque désuète et étiquée, pour que

I'idée neuve que nous nous faisons de I'oeunre passe de toutes parts au tavers. Car les mesures

d'un temps ne sont pas celles d'un aute. p'aillg1s5, peut-ête est-ce I'oeuwe elle-même qui

deroulant ses significations latentes, a grandi. Cornrrent demander à rm tallllern de faire la part de la

croissance, à un taducteur de résenrer celles des possibles. >31

L'nnage est d'une grand€ bearsé, mais le propos est lui aussi d'une grande justesse.

æ Panl Bensimorg < Presentation >>,in: Palilrpsestes,no4, < Retraduire >,o1t- cit-,p.IX
3t Pierre Leyris cité par Michel Bzlitar|De Cicéron à Benjanin, op. cit.,pp.267-268.
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Quelle que soit la qualité d'rme haductio'rç elle ne pourra jamais être déftritive, elle

restera quelque chose d'inachevé, et il arrivera toujours wt moment où elle ne répondra

plus à I'attente du public.

Cet état d'éternel inachèvernent est dû tout d'abord au rapport intime de la

traduction avec la lecture. Nous avons vu que le traducteur commençait toujours par être

un lecteur, et le lecteur pr€nd une part active dans la constnrction du sens d'un texte : << Il

est impossible d'épuiser totalement une oewre littéraire. Si certains niveaux de sens

(déterminés par I'oeuwe) sonq en principe, perceptibles par tous, il n'en reste pas moins

que chaque individu apporûe, pax sa lecture, un supplérne,nt de sens. >>" Chaque lecteur

utlise son inælligence, ses désirs, et son inconscient mais egalemeirt son ex1Érience, sa

culture et les valeurs de son époque. Inéluctablemen! le traducteur ne peut transposer que

sa lecture persomrelle d'tur te*e, fortement marquee par le contexte. Si I'on ajoute à cela

la nature nécessairement défaillante de la traduction due à la diftrence elrtre les langues

et à I'absence fréquente d'équivalence directe, on aboutit à ce que Jean et Claude

Dsmanuelli ap'pelleirt < le caractère monosânique et univoque de la naduction face à

I'essentielle po$sé,mie et polyphonie du texte d€ départ >>3.

De plus, comme le soulignait Paul Bensimon un peu plus haut la

traduction est marquée pælalangue de son epoque. Dans le souci de repondre à I'attente

des lecteurs, le ûaducteur a tendance à adapter sa reformulation à ce qu'il pense être le

<< goût du jou >>. Hflrd Meschormic ap'pelle << hors-texte >> toutes ces << idées ûr

traducteur srn le lmgage et sur la litteraûre, sur le possr'ble et stu I'impossible (par quoi il

32 Vincent lowe,LaLecture (Patts: Hachette, 199l3)p.75.
33 lemDemmuelli et Claude DEmanuelli, La Traûtction : mode d'emploi,glossaire analytique

(Paris, Milan, Barcelone : Massorq 199) p.160.
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se situe) et dont il fait le sous-texte qui envatrit le texte à traduire >>.' Et c'est précisé,meirt

tout ce hors-texte qui a tendance à vieillir. Plus la traduction est marquee par la mode et le

goût dujour, plus vite elle pardtra datee et sera dépassée.

Il faut accepter ce statut d'inachèvement de la traduction. Là où le texte

original continuera d'évoluer, elle vierllira parce qu'elle correspond à un étar domré de la

langue, de la fitterature, et de la culture. Chaque époque proposera sa propre lecture qui

remetta en question les lectures précedeirtas, et inlassablement il faudra retraduire.

Une fois ce principe de vieillissement des traductons admis, un second

point concernant la retraduction mérite d'attirer notre atte,ntion. En effet nous savoft! que

toute traduction est par nature défaillante, et qu'il y a toujours résistance au traduire. Or,

si I'on obsenre I'histoire de la faduction en France, on constate que c'est très soure,nt

dans les premieres haductions d'une oeuvre que la défaillance est à son comble, et

comme le remarque Antoine Berman : << La retraduction surgit de la nécessité non certes

de supprimer, mais au moins de réduire la défaillance originelle. >>tt S'il arive quelquefois

qu'une première traduction soit d'emblée une bonne traduction, il faut le pltts souvent

plusieurs retraductions pour que puisse venir le temps d'tute < grande traduction >>.

Paul Bensimon et Antoine Berman ont tous deux tenté de décrire le

processus qui permet de passer de la premiere traductiorL qui est généralernent une sorte

d'introduction de I'oeuwe étrangàe, à une fraduction qui transpose I'oeutne dans sa

totalité, et qui par conséquent porrra servir de réference pour un ternps... Il me paraît

u Hemi Meschormig < TraductiorU adaFration-palimpseste >, in : Palùrpsestes, to3,
< Traduction/adaptation ) (Pads : Publications de la Sorbonne Nowelle, 1990) p.l.

35 Antoine Berman, < La Reûaduction corrme 6?ace de la taduction >>, op. cit.,p.S.
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interessant de citer ici ces derur propositions afin de pouvoir y confronter plus tard le

cycle des traductions de The Picture of Dorian Grry.

Porn Paul Bensimon :

< La prerniere taduction procede souverrt - a souvent procedé - à une nahualisation de l'oeuwe

étangàe ; elle tend à réduire I'altérité de cette oeuwe afin de mieru< I'intégrer à une culture autre.

EIle s'apparente fréquernment - s'est fréquemment apparentee - à I'adaptation en ce qu'elle est peu

respectueuse des fornes textuelles de l'original. La première taduction vise genéralement à

acclimater I'oeurre étangere en Ia sournettant à des imperatifs socio-culturels qui privrlégierrt le

destinataire de I'oeuwe traduite. [...] La première taduction ayant déià introduit l'oeuvre étrangere,

le retaducter:r ne cherche plus à attérnrer la distance entre les deux cultrnes ; il ne refi:se pas le

depaysement cnltrel mieul il s'efforce de le créer. Après le laps de temps plus ou moins grand

qui s'est ecoulé depuis la traduction initiale, le lectew se touve à même de recevoir, de percevoir

I'oeuwe dans son inéductible étangeté, son << exotisme >>. La retaduction est generalement plus

attentive que la taduction-introductiorg que la taduction-acclimatatiorq à la lette du texte source,

à son relief linguistique et stylistique, à sa singularité. >36

Le schéma que propose Antoine Berman est plus complexe. Il diffère de

celui de Paul Bensimon en ce qu'il intoduit des étapes supplémentaires au processus :

( une oewre étangàe est lue, par exernple, en France, ou révélee chez nous ; elle est signalée, elle

peut être même integrée dars un corpus d'enseignement de iittérature étangère telle ou telle sans

ête taduite; elle peut ête publiee sous lme forrne 'adaptee' si elle heurte top les 'normes'

litteraires autochtones , puis vient le temps d'une courageuse introùrction sans prétention litteraire

(destinee genéralement à cernr qui étudient cette oeuwe) t; poit vient le temps des prerniàes

36 Paul Bersimon, < Présentation >, iz : Palimpsestes, tro4 ( Retaduire >>, op. cit.,pp.IX-X.
t Æors que chez Bensimon I'inlroiluction d'une oeuwe étangere est le fait de la premiàe

taducûon, chez Berman L'introduction vient avant la < véritable > première taôrction : elle est souvent
un simple << mot à mot r>, parfois destiné à étayer un cornmsntaire. Tout le système de Berman doit
beaucoup aux frmeuses tois époques de Goethe, où la taduction mot à mot (non-liEéraire) précède la
taduction adaptatice ou parodique, qui précède à son tour lia ûaducûon interlinéùe élaborée. [cf.:
Antoine Bernarq <<La Traùrction et la lette oufatberge du lointain>>, iz: Arûoine Berman, Gérard
Grarc! Annick Jaulirq Georges Marlhos, Herui Meschonnic, Moise, et Friedrich Sclileiermacher, Les
Toorrs de Babel, esseis str Ia tra&tctian (Mauvezin : Trans-EuropRepress, 1985) pp.l l5-l l7.l
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taductions à ambition littéraire, generalernent partiellæ et comme on sait les plus frappées de

défectivité ; puis vient celui des (multiples) retaductions, e! alors, celui de la taduction de la

totalité de I'oeuvre. Ce proc.essus est accompagné, soutenu par tout un tavail critique. Puis vient -

peut venir - une taduction canonique qui va s'imposer et parfois arrêter pour longtemps le cycle

des re-traductions. >>38

D'après Bermarç ces phas€s peuv€nt se distribuer differenrment selon les oeuwes, les

époques et les langues ou les cultrres réceptrices.

Ces deux modèles sont extrêrnem€nt interessants et il sera utile de les

garder à I'esprit pour la suite de cette étude. Jean et Claude Demanuelli y apportent une

ilurnc€ qui mérite d'être renarquée, même si elle ne conceme pas directenent The

Picture of Dorian Gray :

<le rôle d'acclimatation de la taûrctior; desomais assistée, voire retrayee, par les s1{dias, n'est

plus aujor:rd'hui ce qu'il a pu êfre jusqu'à la premiae moitié du )O(ème siècle, sauf pour une

oewre dont les s@ficites d'écriture oftent des resistances particulieres. Les prerniàes

ûaductions semblent se nourir désorrnais plus directement au texte-soruce qu'aux besoins ou aux

exigences du public-cible, d'ou ler:r phrs grande litterarité. >>3e

Quoiqu'il en soit? que le traducteur choisisse ou non de lire les précédentes

versions, il est fuideirt que 1'oûr ne retraduit pas de la même façon que I'on traûût. Le

texte a déjà été innoduit dans la langue-culture réceptrice, sa traduction y a une histoire,

et le re-traducteur aprpartient à une << lignée >>. Totûe reûaduction se fait en fonction des

précéde,ntes versions, soit qu'elle décide de s'inspirer de I'rme d'eirtre-elles, soit qu'elle

decide de rornpre avec tout ce qui a déjà été farlt. Elle se nourrit des précédentes

traductions avant de d€venir elle mênre relais. Pie,rre IJyris illustre parfaitecrent ce propos

38 Antoine Betma4Pour une critique des tra&tctions : John Dorme, op. cit.,pp 56-57.
3e Jean et Claude Demanuelli, La Traùtction: mode d'enryloi, glossaire enalyttque (Paris,

Milan, Barceline : Massorql995) p.161.
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lorsque, lors d'une interview ærcclarsvue L'Ane, il repond à la question : << Quand vous

traduisez une oerrvre qui a dejà été traduite, quel rapport avez-volls avec les traductions

antérieures ? >> par :

< Je tavarllle avec et contre elles. Si elles sont par top mauvaises, je les mets de côté. Si elles sont

bonnes, j'en profite comme d'un éventail de suggestions, cherchant constamment à faire autre

chose et mieux. Quand il y a une herueuse invention originale qui appartierû waiment en propre au

taducteur, je ne Ia lui vole pas, même si elle est tès borme. Disors que sur tois cents pages, je me

pennets tout au phrs un petit larcin sans conséquence. On peut toujours refaite, honnêtement et

valablement, une taduction. #o

Ilva sans dire que tous les traducteurs n'ont pas la même éthique.

Comme on peut le constater, les motifs littéraires et artistiques susceptibles

d'eirtrdner la retraduction d'une oerrvre sont nombreux, et cela sans même pflssr au c:rs

de figure où un traducteur décide spontanernent de reprendre la traduction d'un texte

qu'il affectionne, polrf, son seul plaisir ot. n y a pourtant' une seconde cause de

retraductiorç dont on parle beaucoup moins, qu'on a même souvent tendance à ignorer,

alors qu'elle est à I'origine de la plupart des nouielles fiaductions : il s'agit des contraintes

économiques. On oublie trop sowent I'aspect commercial de l'édition. Les traductions,

conrme les retraductiong sont des objets de consonmntio4 des produits dont la mise en

circulation est réglee par les lois de I'ofte et de la demande. Même si cela risque de briser

certaines de nos illusions, le bu pnnc'lpal d'une maison d'édition est d€ gagner de

l'argeir! et cornne c'est là aussi la motivation premiere de la plupart des traducteurs, il en

o0 Piere Le)rns, < Une Posûue >>, in : L'Âne, no4, février-mars 1982, op. cit., p.41.
ot Je pense par exemple ar::< taûrctions des oeuwes de Joseph Conrad parues récemment chez

Autrement, et qui sont I'oeuwe d'Odette Lamolle, une honorabie octogenaire qui s'est attelée à cette vaste
tâche par pru divertissement.
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résulte que de nombreuses traductions ou retraductions sont le fruit de çomflurndes basées

sur des motifs purernent economiques. Il arrive qu'un traducteur connu? un universitaire.

ou un écrivaiq aille proposer la traduction d'une oeuvre précise à un éditeur, et qu'ils

puissent accorder leurs interêts, mais il s'agit d'ttn cas de figure :lrisez peu courant.

Il faut également savoir que si rm éditeur décide d'inscrire rme oeuwe déjà

traduite à son catalogue, il lui rwient souvent moins cher de faire retraduire cette oewre,

plutôt que de revers€r des droits à rm auhe éditeur...

Après toutes ces considerations préliminaires, il est teinps d'en venir à

I'annonce du plan Même si le processus peut paraître linéaire et itératif, j'ai decidé de

consacrer une partie distincte de cette étude à chacune des sept ftaductions de The

Picture of Dorian Gray. Chacune de ces se,pt parties sera subdivisée en quatre sous-

parties : la prernière étudiera l'<ôorizon du traducteur >> pour chaque traduction, la

seconde s'intéressera au << traducteur, à sa position traductive et à son p,rojet >>, la

troisième sera consacrée à << I'anatyse de la taduction >> en elle-màne, et la quatrième

apportera une conclusion et inclura l'étude de la << réception >> et de la < fortune > de

chaque traduction. Je vais revenir à chacrme de ces sous-parties dans un instant, mais je

tiens d'abord à préciser que j'ai decidé de presenter chacrme des sept traductions dans un

ordre chronologique, ceci afn de bien porwoir suiwe l'histoire de la traduclion de The

Picture of Dorian Gray en France, et d'observer de quelle façon les difrreirtes

naductions se nourrissent les rures des autres. Chaque partie presente les caractéristiques

d€ la traduction concernée, ainsi que l'évolution qu'elle propose par rapport ar.u<

traductions qui I'ont précédée.

28



Venons-en à la description du contenu de chacrme des sous-parties :

o Horizon du traducteur

L'expression est d'Antoine Berman qui utilise egalernent parfois le terme

<< horizon traductif >#. Il faut entendre par là tout le contexte culnuel mora! et litteraire

qui entoure l'acte de traduction. C'est-à-dire tor$ ce qui peut influeircer un traducteur

dans sa façon de sentir, de penser, et d'agir.

Cet horizon du traducteur est trop sotnrent négligé dans les analyses de

traductioq alors qu'il est d'rure importance capitale : il eirtre pour beaucoup dans les

diftre,nces qui peweirt exister entre deirx traductions d'tme même oelr/re, et c'est

sotrve,nt lui qui rend nécessaire une retraduction.

Nous avons dejà vu I'importance du rôle du contexte dans la lecture d'une

oeulre, de mêrne il existe tout un avant-ftaduire fait des idées ou des préjugés que peut

ayoir un traducteur sur I'auteur qu'il tradui! ou sur la portee de son oeuvre, et qui va

transparaître dans son travail. Cet avant-traduire est nécessairemeirt influencé par

I' opinion du momelrt...

Cela est d'autant plus important dans le cas d'tut auteur comme Oscar

Iffitde qui a longtemps été consideré comme un écrivain de peu de talent uniquement

cormu à cause de son exceofiicité et du scandale cree pæ son procà...

L'horizon doit egal€rnent tenir compte de I'état des pensées et des

discussions en matière de traduction Cbaque époque et chaque culture traduit selon des

a2 Antoine Bemn4Pour wte critique iles tradactions : John Dorme , op. cit.,pp.7933
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nonnes qui lui sont propres, et selon s:! conc€ption de ce qui est acceptable. Il y a

toujours une façon de traduire qui prédomine (ce qui ne signifie pas, loin de là que tout

le monde traduit de cette façon) et par rapport à laquelle le traducteru delna se siurer. Les

nofines évoluent rapidernent et comme le fait remarquer Edmond Cary, même une

notion aussi centrale que celle de fidélité est élastique : ure traduction considerée coilrme

fidèle un jour ne I'est phrs le lendemain o'. Henri Meschonnic souligne lui, avec son

mordant habiûrel que (< chaque epoque à les traductions qu'elle mérite >#-

L'étude de chacune des traductions de The Picture of Dorian Gray débute

donc par I'anabrse de I'horizon du traûrcæur.Afin de ne pasi donner rme image fig,ée ût

contexte, et de methe I'accent sur toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis la traduction

précedente, ces parties taiteront à chaque fois de I'integralité de la période gui sépare

derx traductions ('intervalle s'étend de quafre à vingt-neuf ans). J'y tiens compte de tout

ce qui a pu influencer un traducteur d'une maniere ou d'tute arÉre.

Je me suis interessé à ce qui touchait à I'image d'Oscar Wilde et à la

perception de son oeuvre, en mettant bien &idemment I'accent sur la situation en France,

mais sans pour autant negliger ce qui se passait dans les autres pays. Je fais mention de la

parution d'inédits, d'ouvrages c,litiques, de biographies, de traductions de ses oeuvres, de

la représentation de ses pièces, de manifestations et de commernorations en son honneur,

en essayant d'anabrser quel a pu être leur impact. J'ai égale,me,nt porté mon attention sur

d'autres faits litteraires marqrunts qui ont pu ête de quelque importance : je pense par

exernple aux liwes dans lesquels Gide avoue son homosexualité... On a d'ailleurs toujotus

43 Edmond Cary, Les Græils taàtctetrs français (Genève : Georg l%3) p.l l.
* Hemi Meschormig Pour le poettqtte /I (Pæis : Gallimard, 1973) p.358.
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accordé beaucoup d'importance à I'homosexualité d'Oscar'Wilde, et i[ sera intéressant de

suirne l'évolution du contexte morat et les progrès de la tolérance.

Je me suis égalemeirt intéressé à tous les faits marquants en matiere de

traductiorq que ce soit l'évolution des nonnes, l'établissement de l'étude de la traduction

en tant que discipline à patt entiere, la parution d'oururages critiques ou de grandes

traductions, ou encore la création de prix de traduction ou d'associations de traducteurs...

Il est très important de préciser que les sections consacréss à I'horizon du

traducteur ne prétendent nullement dresser un inveirtaire exhaustif de tout ce qui a eu trait

à Oscæ Wilde ou à la traduction. Face à I'abondance d'informations, il setra impossrble de

dwelopper ou d'epuiser toutes les pistes qui s'offriront à nous (certaines d'entre-elles

mériteraient d'arlleurs de c.onstituer rm zujet à part entiere). L'objectif ici est beaucoup

plus modestement de proposer quelques repères utiles à une meilleure compréhension de

I'histoire des traductions de The Picture of Dorian Gray.

Afin de ne pas surcharger le texte de notes de bas de page, j'ai choisi de

ne donner en notes que les réferences des ouvrages cités. Les références des nombneur

ouvrages simplement évoqués apparaîtront quant à elles dans la bibliographie à la fin de

cette étude.

c Letraducteur

Apres arioir taité de I'horizon du taducteur, rme seconde section sera

consacrée au fiaducteur lui-même, ainsi qu'à sa position traductive et à son projet de
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haduction 45.

J'ai pris conscience de toute I'importance que pouvait aroir la personnalité

de << I'auteur du texte ûaduit >> lors d'une precédente étude que j'ai faite sur les

tradnctions de The Confessions of an Engtish Opium-Eater de Thomas De Quincey 
6.

J'y ai eu I'occasion d'analyser ce qui est resté I'unique taduction réalisée par Alfred de

Musse! qui était alors âgé d'à peine dix-huit ans, et qui était à I'aube de sa caniàe

d'écrivain. Non seulemeirt Musset watt de piètres connaissances en anglais, mais il se

sentait terriblemeirt à l'étroit dans ses vêtemeirts de traducteur ; aussi n'a-t-il pas hésité à

compenser les nombreux contresens et coupures dus à son manque de compréhension du

texte original par quelques ajouts de son propre cru qui annonceif dejà ses futurs écrits.

k résulta! bien que fort interessant pour les admirateurs de Musset n'a plus gand chose

de commun avec l'oeur,Te de Thomas De Quincey. tr s'agit bien entendu d'un cas

exhême, mais il n'est pas sans enseignernents.

De par la nahre même de sa tâche, le traducteur benéficie d'une c€rtaine

liberté. Antoine Berman, lui-même traducteur, la définit rernarquablement :

< il y a une certaine iltpunité du traducteur, que lui garantissent ironiquernent sa solihrde et sa

déréliction. En conséquence de quoi le taducteur, 'laisse à lui-même', peut aussi faire 'ce qu'il

vent'. Et d'abord s'occuper de foriginal à sa guise, au nom de sa ltberté. Il n'4 en effet de

cornptes à rendre à personne. Il peut ête asystématique : on ne lui dernande que de paraître

systérratique. Il peut enjoliver, esthétiser si cela lui chante : gui s'en souciera ? Qui ira voir ? Il peut

escamoter en douce des problernes : qui s'en doutera? Da?.

o5 ns'agitlàaussi d'oqressions e,mpruntées àAntoine Br,mæ,Pourwæ titique des
tre&tctiwu : JolnDorrze, op- cil-,pp.7T79.

6 The French Træulatiorzs ofThonas De Quincqt's ll'orl<s, with a Critical.4ssessnent of
Alfred de Musset'sL'.4nglais mangear d'opiwn (mémoire de maîtise, Universite de Metz, 1992).

o? Antoine Berma+Pourone critique des tra&tctiora : JoluzDorvze, op- cit.,pp.4748.
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Dans la plupart des cas, persorme ne va examin€r de près ce qu'a fait le traducteur, et les

lecteurs du tcxte traduit n'auroût la possr-bilité de le juger que sur la beauté de son style ou

|a richesse de son vocabulaire. Tout naûrrelleme,nt et drns tm but stictelnent conmrerci4

ce sont égalernent ces seules considerations qui vont interesser le commanditaire, et cela

laisse la porte ouverte à toutes sortes de manipulations.

D'où la nécessité de savoir qui est le traducteur. Une multitude de données

risque,lrt d'influencer son ftarruJ et ut certain nombre de questions méritEnt d'être

posées: le traducteur vit-il uniquement de la traduction ou exerce-t-il une autre

profession? Est-il egalem€nt trvain ? Quel genre d'oeuwes traduit-il usuellemsnt et

quelles autres oewres a-t-il traduit€s ? A-t-il écrit des articles ou des owrages sur I'auteur

ou I'oeuwe qu'il a traûrit ou sur sa præique de traducteur ? Etc...

Il apparaît par exernple qu'un traducteru qui est aussi écrivain a sowent

tendance à imprimer son propre style et ses propres idées en matière d'écriture sur

I'oetme qu'il traduit. C'est ce qu'ont faitpar exemple Alexandre Vialatte avec Kafka ou

Hend Thomas avec Jûnger... A I'inverse, un universitaire sera plus enclin à rester très

proche du texte origin4 au risque parfois de confondre traduction et explication de texte.

Ni I'un ni I'autre ne de,peirdent uniqueineirt de la traduction pou zubvenir à leurs besoins,

ce qui peut leur ap,porter une certaine inde,pendance vis à vis de l'éditeur. Ceci n'est pas le

cas du traducteur de métier qui doit se plier à toutes les containtes s'ilveut tavailler.

Je profite d'ailleurs de cette occasion pour attirer I'attention sur les

conditions de trarail exécrables des traducteurs. Tout d'abord, il s'agit d'un métier fort

mal rémunéré: le feuillet de mille cinq cents signes, soit vingt-cinq lignes de soixante

signes, est payé de cinquante à deux oe,nts francs h pæq selon la notoriété du taducteur

(la réûibution moyenne se situant entre cent dix et cent vingt francs pour une traduction
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de I'anglais). Quand on sait qu'il faut souvent six mois pour traduire rrr owrage de deur

cents à trois cents pages... Il faut ajouter à cela que les commandes sont imprerdsibles, et

lorsque comrnande I y a, le fiaducteur est souvent pressé par les échéances de son

conrat: il est bien entendu hors de question de rendre une traduction avec du retard. Tout

ceci I'amene parfois à negliger la çalité pour accroître le rendement.

De plus, r:ne fois la traduction rendue à l'éditeur, elle va passer dans les

mains d'rm << correcteur >>, puis d'ulr << super correcteur >> qui vont rflnani€r le texte, et ce

bien entendu sans se réferer à I'originat afin de l'adapter à la collection dans laquelle il

doit paraître. Les << correcteurs )>, gui doirrent justifier leur existence vont multiplier les

retouches, et accroître un peu plus le fossé qui sépare la traduction de I'oetnne originale.

Seuls les kaducteure d'une certaine renommee peuvent esperer échapper à ce

traiternent... A I'inverse de la << râiision >> que I'on administre à une traduction déjà

ancienne, et qui ser! elle, d'argume,nt de vente, il n'est fait meirtion nulle part de ces

<< corrections #8.

Le monde de la traduction littéraire est impitoyable, et rares sont les

personnes qui peuvent viwe exclusivement de cette activité.

Une fois le traducteur mierur connu, il faut te,nter d'aller plus loin en

essayant de déterminer sa position ûaductive, c'est à dire le rapport spécifique qu'il

eirtretient anec la traduction Chaque traducteur a sa propre conception de I'acte de

oB Je tiens la plupart de ces infomrations d'Alain Delahaye qui a didgé l'édition des Oanwes
complètesd'OscarWildeparueauMercuredeFrance erLl992,etquej'aieulachancederenconterau
cours de mes recherches. AJain Delahaye est Eaducteu de métier, et il a taduit ph:s de soixante liwes de
I'anglais, pamri lesquels des oeuwes de Roald Dahl, Paticia HighsmiflL John Mac GaherrU Susan Minot
Mruiel Spark ou JohnUpdike. Il a été le larueat de plusieurs prix de taduction ces demiàes armées.
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traduire, de som sens, de ses finalités, et de ses formes. Comme le resune admirablement

Ladmiral la question que chaque traducteur doit se poser est :

< à quoi (à qu$ une taduction doit elle ête frdele ? A la lette de la langue-source ou à I'esprit de

ce qu'il faudra rendre dans la langue-cible ? Il y a là ute antinomie ente deux modes de fidélité

possibles. Toute taduction existe dans la tension ente ces deux exigences, nécessaires et

contadictoires, qui la définissent ; et elle penchera nécessairement d'r:n côté ou de l'aute. Qu'il en

soit conscient ou norL qu'il I'exprime dars ces termes ou norL tout traducteur se trouvera dans

I'obligation de choisir et de se positiormer par rapport à ces deun options fondamentales #e.

Il s'agit là d'un point esseirtie[ mêrne si le choix du traducteur n'est pas prrement

personnel, et s'il est toujours influence d'une manière ou d'une auffe par les normes du

moment.

I-a dichotomie eirtre ces derx modes de traduction est d'ailleurs loin d'êfre

recente puisque Ciceron avouait déjà de sa traduction des discours d'Eschine et de

Demosth€ne : << Je les ai mis en l,atin, non p,ur en taducteur mais en orateur ; les pelrsées

restent les mêmes, ainsi que leur tour et comme leurs figures ; les mots sont conformes à

I'usage de notre langue. Je n'ai p:ili cru nécessaire de rendre mot pour mot ; c'est le ton et

la valeur des expressions dans leur ensemble que j'ai gardés. >>50 L'ensemble du problème

était déjà posé, et il a traversé toute I'histoire de la traduction pour norui pawenir. Certes,

les termes ont changé, mais que I'on parle de mot à mot et de traduction libre, de

traduction de la lettre et de traduction du sens, d'equivalence formelle et d'équivalence

dynamique, ou plus recernme,lrt de sourciers et de ciblistes tt, h question reste la même

oe Jean-René Laflmirat, < Sourciers et ciblistes >>, in : Revte d'estluâtique, no12 (Nouvelle série),
Cloulouse : Editions Privat, 198Q p.39.

50 Cité par Michel h\zrd , De Cicéron à Beltjænin, op. cit-,p-4Û.
5t Cæ derm termes ont éte crées par Jean-René Ladoiral qui tes definit ainsi : < J'appelle

'soruciers' ceux qui en taduction (e! pæticuliàe,urent, en theorie de la traduction), s'attachent au
signifiant de lz tangue dtt texte-source qu'il s'agit de traduire ; alors que les 'ciblistes' entendent
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pour le traducteur et il lui faut se situer quelque part dans ce vaste debat.Il semblErait

simplernent qu'avec le ternps les deux pôles n'aieirt cessé de se rapprocher : la traduction

litterale aujourd'hui n'a plus qu'un lointain rappont avec le mot à mot qu'elle a pu être à

une époque, alors qu'à I'inverse les ciblistes s'éloignent de moins en moins du texte-

source. On peut se demander si I'histoire de la traduction n'est pas €tl train de se diriger,

petit à petiq vers cette fameuse voie moyenne, si aléatoire, mais égalernent si souvent

considerée comrne la plus raisonnable ? Néamnoins, le ral4nochement des derur pôles

n'exclut certainement pas les exces. ni dans un sens? ni dans I'autre.

Si chaque traducteur a nécessairement une position traûrctive (conscielrte

ou non), cela ne signifie pas pour autant que sa manière de haduire reste totalernent

ideirtique d'une traduction à I'autre. En effe! chaque traduction demande à être portée

par un projet qui lui est propre. Ce projet est naturellement fortsment influencé pal la

position traductive du traducteur, mais il est égaleme,nt déterminé par les exigences

particulières de I'oeuwe à traduire. Une pièce de Shakespeilre, par exemple, ne soulève

certainem€.nt pas les mêmes problèmes qu'utr ronutrl de Faulkner, et face à chaque

nourelle situation le traducteur va devoir se poser ure multitude de questions : quel tSpe

de traduction veut-il propossr ? Comment se situe-t-il par rapport atrx précedentes

fiaductions de la même oetrvre ? Quel tlpe de lecteur cherche-t-il à atteindre ? Va-t-il

éWer sa traduction par des notes ou une introduction ? Etc... Bien sûr, cette réflexion

d'avant-fiaduction peut prendre des formes multiples et être plus ou moins poussée : son

résultat peut aller d'rm projet ambitieux fondé sur rure ana$se tres fouillee de I'oeure,

respecter Ie signifië (ou phrs oÉctement, le sens et la 'valeur') d'une parole qui doit advenir dans la
langue-cible. >> in: Revte d'esthétique, nol2 (Nouvelle série), op. cit.,p.33.
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jusqu'à la quasi absence de projet qui débouche sur une traduction :nr << coup par coup >>,

sans direction ni visée précise.

Le projet ne depend pas toujours rmiquement du traducteur : le

commanditaire peut imposer ses vues et décréter pour des raisons commerciales qu'une

traduction soit faite rapideinent et de façon libre, ou dans un style moderne et très

accessible... Le bpe d'édition lui-même a son importance : pour une édition bilingue avec

les deru< textes en regard le taducteur collera généralemeirt au texte origina[ alors que

pour une édition destinée aux jeures il utilisera une langue simple, et qu'il n'hésitera pas à

multiplier les notes potrr lme édition qui se veut plus énrdite...

Le projet est exEêmem€nt important pour une traduction, car comme le dit

Berman : << [une fiaduction] va oùt la mène le projeg etJilsqu'oùlamène le projet >>tt. n

me pardt utile de préciser que I'existence d'rur bon projet ne contredit pas le caractère

immédiat et inûritif du traduire, mais il permet d'organiser et de guider la << sensibilité >>

du traducteur.

La siûration la plus intéressante pour une analyse de traduction est celle où

le ftaducteur s'exlnime ouvertem€nt sur sa position traductive et son projet. Je pense par

exemple à certaines préfaces de traducteurs du XVItrème siecle qui sont de véritables

mines d'informations, comme la << Préface du taducteur >> de Pierre Coste dans De

l'éducation des er{ants de Jolm Locke s, ou l'<< Avertisse,rne,lrt du naducteur >> de Jean

Barbqnac dans Les Devoirs de I'Itomme et du citoyen de Samuel Rtrendorf to. Pour

5'Antoine BemntyPourune cririque des traùtctions : JohnDorme, op. cit.,p.77.
t' John Locke, De l'é&tcation des enfætts (Paris : Firmin Didot 1821).
v Sarnuel Pufendorf Les Devoirs de l'homne et ù.r citoyen (Amsterdam : H. Scheltg 1707).
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pr€4dre tut exemple plus réceir! et qui nor$ concerne plus directement, Jean Besson 5s et

Panl Bsnsimon 56 ont eur aussi fait précéder leurs traductions respectives de The Ballad

of Reading Gaol d'Oscar Wilde d'une note dans laquelle ils préselrtent leur travarll (nous

y reviendrons). Ce type de préface pËrmet de connaître très précisânelrt les intentions du

tradgctegr, et ainsi d'aborder I'analyse du texte de la naduction à la lueur du projet qui I'a

porté. Il n'y a d'ailleurs pas que dans les préfaces qu'un traducteur peut s'exprimer, et il

convieirt egalement de s'interesser à d'éventuels essais, traités, ou articles de presse...

Malheureusement pour l'étude de la traductioq la grande majorité des traducteurs reste

désesperément silencieuse sur sa pratique, soit parce qu'elle n'iprouve pas le besoin de

s'exprimer, mais aussi souvent parce que les éditeurs n'accordent pas la place nécessaire à

rme éventrelle préface et qu'ils poussent à rme certaine discrétion... Dans ce cas, la

position traductive et le projet du haducteur ne pernrent être déduits qu'à posteriod à

partir du seul texte de la ftaduction Toutes les fois où je ne disposais d'auctute

information préalable, j'ai pris le parti de ne pas traiter la position traductive et le projet

d'rn tradtrcter.u dans la partie consacrée à sa préseirtatiorq mais simpleinent d'évoquer

mes hlpothèses au moment de décrire les caractéristiques de la traduction.

Mes rech€rches consacrées atx diftrents traducteurs de The Picture of

Dorian Gray ont été la source de nombreuses déceptions. Elles ont demandé beaucoup

de te,lnps porrr rm résultat souveirt minime. J'ai passé de longues hetues dans les

bibliothèques à la recherche d'évenûrelles préfaces, sans grand succès. Je comptais

55 Jæn Bessorq < Intôrction >, iz : Oscar \Ànde, .La Ballaile de Ia geôle de Reading (Lausanne :

L' Agede I'honmre, 1989) pp.7-12.
56 Paul Bensimon, < Note sr:r la taôrction >r, iz : Oscal Wilde, Oanwes (Paris : Gallimar4

Bibliothèque de la Pleiade, 1996) pp.1596-1597.
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également beaucoup sur les archives des maisons d'édition : là aussi les résultats ont été

peu encourageants. On m'a sotnrent expliqué que ces archives n'existaient plus ou ne

faisaieirt auclute mention du haducteru. Est-ce lavffié, ou n'a-t-on simpleine'nt pas jugé

utile de me répondre ? J'ai e,lrvoyé une multitude de letfes, et là aussi, un certain nombre

sont restées saffi réponse, rlalgré plusieurs relances... J'ai parfois eu I'impression de

deranger par mes questions, et qu'on ne sotrbaitait pas que j'en sache top sur certaines

traductions ou sur les pratiques de certains édiæurs.

Mais si cette partie de mes recherches a été extr&nement décev'ante, voire

frustrante, elle a égalemeirt étela souræ de certaines de mes plus grandes satisfactions.

J'ai ainsi eu la grande chance de pouvoir renconher longuement Jacques de I-anSade,

Alain Delahaye et Jean Gatrégno. Ces discussions m'ont eclafué sur de nombreux points

et ont été exftêmemelrt profitables à mon ftrvail t'. J'ar également pu enftetenir rme

correspondance très intéressante avec Jean Besson, qui a revu lia taduction de The

Pichtre of Dorian Gray par Jean Gattégno potr la Plâade. Je ne vais pas citer dans cette

introducton tous cerx qui ont bien voulu me répondre, et m'aider d'une façon ou d'une

agke dans mes travaux, il est simplement amusant de constater que la chance d'obtenir

nne réponse à mes questions a été directecre,nt proportionnelle au sérierx et àla qualité de

la traduction concernée...

o AnaliJrse de lafiaduction

t Jean Gafiqno m'a notarrrment consefllé la læfure d'tme these de doctorat de 3ème cycle qu'il

avait dirigee, et dont le sujet présentait rme certaine prente avec le mien- Il s'agit de la thèse de Claude

Lewin-Romney, Sept tra&tcttons frwqaises d'Altce in Wonderland et leurs afieurs : problèmes et

sohttions,(Paris Vm, 1981), (dactylographiee).
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L'anahrse du texte en soi de chacune des taductions est bien enteirdu le

coeur de cette étude. Toutes les phases qui ont précédé, aussi importantes soient-elles.

n'ont servi qu'à p,reparer l'étape concrète et decisive de la confrontation de I'original et

de ses traductions. Cette confrontation a nécessité de multiples et minutieuses lecflrres,

d'abord de I'origina[ puis de chacrme iles taductions. Ensuite est veiru le ternps de la

comparaisorq souvent ligne à ligne, de I'original et de ses traductions, f,ù aussi des

traductions eirtre ellss. Cette tiiche a été longue et parfois fastidieuse, mais elle est

absolument nécessaire si I'on veut âdter de tirer des conclusions hâtives. Il est simplement

dormags que les analystes de traduction n'ont quasiment jaûrais accès arur manuscrits et

aux ébauches des traducteurs afin de porwoir suirne la progression de leur trar/ail ce qui

serait du plus grand intérêt. Contrairemeirt à ce qui se passe pour les écrivainsi dont le

moindre griffonnage est sornrent soigneusement conservé et disponible à la consultatiorl

les manuscrits des traducteurs, s'ils ne disparaissent pas purement et simpleme,nt, reste,lrt

honteusement cachés.

Je me suis efforce de montrer les principales caractéristiques de chacune

des traductions à I'aide des exernples les plus représentatifs. Je n'ai pas nécessairement

recherché les aspects les phs spectaculaires : lm contresens, mêlne énorme, s'il reste isolé

ne prouve absolumeirt rien : même les meilleures traductions ne sont pas parfaiæs, il reste

toujours dss défai[ances... I a dejà été mentionné ci-dessus qu'il était trop facile de

s'acharner sur lul fraducteur qui n'est pas là pour se defendre : je me suis donc efforcé de

présenter les qualites des traductions autant que leurs defaub. Toutefois, comme le

signale Mchel Bdlard : << Il est humain que celui qui a produit, sotnrent à grand peine,
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une oetrvre quelle qu'elle soig fasse prcuve de suscepûibilité, mais on ne peut empêcher la

critique externe de s'exercer. et il est sain qu'un regard extérieur se porte sur ce dont on

risque de ne pas être assez détaché. >>s8

Comme je I'ai signalé phx haut, chaque traduction est taitee séparément

en respectant I'ordre chronologique, mais je me suis permis. quand cela m'a sernblé utile,

de rappeler les traductions précédentes, afin de bien metFe en âridence toute évolution,

qu'elle soit positive ou négative. J'ai également entrepris, une fois les sept traductions

présentéeg d'étudier douze exemples zupplémentaires eir mettant en parallèle chacrme des

sept propositions. Cette double perspective devrait permethe de mieu saisir la spécificité

et lavaleur de chacune des traductions.

Il reste à aborder rur dernier point qui n'est pas sans faire problè,mes : il

s'agit de l'évaluation des lraductions. En effe! toute analyse de traduction aboutit

nécessaire,ment à une forme d'évaluation ûr tra\/ail du traducteur et le risque de cette

évaluation est que I'analyste ne puisse êne totalement neutre. Tout comme chaque

traducteur a une position traductive, chaque analyste a lme préfere,lrce pour rme certaine

manière de traduire. I1 se positionne lui aussi à sa façon, par rapport aur deiu< options

fondamentales de traduction. Certains n'hésitent d'ailleus pas à souligner avec clarté leu

engagernen! ce qui me paraît être une attitude saine. Pour citer simplernent quelques

spécialistes de la traduction que j'ai dejà mentionnes dans cette étude : Berman se voulait

<< sourcier >> tout comme Meschonnic, alors que Ladmid tuq se range parmi les

<< ciblistes >>. Sans avoir auctmemeirt la préteirtion de me compar€r à erq j'avoue me

sentir plus proche des idées des << sourciers >> qu€ de celles des << ciblistes >>. J'apprécie

58 Miùel BallafirDe Cicéraz à Benjænin, op. cit.,p-278-
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tout particuliàe'lneirt quand un traducteur reste très proche de la lette du texte-source,

même si j'estime que la langue d'arrivée doit rester agréable à lire . Néanmoins, rien ne

me pennet d'affirmer que la maniere de traduire que je préfère est la seule à être digne

d'estime. Il est parfaiternent legitime qu'un aufe analyste, un traducteur ou un lecteur

privilégie une forme de traduction plus libre. Toules les formes de traduction ont le droit

d'exister.

Par conséqueirt mê,me s'il y aura toujours rme part de subjectivité dans

l'évaluation d'ture traducton, il faut selon moi tenter d'accqlter I'acte de traduction dans

toute sa diversité. Il faut essayer d'â/itcr que I'ana$se se conte,nte de refléter les idées

personnelles de I'auteur, et dwienne ainsi I'instumeirt d'une seule conception de la

traduction. Pour cela l'évaluation doit être fondee sur des criteres aussi objectifs que

posst-ble, et qui fassent I'objet d'un consensus assez large.

Antoine Berman propose un double critere que me paraît fort satisfaisant:

il base son évaluation sur la < poéticité (au sens large) et l'éthicité >> de la fiaduction se.

Par << poéticité >>, il entend que le traducteur réalise un véritable travafl

textuel qui soit à la fois cohereirt et logique. Une traduction ne peut se contenter d'être

I'un de ces << collages >), où le traducteur tantôt traduit fttéralement tantôt traduit

libremen! tantôt pastiche, tantôt adapte, sims aucun souci d'unité , ce qui à force rend le

te#e pour le moins indigeste, sinon totalem€nt illisible. Une traduction doit être rme

oewre littéraire véritable et à part entiere, tout cofirme I'origjnal, et ce, quels que soieirt la

position traductive et le projet du traducteur.

Le second critère retenu par Bennan est 1'<< éthicité >> de la traduction,

c'est-à4ire un certain << respsct >> du texte odginal. Le mot << respect > signifie ici Ere le
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traducteur doit s'efforcer d'érziter toute manipulation du texte. Ces manipulations perryent

prendre des formes et des proportions très variables selon qu'elles sont préméditées ou

phrtôt dues à la faiblesse ou à la paresse du traducteur : elles peuvent aller de la

déformation pure et simple des propos de I'auteur, ou de la coupure non signalee, jusqu'à

une gaûlme complète de tansformations, d'omissions et de sirnplifications moins

importantes, mais dont la repétition peut dweirir tout aussi gênante. Toutes ccs

manipulations témoigneirt d'une atritude p,rofondérnent irrespectueuse du traducteur non

seulement vis-à-vis de I'originat mais aussi vis-à-vis du lecteru.

De nombreux traducteurs sont conscients des obligations morales qui leur

incombent et ceux qui sont réunis au sEin de I'A.T.L.F, (Association des Traducteurs

Littéraires de France) ont ainsi adopté au courc de leur assernblee generale du 12 mars

1988 un Code de déontologie du traducteur lixéraire destiné à définir les normes

éthiques de leru pofession æ. Il s'agit d'un document extrême,meirt interessant dont je

me permets ici de citer derur articles : << Le traducteur se doit de connaître l'étendue de sa

compétence et s'abstient de traduire un texte dont il ne porurait maîtiser l'écritrue ou le

champ de connaissances qu'il implique D, ot ( Le traducteur s'interdit d'apporter au texte

toute modification ou déformation de nanre à alterer la pensée ou le style de I'auteur. Il

ne porilTa effectuer les coupures ou reinaniernelils du texte qu'avec I'assentiment ou la

volonté claire,ment exprimee de I'auteur. Si I'oeuwe appartient au domaine public, il

dern4 dans la mesrre du possible, signaler les coupures qu'il awa été amené à faire. >> On

peut constater que ce code de déontolqgie confrme la notion de respect du texte original

tel que la conçoit Berman, il est sinrplement doûnrnage qu'il ne soit pas mis en pratique

uo Ce docurnent peut être obtenu sr:r simple demande aupres de IATLF. Il figrue dars
I'appandice de cette étude (cf p. a98).
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par plus de ûaducteurs.

Il me reste à ajouter au sujet de l'éthicité de la traduction qu'il n'y a

tromperie que dans la mesrue où les maniptrlations sont passées sous silence. Dès lors que

le taducteur anilxlc€ clairemeirt ce qu'il a decidé de faire, il a pratiquemeirt tous les

droits. Personne ne peut empêcher un fiaducteur d'adapter plutôt que de traduire, mais

dans ce cas il faut qu'il s'explique clairerne,nt à ce zujet. Le lecteur a le droit, lui de

savoir. On peut prendre pour exemple le XVIIème ou le XVItrème siècle où I'on

trafuisait trà hibremen! mais non sailr en arrcrtir le lecteur. Ainsi, qu.rrd Jean-Baptiste de

Rosemond a taduit l'Histoire de la réformation de l'Eglise dAngleterre de Gilbert

Burne! il n'a pas hesité à signaler :

<< Pour ce qui conce,rre la taduction que j'ai faite de cette excellente histoire, j'ai tâché de la rendre

juste et agrâble; d'y joindre ensemble,la netteté, et I'exactitude ; et de rapporter fidèlernent les

pensées de mon auteur, sans leur faire perdre la naîveté, qu'elles ont dans I'original Ainsi je me

suis donné la libefté, d'en habiller quelques-wres à note mode ; de tansposer des matiàes, et de

ler:r donner un ordre, qui me serrblait plus proportionné, à note maniere d'écrire... >161.

Quel dommage que I'on ait perdu cette habitude d'avertir le lecteur de ce qui I'attend...

o Conclusion

Une fois la traduction analys€€, il faudra enære apporter tme conchrsion à

chacune des parties. Cette conclusion s'efforcera de voir dans quelle me$re la traduction

6t Jean-Baptlste de Rosemon{ << Avertissernent ôr taôrcteur ), ,z : Gilbefi Bume! Histoire de
la réformation de l'Eglise d'.4ngletene (Londres : Richard Chiswel and Moise Pitt, 1683).
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concemée porryait être considerée comme satisfaisante au moment de sa parution, et dans

quelle mesure elle l'est encore aujourd'hui. Nous pourrons en déduire si une retraduction

rapnde aurait été - ou est - soulnitable, et pour quels motifs.

La conclusion traite égalernent de la << réception >> et de la << fortune >> de

chacrme des traductions.

Par << réception >>, il faut bie.n sûr comprendre I'accueil qu'une traduction

a obtenu de la part de la critique. Je me suis mis à la recherche d'éventuels articles

concernant les différentes traductions de The Picture of Dorian Grry,l'intsrêt étant que

le critique remarque la traduction << en lant que telle >>, et qu'il la juge ou la présente à ses

lecûeurs... J'ai contacté d'innomb'rables joumaux et revues afin de consulter leurs

archives, mais le résultat a été extrêmernent décevant : les rares articles que j'ai pu re,perer

se conteirteirt genéralement d'annoncer la parution du roman dans une nouvelle édition, et

de résumer très vaguerne,nt I'infrigue, ou la vie d'Oscar Wilde. Je comptais égaluneirt sur

d'éventuels dossiers de presse tenus par les édiæùrs, mais on m'a re,pondu soit qu'ils

avaient disparu avec le te,înps, soit qu'ils n'existaient pas dans le cas d'éditions en format

de poche. En conséquence, la section consacrée à la reception d'une taduction sera

souvent extrêmerneirt réduite.

Par la << fortune >> d'une traductiorq j'ente,nds le nombne de reeditions dont

elle a fait I'objet, et si elle a éventuellement été inchrse dans un volume d'oeuvres

complètes. Il est interessant de voir si une fiaduction est restée disponible sur une longue

durée ou si elle a rapidement .tisparu de la circulation. Il est egalemeirt interessant de voir

dans le cas d'une taduction qui a benéficié de nombreuses rééditions, si cela est dfr à sa

qualité ou simple,meirt à des motifs d'ordre economique.
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Voici donc le plan et la méthode de cette énrde largernent exposés, mais

avant d'entrer dans le vif du zujet avec la prerniàe traduction du roman de Wîlde, il m'a

semblé utile d'aborder quelgues points supplé,meirtaires afin d'apporter le meilleur

éclanage possible à I'analyse des taductions qui va suiwe.

Les diftrents éléments concernés ont été rasse,nrblés dans tm chapite

intitulé < Prolégomènes >>.

Tout d'abord il m'a paru irnportant d'a14nrter quelques précisions sur

Oscar Wilde : nous :tvons vu qu'il était un pËrsonnage pou le moins controversé, et les

peripeties de sa vie ont grande,rnent influencé la réce.ption de son oewre.

IÂ deuxième partie de c€s < Prolegomènes >> propose rule étude

approfondie de The Picure of Doian Gray. Elle porte rme atteirtion toute particulière

aux différelrtes révisions que Wilde a apporté à son texte, ainsi qu'au scandale qui a suivi

sa premiere .publication en 1890.

Enfirt' dans le cadre d'rm sujet sur les traductions françaises d'rme oeuvre,

il m'a semblé interessant d'aborder les rap'ports privilégiés que ÏVilde entretenait ætec la

France, mais aussi ceux moins cormus qu'il entreteirait avec les traducteurs et la

fraduction.
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1. OSCAR WILDE

Il est apparu dès I'innoduction à cette étude que la personnalite et les

péripéties de la vie d'Oscar Wilde ont forternent influencé la reception de son æwre.

D'rme parL il est incontestable que Wilde était wr personnage haut en couleur qui s'est

appliqué tout au long de sa vie à brouiller les pistes. Il a multiplié les expériences les plus

diverses, et s'est réfi€ié derriere rme foule de masques, n'hesitant pas à atrrmer tout et

son contraire pour le simple plaisir d'rm bon mot. A cela il faut ajouter que son procès a

eu lm énorme reteirtisseme,nt et que Wilde est sorti b,risé de son exffieirce de la prison.

Tous ces wâremerils ont malheirreusement fait que son Guvre litteraire a trop sornrent été

repoussee au second plan Aujourd'hui encore, près d'r:n siecle après sa mort on ne sait

pas toujours ce qu'il faut réelle,lnent penser de Wilde, et si l'on doit plutôt s'intéresser à

ses talents de causeur, au scandale de son procès, ou à son æuvre d'ecrivain.

Il s'agit là d'un point très imporrant qui mérite d'être dweloppé. Tout au

long de cette étude, les chapitres consacrés à l'<< horizon du traducteu >> s'efforceront de

suiwe l'évolution de I'image de Wilde à ffrvers les années. Mais it me sernble important

de faire ici quelques renurqu€s préalables aûn de teirter de ceiner qui étâit véritablem€Nf

I'auteur irlandais, et d'essayer de comprendre pourquoi son talent d'écrivain a si souzent

été contesté.

Oscar Wilde ne porniait pas laisser indifferent Pendant ûoute la premiere

partie de sa vie, il a finalement bien peu écrit et pourtant son nom était dans tous les
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joumarx. Il a su admirablement se servir des médias porrr se faire conndtre , ne reculant

devant aucune frasque pour faire pader de lui. I1 avait parfaiternent compris qu'il valait

mieux se faire détester plrrôt que de passer inapsrçq et il n'hésitait pas à parader dans les

théâtres ou dans les rues de Londres vêtu des tenues les plus extravagantes, ou à

multiplier les provocations et les declarations fracassantes. Ainsi par exerrple, lorsqu'il

arriva à New York pour une tournée de conferences à travers les Etats-Unis il repliqua au

douanier qui lui demandait ce qu'il avait à declarer : << I have nothing to declare except

my ge,lrius >>t. Ce type d'affirmation faisait bien sûr le bonheur des journalistes qui en

rernplissaient leurs colomres. Oscar Wilde était une vffizble vedete médiatique, et elt

cela ilétait probablement bien en avance sur son temps.

Son arme frvorite étfrla parole. Il a zu merveilleuse,ment ûilis€r ses dons

de causeur pour e,nchanter ses auditeurs. Heffi de Regnier a su restiûrer admirablement

I'afinosphere des salo'ns que rWilde frequentait : <<I-arappe étarI corryerte d'un surtors et

d'un chEmin de violettes odorantes. I-e champagne grésillait dans les velres ; les couteaur

d'or pelaient les fruits. Mr Wilde parlait >>t On ne porniait que l'écouter admirativemcnt

André Gide se rappelle : << Nous étions quatre, mais rffilde fut le seul qui parla. Wilde ne

causait pas : il contait Duræt presque tott le repas il n'arrêta pas de conter. Il contait

douceme,n! lentement ; savoix même était merveilleuse >>.3

Ecouter Wilde était rme expérience qu'on ne pornait oublier comme le

confirme William Butler Yeats : << Ma premiere rencontre avec Oscar Wilde fut une

source d'étomremeNrt Jamais encore je n'avais eirtendu un homme parler rvec des

t Richæd Etlmanru Oscæ Wilde (New York :Vintage Books, 1988) p. 160.
2 cité pæ Jacques de Langfude, Oscæ Wilde, ou la vérité iles masques (Paris : Editions Mazatine,

1987) p.180.
3 endré Gide,OscsVilde Qarls: Mercure de France, 1940 p. 15.

49



phrases parfaites, cornme s'il eut passé une nuit de labeur à les ecrire, et cependant toutes

spontanees. Il y avait ce jour là chez Henley, un homme plein du depit secret de la bêtise,

qui I'intemompait de t€rnps en tefirpq toujours potrr entralier sa pensee ou y jeter le

désordre ; et je ariec quelle maîtrise il était déjoué et désarçormé. De même, il

m'apparaissait que I'imp,ression d'artificialité, dont torû ceux qui ont e,ntendu Wilde ont,

je crois, ternoigné, venait de la parfaite rondeur de ses phrases et de I'assurance qui la

rendait possible. Il passait sans effort d'un trait d'esprit rapide et imprwu à une rêverie

élaboree >>.o Oscar Wilde a\iait certainement beaucoup de talent et une grande facilité. De

plus, il appæÂmdans la suite de cete éûrde qu'il exagérait coffrfiunmerrt cette facilité en

affirmant faussement que ses oewres étaient écrites à la va-viæ, sans y porter trop

d'attention. Cr.;la derangeait fo'rterrent ses pairs obligés eux de tarailler dans la douleru et

qui s'empressaient d'affirmer que cette facilité était de la superficialité qui ne pouvait être

la source d'aucune profondeur.

Oscar Wilde était rm persomage phrs græd que naûrre. Un fois qu'on

I'avait vu ou entenduo on ne pouvait plus I'oublier : on ne powait que l'aimer ou le

detester. Sa ÉprÉation apæé,{é ses éuits, et il était infuitable çr'elle jetât de I'ombre sur

son oewre d'éffivain. Il était absolumcnt impossible pou les contemporains de faire

abstraction de la personnalité de I'auteur. La concurre,nce était forte, peut-êûe trop forte,

pour ses écrits, et il a fallu beaucoup de temps porr que I'on prenne enfin la peine

d'évaluer ceux-ci sur leur valeur propre.

Si des ses debrss Oscar Wilde a beaucoup dérangé par ses provocations et

4 Cité par Jacques de Langlade, Oscar Ty'itde, ou la véritë des masques, op. cit.,p. 125.
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son insolente facilité, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le scandale qui a

entouré son procès. Nombreu:r ont été ceu"x qui ont profité de sa condarnation pour le

r€Nd€r, I'errfoncer ou prendre leur rwanche. L'occasion était trop belle pour se

débarasser de cet emScheur de tourner en rond.

Sans porn autant rap'peler ici toute I'histoire de ce procès, il me parant

important de faire quelques mises au point. On parle sorryent d'iqiustice aujourd'hui

lorsque I'on parle de I'aflaire Wilde. Il faut rappeler qu'au moment ût proces en 1895, il

existait une loi en Angleterre datant de 1885 qui stipulait que ( Tout homme qul, €n

pnblic ou en privé, comnet rm acte d'indecence grave avec lme aufre peisomrc du sexe

masculin, ou est complice d'un tel acte, ou fanorise ou essaye de farioriser la participation

à cet acte se r€,nd coupable d'rm délit passible, à la discretion de la cour, d'tme peine de

prisoq n'excédant pas deux iulti, ilvec ou szrns travaux forcés. >>t Nut autre que Robert

Badinter, ancien minisEe de la jrxtice et garde des sceauE n'est miers placé pour

rappeler qu'en vertu de cette loi < Wilde n'a nullemeirt été la victime d'une elreur

judiciaire. Aucun doute n'existe dans son cas. Wilde a bien cormnis des actes obscènes

(gross indecency) ariec les jeunes gens cités à l'audience par maître Carsorq I'avocat de

Queensberry... >f. Russi temible et obsolète Ere cette loi puisse paraifie aujornd'hui, la

condanrnation de Wilde n'est absolume,nt pas contestable d'un point de vue juridique.

Par contre, là où la decision de la justice anglaise est beaucoup plus

c'est que Wilde a été I'rme des rares penlormes à avoir été condamnée en vernr

de cetre loi, alors qu'il n'était tràs certainement pas le seul homosexuel d'Angleterre.

Conrme le remarque Robert Badinter : << En v€ritq les actes 'gravement indéce'lrts' puis

5 Odon Yalte\L'afaire OscarWilde puis: Albin Miche[ 199) p.19.
6 Robert Badinter, <<Oscar Wilde ou I'injustice >>, in : C.3. 3. (Arles : Actes Sud Papiers, l99t

p.14.
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parla loi de 1885 étaiEnt pratiques courantes et pnesque a&nises dans les écoles et les

universités où étaient élevés les fils de I'aristocratie angtaise >7. Seulerneng les pratiques

homosexuelles r@mees pæ b loi étaient generalernent tolerées par la poliæ, pourvu

qu'elles demeurent ignorées du public. Certes, \I/ilde était tout sauf un modèle de

discrétion, mais il est incontestable qu'il y a eu deux poids et deux mesures dans ce cas

precis. D'rure pa+ Wilde dérangeait beaucoup de monde par ses provocations

incessantes, et il y a eu rm acharnEmeirt tout particulier à le faire condamner. D'auhe

parf sa condarnnation a permis d'étouffer une affaire semblable à laquelle était mêlé lÆrd

Roseberry, le Prernier Mnistse de sa IMajesté.t Robert Badinter conclrtr très justeinent son

essai eir ecrivant : << Rarement cofirme dans l'affaire Wilde, la justice aura sacriûé rm

bouc é,missaire pour satisfaire les passions et les angoisses mal refoulees d'rme société

puritaine. >f Oe plus, n'est-il pas étonnant que Lord Dougfas, l'amant de Wilde et le fils

de I'accusateur Queensberry, n'ait absolument pas été inquiété rt"ns le cadre de cefte

affaire ?

n faut ajouter à cela qu'on ne s'est pas contenté d'e,nvoyer Wilde en

p/nson, mais que ses pièces ont été retirées de I'affiche et que The Picture of Dorian Gray

a été interdit de publication en Angleterre. Il ne srtrsait pas d'atreindre I'horrme, il fallait

également discréditer l'oeuwe de l'écrivain en [a traitant d'immorale, et en esperant ainsi

lavouer à I'oubli.

Il senrble de bon ton aujornd'hui de vouloir faire passer Oscar Wilde pour

un martJnr de I'homosorualité. Cette idée senrble discutable principalement p:lrce que c'est

une position çre lui-même n'a jamais voulu adopter, notantm.ent lors de son procà où il

7 lbid.,p3a.
8lbid,p.2r.
e lbtd.,p.33.
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a Wéféré nier les accusations plutôt que de defendre la cause homosexuelle et de tomber

la Gte haute. D'autre parq eri réclamant la réhabilitation de I'auteur irlandais comme le

fait actuellerneirt I'association homosexuelle britannique Outrage, on risque de deplacer le

débat en plaçant I'homosexualité de Wilde :rvant ses qualités littcraires. Comme le fait fort

justernent rennrquer som petit-fils Merlin Holland : << Je ne suis pas fariorable à un

pardon. Même si cela convient tout à fait arx militants gays, faire de 
'Wilde 

rm porte

parole dç la caurc homosexuelle est une erreur. I1 flffit de lire De Profundis ptr

comprendre que Wilde plagait son art bien audessus de son plaisir. Il ne s'agit pas de nier

son homosexualité, au contaire. ivlais le procès fait partie de son histoire et je ne vois

pas pourquoi on tenterait d'effacer ce qui s'est passé. >>r0

Merlin Holland a éxoqte cidessus un point extrêmement important : en

depit de toutes les poses qu'il a affecté de prendre, Wilde tenait enormefiIetrt à son

oeuvre, et celle-ci mérite quc I'on s'y intéresse pour ses çalites Propres.

Malherueusernent poux lui la persomraliæ et le destin de Wilde ont tellErnent frappé

I'imagination de ses conte,mporains que les lirnes de sornrenirs évoquail son histoire n'ont

cessé de paraître, màne de nombreuses années après sa mort. Tout le monde s'y est mis,

de ses amis les plus proches coîrme Douglas, Hrrris ou Sherard aux nonut les pltts

illustres de la litteratre comme Shaw, Yeats, Gide et bieir d'autres encore. Si certains de

ces técroignages nous permetteirt de paruger son formidable talent de causeur ou

évoquent a'vec dignité et érrotion sa tiste déchéance, nout verrons tout au long de cette

énrde que la plupart ne sont ç'rm aûlas $ms intsrêt d'anecdotes souvelrt fantaisistes ou

10 << Oscar Wilde, recomu mais pas pardonné >> in : Libératioz du jeudi 16 fewier 1995, p.30.
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d'attaques liées à sa condamnation. I-a legende de Wilde n'a cessé de s'accroître aux

dépens de son oewre. Ce n'est que très progressivernent avec le tenrps et la disparition de

tous ceux qui I'ont cotmu que les collections de sowe'lrirs ont conmtencé à ftire place arx

critiques de I'oeune de Wilde.

Si I'on excepte l'Angfeterre, on peut constater quo ce phénomène est

beaucoup plus prononcé en France que dans les autres pays du continent tt. Cela .rient

probablement fu fait que Wilde y a passé beaucoup de son t€mps, qu'il y a

particulièrerneirt brilté dans les salons, et que c'est à Paris qu'il a pitoyablemeirt terminé sa

vie. Irftis il faut egalement erioquer le rôle esse,ntiel qu'a joué An&é Gide à æté;gæd^

Gide, << le conte,nrporain capital >>, personn4ge ceirtral de la litterature

française de ce siecle, et maîfte à pe,nser de torfe une generation-.. Sa rorse a croisé celle

d'Oscar Wilde de nombreuses fois enfie 1891 et 1900, et son statut est tel qu'aucune

étrde française sur I'auteur irlandais ne peut omeffie de le citer : dès que I'on parle de

Wilde en France, tôt ou tard Gide apparaît. I1 a ute sorte de présence obsédante...

L'episode le phrs cormu de leurs rencontres est sans doute ce jour de 1895

à Alger où Wilde a offert rur jeune musicie,n arabe à André Gide. Gide a longuement

relaté cette aventure dans St le groin ne meurtu, s'efforçaût de faire jouer à Wilde le rôle

d'un comrpteur froid et qmique. Il s'est beaucoup moins étendu str leur premiere

rencontre et sur la façon dont ilétait tombe sous sotl ctrarme.

11 Si I'on prend la cas de I'Allernagne par exemple, les ouvrages d'Oscarlù/ilde y étaierrt étudiés
dans les écoles alors gu'il était encore en prison, et ses pièces y ont été de grands succès dà 1902.

cf : Vyvyan Hollan4 Son of OscæWilde Q'orL&æ: Rupert Hart-Davis, 1954) p.87'
12 André Gide St le grain ne meurt (Paris : Gallimar{ collection Folio, 1991) pp.337'342. La

premiere édition courante de ce liwe date de 1926. En 1920-2I, Gide En avait fait imprimer teize
exernplaires à Bruges por[ ( présenrerl'avenir >.
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IÂ rencontre eut lieu chez Lz Princesse Ououssof et Gide fut

immédiatement ébloui et fasciné comrne le prowe une lettre à Paul Valéry datée du 28

novernb,re 1E91 : << L'eslhète Oscar Wilde...Ô, admirable, admirable cetui-là >>tt, suitde

d'rme autre datee du 4 décembre : << Wilde s'ingurie pieusernent à tuer ce qui me restait

d'âme, parce qu'il dit gre, pou comraûfte rme essence, il faut la zuprprimer : il veut gue je

regrette mon âme. L'effort porn la détruire est la mesure de toute chose. >>t' Aux dates

des 11 et 12 dæ3,mbre, les mots (( WILDE, WILDE >> écrits eir larges caractères barre'rt

les pages de l'agenda de Gides. Ils vont ainsi se voir régulierernent pendant un mois et

Gide est profondé,me,lrt troublé comme en témoignent les pages arrachfu de son journal

correspondant à ces dates. Diane de Margerie remarque fort justement que (< Wilde, qui a

tre,lrte sept ans vampirise Gide au point que ce deinier ecrit à Valéry : ' Depuis Wîlde je

n'existe que tres peu'. Et c'est sans doute ce sentiment que Gide ne lui pardonnera p:ili ou

dn moins çre, jalousemen! rl grcdera car il ne perd janrais rien. #6 Gide ajoutera dans

son journal à la date du ler janvier 1892 : << V/ilde ne m'a fait je crois que du mal. >>17

Comme on le voit les rapports eirtre les derx hommes sont d'rme extrême

complexité, et il faut toujours garder à l'esprit I'amertume que Gide a pu iprower en

repensant à cette première r€ncontre.

Quoi qu'il en soit, il est I'un de cçux qui a le mieux ænnu Wilde, et à sa

mort il lui a dédié un essai qui est d'rme e>rhàne importance. Ce texte intitttlé ( In

Meinoriam >> a tout d'abord été publié dans la rer re L'Ermitage eir 1904 rvant d'êfie

13 Cité par Richard Ellmann, OscuVilde, op. cit.,p-354.
'o rbid.,p.355.
15 Cité par Jacques de larfgtade, Oscar Wilde écrivain frmçars @aris : Stock, 197fl p-n -
t6 Diane de Margerie, < Les relrcontes d'André et d'Oscar >, in : Le Maguine I'ittéraire,no

306, janvier 1993, pp.5G57.
lt André Gide.Journal 1æ9-1939 (Paris : Gallimar4 Bribliotheque de la Pleiade, 1951) p. 28-
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mtéEréau volume de critiques Prétextes, paru au Mercure de France en 1903, puis d'être

tmi en 1910 à un article sur la traduction fi:ançaise drl De Profundis pour former rur petit

volume intiElé Oscar Wilde, egalement au Mercure de France.

Si cet essai me semble aussi important, ce n'est pas paxce que Gide y

decrit Wilde irvec rme finesse et une précision pourtant rare,ment egaléss, c'est plutôt

parce qu'ily juge son oewre d'écrivain :!vec une extrême swérité :

< Lorsque le scandalerm procès, qui passiorrn I'opinion anglaise, menaça de briser sa vie,

quelques litteratews et quelques artistes tenterent une sorte de sauvetage au nom de la litterature et

de f art- On espéra qu'en louant l'écrivain on allait faire excuser I'homme. Helas I rm malentenûr

s'établit ; car, il faut bien le reconnaîte : Wilde n'est pas un grand ésivain. La bouée de plomb

qu'on lui jeta ne fit donc qu'achever de le perdre ; ses oeuvres, loin de le soutenir semblàent

foncer avec lui. ))r8

Suit un long dârcloppeinent dans lequel il oppose la grandeur de I'honmre au

dilettantisme de l'écrivain. lorsque I'on connait le poids de chacune des paroles de Gide.

il s'agit là d'rm véritable coup de couteau dans le dos. Il allait enfoncer le clou en citant

tme plrase que Wilde lui auait confiee un jour : << J'ai mis tout mon génie dans ma vie,

je n'ai mis que mon taleirt dms mes oeurires. >> to I s'agit sans aucrm doute d'un trait

d'esprit magnifique, tout à fait < Wildien >>, mais comme tout ce qu'a dit celui-ci, il faut

le pre,ndre ariec beaucoup de pnrdence... IMalheureuseine,nt, fres rapidement ceffe formule

a fait le tour du monde ! En effet elle était une véritable benédiction poru les biographes :

qtrelle meillerue inroduction possible pour rm ouvrdge consacré à la vie de rWilde ? En

conséquence, elle a été typétée inlassabl€rn€Nrt à travers les années, et il est p'ratiquemeirt

impossible d'ournir rm liwe sur I'auteuf, irlandais sans re,nconfter cette formule... IÆ

18 André Gide,OscuWilde (Pàlts: Mercure de France, l94Qp.l2.
\e Ibid.,pp.l2-r3.
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préjudice pour I'oeuwe de Mlde a été irmne,nse, et il est elrcore loin d'être totalernent

reparé. Avec son essai, Gide a certainement contribué plus que à la legende de

Wilde, aidé en ctelapæ les poses qu'affectait de prendre ce dernier.

C'est dommage, d'autant plus que Gide lui-même allait rapid€rne,nt

cbanger d'avis et I'on peut lire dans 5sn journal à la daæ du 29 juin 1913 :

<< Certainement, dans mon petit liwe sur Wilde, je me suis montré peu juste pour son

oewre et j'en u fart fi top à la legère, je verm dire : ætant de I'avoir cormue

srffsamment >>.' Malheureusement ce journal ne sera édité que des années plus tard

alors que son essai continuait d'être ÉÉÂTté reguliàe,ment

Ce n'est qu'en 1946 que Gide a estimé utile de faire preceder les deur

essais de son Oscar Wilde d'rme notice stbulant : << Incapable de rien récrire, je les

redonne tous deux sans changer rm mot à leur texte bien que, sur un point tout au moins,

mon opinion se soit profondé,me,nt modifiee : il me paraût aujourd'hui que d"ns ms1

premier essai j'ai parlé de I'oetnne d'Oscar Wilde, et en particulier de son théâtre. avec

une iqiusæ sevérité. Les Anglais aussi bien que les Français m'y invitaient, et Wilde lui-

même montrait parfois pour ses comédies un amusant dédain auquel je m'étais laissé

pre,lrdre... #r Quaranæ-quafie amées rvaie,nt passé depuis la pre,miàe parution de <( In

Mernoriam >>, et beaucoup de mal rvait déjà été fait.

Gide s'est laissé prendre au dftlain que Wîlde afiectait d'éprornrcr pour ses

pieces, et il n'est certainernent pas le seul. Tout au long de sa vie, Wilde s'est réfirgié

derriere une rryriade de masgues, et aadopts les poses les phrs diverses ; il en resrrlte que

æ endré Gtde,Jownal 1889-1939, o2t. cit-,p.3f.&9-
21André Gide,OscæWildc, op. c{L, pp. 74.
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trop sorwent I'on ne sait plus ce qu'il faut reelleme,nt psnser de lui Il a été un

formidable acteur. et la multitude de rôles qu'il a endossés doit nous inspirer la plus

grande méfiance, autant à propos de ses dires çre de se,s écrits. Aucrme formule ne

semble mieux le décrire que la conclusion de l'un de ses essais, Truth of Maslæ, dans

leque[ ap,rà rm long dweloppernent sur l'utilisation du cosûrme dans la re,présentation

des pièces de Shakespeare, il finit par rme ultime pirouette en écrivant : << Not that I agree

with werything that I have said in this essay. There is much with which I entirely

disagree. The essay simply represe,nts an artistic standpoint, and in aesthetic criticism

aftiûrde is everything. For in art there is no suc.h thing as a rmiversal fiufl A Trufh in art

is that whose contradictory is also true.z >> Il faudrait constamment garder ce passage

present à I'esprit lorsque I'on éûrdie Oscar Wilde.

Sa vie est une sorte de gigantesque jeu de rôles, et pourtant j'ai été frappé

lors de mes discussions avec les persomes Eri comrne moi ont été amenees à passer

beaucoup de temps à l'étudier fie pense notamment à Jean Gattégno, Alain Delahaye. et

Jacques de Langfade) qu'il y a rmaûimité à adrnetEe qu'il faut se domer la peine d'aller

voir ce qui se cache derriàe toutes ces poses. En effe! si I'on pr€Nrd cette peine, on se

rend compte que si Oscar Wilde avait tme apparence extravagante, srperficielle, voire

vaniteuse, il était au fond rm homme exhêmsment humairl chaleureux et genereux.

Même lorsqu'il ne possédait presque phrs rieir, il a toujours été prompt à partager ses

maigres ressources avec ses proches. Cette ge,nerosité alliée à une certaine naîveté dans le

choix de ses mis a fait de lui la victime ideale pour ceu( qu'il appelait lui-même les

< panthères >>æ.

2 Oscar Wîldg ( Truth of Masks >>, in : Conplete Works Q.ondres et Glasgow : Collins, l99l)
p.1078.

23 Richard Elhnamu OscæWilde,op.cit. , p.M9.
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Il e,n va de mêrne pour ses écrits- Si I'on gratte rm pou sous I'artificialité de

c€rtaines poses et sous la légèreté du to4 on se rend compte que ses oeirvres sont loin

d'être sans profondeur. Oscar Wilde aimait arnuser, et peu d'auteurs ont zu procurer

autant de plaisir à leurs lecteirrs, ce qui est loin d'êfte négligeable; mais cela n'enrpêche

pas qu'il a aussi été quelqu'rm d'extrême,ment intelligeirt et d'rme exhaordinaire eluditiott

cornme le prouveirt ses carnets d'étudiant à Oford to: non seule,ment il a obtenu de

nomb'rerx prix en Hunraniûas, mais ses lectures étaient imomb'rables et variées allant de

philosophes cotnme Hegel à des biologistes comme Darsrin ou Spe,ncer. Jorge Luis

Borges a été I'rm des tort premiers à réaliser cela :

<< En lisant et relisant Wilde, au cours des années, je remarque r:n fait que ses panégyristes ne

semblent gas même avoir soupçormé : le fait élémentaire et âcile à vedfier que ltVilde a presque

toujours raison. Soul of Mwz emder Socialisrz est non seulernent éloquent mais juste. Les notes

mêlees qu'il prodigua dans la Pall MaIl Guette et le Spealcer sont pleines d'observations

perspicaces qui excdeil les possibilites de Leslie Stephen ou de Saintsbury dars leurs meillerus

jours. ïVilde a éte accusé de pratiquer une sorte d'art combinatoire, à la frçon de Raymond Lulle ;

on peut sans doute expliquer ainsi certaines de ses plaisanteries (' un de ces visages britarmiques

qu'il srffit d'avoir vu une fois poru les oublier toujor:rs'), mais non, par exernplq I'idee selon

Iaquelle la musique nous révèle un passé inconnu et peut-être rcd (The Critic as Arrisr) ni cette

afie idée, que tous les homnes hrent ce qu'ils afuerft(The BaIlad ofReading GaoI) m cette artre,

que se repentir d'rme action c'est modiÊer le passé (De Profundis), ni celle enfrU digne de Léon

Bloy ou de Swedenborg; selon laquelle il n'est pas d'hornme qui ne soit à chaque instant, ce qu'il

a été et ce qu'il sera (ibidem). >>E

2o Tl* A$ord Noteboolçs of Oscæ WiMc : A Portrait of e Mind in the Making (Odord : P.E.
Smith et M. Helfan4 1989).

2t Jorge Luis Borges, Otas Inqtisicioncs, traduit de I'espagnol par Paul et Sylvia Benichou :
Jorge Luis Botgæ,Enqtéres @æis : Gallimar{ Folio essais, 1967)pp.lLLl15. Il est d'ailleurs interessant
de noter que quand Borges vanait à Paris, ilne manquaitjanais de dæcendre à I'Hotel d'Alsace, là-mêrne
où est mort Oscar Wilde.

59



Incontestableme,lrt l'oeuwe de Wilde mérite que I'on ne s'arrête pas à sa surface, mais

qu'on l'énrdie soigneusemeirt afin d'en exploiter toutes les richesses. Il est interessant de

noter que Borges ne sepæe pas les derx derniàes oeuvres de Wilde, De Profundis et The

Ballade of Reading Gaol, écites toutes deu< après son procès, de ses oewres antérietues

plns legàes : on a fiop sorry€lrt éæ tenté, à to{ d'accorder de la crédibilité à ces seuls

textes sous prétexte qu'ils avaieirt été écrits dans la souftance *.I-a douleur et la gravité

ne sont pas les seuls critères permettant d'accorder de la valern à tm textg lme oerrvre

peut parfaitement être distrayante sans pour autant ête superficielle.

( Wilde oftit au siècle ce que celui-ci réclamait, des comédies larmoyantes poux la foule, des

arabesques verbales poru le petit nombre, et il accomplit ces tâches dissemblables avec une sorte

de negligent bonhern. Ce qui tui a fait du tort c'est la perfection ; son oeuwe est à tel point

harmonieuse qu'elle peut sembler inévitabie et mêrne insipinanæ. Nous avons peine à imaginer

l'rmivers sans les e,pigranmres de Wilde ; cela n'ôte rien à leru mérite. >rt

On a egalement trop souvent negligé de souligner à quel point I'oernne de Wilde laissait

présager deux des plus grmdes révolrrions culûrrelles fu debut du )O(è'me siecle. D'une

parL sa façon de remettre en cause toutes les valeurs établies preparait à Nietzche ; Gide

I'a parfaite,ment compris en disant qu'après Wilde, NieEche l'étorma moins æ. D'aute

parl comme le remæque Jacques Beryier, les textes de Wilde oftent de véritables

anticipations de la psychana$se '. Une lecûrre attelrtive de ThE Picatre of Dorian Gray

permet de constater que ce roilun regorgo d'intuitions et de remarques judicieuses sur

25 Je pénse notamment ici à Albert Camus qui defend cetûe ûèæ, ôurs L'Artiste en prison, tm

tente panr en préfrce à la taduction de The Bellad ofReailing Gaolpar Jacques Born @aris lpalaize,
les2).

n lotgel.uis Borges, Otres In4tisiciones, op. cit.,p. 116.
* furdré Ciide,OscuWilde, op. cit.,p.N.
æ Jacques Bergi€q < La decowerte de la psychologie des profonder:rs >, ia : Oscar Wilde,Le

Portrait de Dorialn Gray, taduction de Anne Marie HerE @æis : Editions de la Bibliotheque Mondiale,
1958)pp. l l l .
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I'inconscien! alors que las pre, iàes publications de Freud n'rllaieirt pas paraûte a,tarnlt

plusieurs amrées. On peut voir dans ce deuxième point rme prerve supplémentaire de

I'erudition de Wilde, et de I'ingeniosiûe avec laquelle il a su tirer parti de ses nombreuses

lectures scie,lrtifiques. Il ariait incontestablemeift le don d'être toujours rm peu en avance

$r son t€illps-

Wilde se voulait rvant tors être rm artiste et un poète, et même lorsqu'il

était au creux de la vague, il a toujours p,roclamé que son oeuvre surviwait. Près de ce'lrt

ans après sa mor! on est bien obligé de lui donner raison, en dipit de ses nombneiur

détracteurs. Il est d'ailleus fort annæant de constater çre beaucoup de ceui qui avaiant

voué Oscar Wilde à I'oubli y sont tres vite tomHs eux-mê,mes . A I'inverse, I'atseur

irlandais se porte mierur que jænais : son oerrvre continue d'être lue dans le monde entier

et ses comédies sont à nouveau d'é,normes succà. De phrs il €st fort réjouissant de

constater, æfirme les chapiaes consacrés à 1'<< horizon du traducteur >> s'efforceront de le

démontrer, que ce succà populaire s'accompagne de phrs en plus sourent de la

recomnissance des critiques. Oscar Wilde senrble enfin avoir retrouvé la place qui lui

revieût dans I'histoire de la litteratre.
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2. T'HE PICTURE OF DORIAN GRAY

2.1. GENESE.

Ndalgré la place torse particulière qu'il tenait dans son qspdt, TVte Picture

of Dorian Gray est resté le seul roman d'Oscar Wilde, et il a connu rme destinee peu

commune.

Avmt la pnemiàe pærtion du roman en 1890, Oscar Wilds ét t doià

celèbre aussi bie,n en Grande-Bretagne, qu'à Paris, ou arrx Etats-Unis où il avait fait rure

tournee de confer€lrces de plus d'un an- Pourtant ilwæt fort peu écrit jusqu'alors : on ne

compte guere qu'un recueil de poèrnes de jermesse simplemeirt intitulé Poems en 1881,

qui s'est relativerre,lrt bieir vecrdu en dipit de critiques peu élogieuses ; derx pièces de

tlréâne Vera, or the Nihilists (1880) et The Duchess of Padua (1883), qui n'ont pas été

jugees dignes d'ête montées à l'çoque ; et quelques contes rassembles dans un volume :

The Happy Prince and other Tales (1888). Autrement dit il est certainernent plus connu

pour ses nomb'reux articles parus dans divers journaux et surtors porrr ses frasçres etr tant

qu'apôte de I'esthétisme que pour ses qualités d'écrivain Lorsqu'il s'attèle à l'écriture de

The Picfrre of DorianGrry, Oscar Wilde est drSjà agé de treirte cinq ans, et pourtant ce

ronuur doit êre considçré coillme son prernia effort liueraire d'ervergure.

Conmre sorni€rlt, Wilde a longtenrps raconté I'histoire de Dorian Gray

rvant de se décider à la metfte sur papier. Gide a été I'un de ses auditeurs, mais on sait

maint€oaût çr'il faut rester méfiant lorsque celui*i écrit : << I-e meilleur de son écdture

n'est qu'rm pâle reflet de sa brillante conversation. Ceux qui l'ont enteNldu parler trornre'lrt
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decwant de le lire. Dorian Grey (sic), tort d'abord étarT une admirable histoire, comtien

supérierue à La Peoa de chagrin ! Combien plus significative ! Hélas ! écrit, quel chef

d'oeuwe manqué ! >>s Oscar Wilde aimait àjouer avec son conte, le modulant d'une fois

à I'autre, et y ajoutant des péripéties au gré de son humeur.

Il adorait faire croire que s'il l'aizatt ffi" c'état rmique,rne,nt à carse d'rm

pari : < Presque chacune de mes comédies est le résultat d'un pari. Dorian Grq, (src)

aussi ; je I'ai écrit en quelques jours, parce qu'rm de mes amis préteirdait que je ne

pourrais jamais écrire un ronum. Cela m'ermuie telle,men! d'écrire !>>31 Wilde

affectiomait de preirdre cetûe pose de dilettante qui fuivait sans effort arcun, faisant aiffi

enrager ses pairs. Contredisant en cela æ qu'il avut drt à Gide au sujet de l'écriture, il est

dlé jusqu'à poclamer dans les journaru. atr mome,nt de la sortie ds son rorum : << I wrote

this book entirety for my own pleasure, and it gæte me very great pleasure to write ttrrt',

ou encore :<< I wriûs because it gves me the greatest possible artistic pleasure to wïit€. >>3

Nous allons voir que tout cela n'étatt que pose, malheureusement cette pose a été prise

comme 4e,lrt comptant par de nomb'rerx critiques, et peirdæt de longues annees le

dilettantisme, voire l'amatsudsrne, a été I'rm des pn:nciparul grefs retenus conte Wilde.

æ André Gide,OscæWilde, op. cit.,p-32-
3t cité pæ André Gide, Ibiil.
n The Leners of Oscar Wilde, op. cit., p.E'|.
33 Selecteill-eners ofOscæWilde ,d. Rup€rtHart-Davis (oltrord: O:trordUniversitypress, 1979)

p.81. Comme son nom I'indiqug cet ourrrage est rme selection de lettes tirées du precedent ouvrage.
L'édition complète etant fuuisee depuis longte,mps, j'ai choisi d'uùlisff Selected Letters of Oscæ Wilde
chaque fois que cela était possible par souci de commodité pour le lecteur. Afin d'éviter r:ne possible
confnsiorq il me frut si$aler que Gallimard a publié la taduction par Herriete de Boissard de Leners of
Oscæ Wilde en 1966, puis de Setected Letters of Oscar Wilde erL 1994 sous r:n seul et même tite '. Lettres
d'Oscs Wilde - &tle décision me se,lnble rqrettable.
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Iæ véritable du projet était un nméricafu, Joseph Marshall

Stoddarf que Wilde avait connu lors de sa tournée aux Etats Unis en 1882. En 1889,

Stoddart traraillait porn le Lippincott's Magazine, une revue qui paraissait simultanément

e,n Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et 17 æart eu f idée pour tenter de la relancer d'y

publier quelques courts ronulns. I1 était donc venu e,n Angleteire afn d'y chercher des

auteurs. Le 30 août 1889 il invita Oscar Wilde à dîner en compagnie d'Arthur Conan

Doyle et d'un deputé irlandais , T.P. Gill. Doyle raconte cette soiree dans ses Memories

and Adventures :

<< It was indeed a golden evening for me. Wilde to my surprise had read Micah CIæke and was

enthusiastic about it so that I did not feel a complete outsider. The result of the evening was that

both V/ilde and I promised to write books forlrppincott's Magazine - Wilde's contribution was

The Picare of Dorian Gray, a book which is surd upon a high moral plane, while I wrote The

Sign of Fanr,in which Holmes made his second appearance. >>s

Les choses ont en réahté été un peu plus compliquées que cela. Wilde arzait

totrt d'abord propose le conte The Fisherman and hts Soul à Stoddart. Selon l'accord

entre les derur hommes, 
'Wilde 

devait rendre son manuscrit début octobre. Il écrivit à

Stoddart le 30 septenrbne : << You ask me to try and send you my story 'earty in October';

sure$ you mean 'ear$ in Novernber' ? If you could be conte,nt with 30,000 words I

might be able to post the manuscript to you in the first week in Novenrber, but October is

of course out of question. >>s S'ensuit un échange de lettres, ayant malheureusement été

perdues, au corrs duquel Stoddart refrrse The Fishermarz anQ his Soul parce qu'il est ftop

court et peu adapté pou des adultes o.l-e 17 décerrbne Wilde écrit à noweau à Stoddart

4 Cité dans SelectedLetters ofOscu Wilde, op. cit.,p.95.
35 Letters of OscarWilde, op. cit.,pp.25A-251.
36 Ce texte a finalerrent été publié dans le recueil de contes,4 House of Pomegrarnales (I-ondres :

James R. Osgood" Mc llvaine&Co, 1891).
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pour lui dire qu'il a inve,lrté une nornrelle histoire et qu'il est prêt à se methe au franai[ il

en profite pour demander une avance de 100 lirnes sterling tt. A plusieurs reprises, Wilde

va préærer la maladie poux demander un delai plus long à Stoddart; maladies

imaginaires qul, soit dit en passan! ne vont pas I'empêcher de parader dans les théâfres,

et ce n'est finalecrent qu'au printerrys de 1890 qre Stoddart reçoit e'lrftr son manuscrit.

Il existe en fait plusieurs manuscrits qui nous permetteirt de suiwe, pas à

pag toutes les étapes du trariail de Wilde, et leur éurde est torû à fait passionnante. I-a

comparaison des differents manuscrits a été fute avec beaucoup de soin par Donald L.

I-awler. tr a publié le résultat de ses tavaux dans différents articles rvant de les reprendre

dans son edition de The Picture of Dorian Gray parw chez Norton 38.

Iæ docume,lrt le plus ancie,n à rvoir été consenié est un olographe de la

main de Wilde se composant de 264 pages. Il se trornre actrrellem€lil à la Morgan Libnary

de New Yodc L'éûrde atrentive de ce documeot a pernis à I-awler de constater qu'il

s 'agit en fait de la copie d'un manuscrit plus ancien. Lawler suppose que ce << proto-

mannscrit >> étù.rme version de trarail de I'histoire en entier, qui rvait probablerne'nt été

abondarrmrent retouchée et remaniée par Wilde3e. L'olographe comporte lui aussi un

c€rtain nombre de corrections de la main de I'arûeur.

Wilde a eirvoyé ce manuscrit au Tlpe Writer Ofûce de Miss Dickens à

n MoreLetlers ofOscuVilde,&RupertHart-Davis (OJdord: ùdordUnive$ityPress, 198) p.

87.
æ Oscar Wî!de, The Picture of Doriæt @qy (New Yorlg Lon&es : TV'.W. Norton & Company,

19S). Conrme souvent chez Norton, cetG édition est remarquable, d'une part parce qu'elle est la
prerniere à presenta côte à côte les derx versions ôr romarq et d'afie part en raison de I'excelle,lrt tavail
de Donald L. Iawler. Non seul€rn€nt celui-ci a rassenrble rme foule de documents allant des râctiors de
I'epoqrre aur tavarur crfiques les ph:s récents, mais il a egalernent annoté les derx textes de façon à ce
que le lectern puisse zuiwe toutes les errolutions du to<te de Wîlde à pætir du premier manuscrit comru
jusqu'à la version définitive ùr roman. C'æt bien entendu cette édition que j'ai utilisée pour mon travail
et çi est la source de totrtes mes citations du te:ûe odginal de The Pictwe of Doriæ Gray.

3e lbtd.,p.x..
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Londres qui a tape le texte. Ce dflxième documeirt qui comporte 231 pages a êgalenerfi

été conservé (cette fois à la William Andrews Clarck Memorial Library de Los Angeles),

c'est celui qn a été envoye par Wilde à Stoddart et qui a servi de base à I'imprimeur. Ce

texte dactylographié comporte lui aussi des révisions de la main de Wilde, mais aussi plus

étonnarnneirt de la main de Stoddart

On peut constater à l'éûrde de ces documents que la réalite est bien

éloignée de ce que Wilde a voulu prétendre auprès de Gide et des journaux. La rédaction

de The Picture of Dorian Gray a requis phrsieurs mois de tat/ail intensif. Wilde n'a pas

menagé sa peine et l'écriture de son rofium a été rme longue succession de phases de

reecriûne et de révisions. C-,ela est confirmé ptr rme letne qu'il a e,nvoyee à Mrs Allhusen

au printemps 1890 dans laquelle il refuse wre invitation en prétextant : << I am so busy at

present I cannot get avtæy, [...] I harrc just finished my first long story and am tired out I

am afraid it is rather like my own life - all conversation and no action. I can't describe

action : my people sit in chairs and chaner. >f Sous son ton volontaire,me,nt anrusan!

cefie lettre est bien la preuve que The Picfire of Dorian Gray a été la soruce de

beaucoup d'efforts.

S'il n'y 4 soûrrme torse, ôsohrment rim d'étonnant à ce qu'tm ecrûain

aprporte de multiples retouchEs à son oewre tout au long du processus d'écriture,

I'ingere,ncs de l'édiæur américain J.I\{. Stoddart peuû, çant à elle, paraître plus

a0 Letters of Oscar Wilde, op. cit.,p. 255.
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surpr€,lrante. Il frut sa'voir que ces rârisions n'étaient pas autorisées par Wilde, et qu'elles

n'ont pas été soumises à son approbation. Celui-ci les a décorniertes en mêrne ternps que

le lectenr dans l'édition définitive ût Lippincott's Magazine.

Iæs coupures et les substitutions auxquelles a procédé Stoddart ne sont pas

très nomb'reuses, mais elles ne sont pas sans irnportance, et méritent que I'on s'y attarde.

Stoddart a principalement cherché à edulcorer le texte et à y effacer tout

ce çi, selon lui, aurait pu choquer le lecteur. Ainsi, par exe'nple, quand Wilde parle de

<< the aqrfrrl and beautiful forms of those whom Lust and Blood and Weariness had made

monstrous or mad >>, Stoddart srbst'rUre le mot << Vice >> à ( IIst >)4r ; ou quand Wilde

ecrit (< the Borgia on his white horse, with Lacest and Fratricide riding beside hfurL and his

mantle sfained wittr the blood of Perotio >>, Stoddart eflace << Incest >f . n s'agit sans

:rucun doute d'rme forme de ce,nsure. Stoddart préfère sorryetrt rester vague 1à où

I'original est plus explicite : çrand Doriar raconte à Henry qu'il a re,ncontré Sibyl Vane,

dans le manuscrit Henry demande : < is Sibyl Vane your mistress ? >> Dans le texte du

Lippincot's Magazine on peut lire : << what are your relations with Srbyl Vane bf

Stoddart va encorc plus loin quand il touche aux pe,îsonnages, n'hésitant

pas à les lisser en omettaot quelques détails. lorsque rWilde parle de la double vie de

Dorian et de ses agissements pour le moins peu recomrnandables, Stoddart cherche à

adoucir I'image du persormage eir effaçmt la phase : << It was said ftat wen the sinfirl

creatures who prowl the streets at night had cursed him as he passed by, seeing in him a

comrption giætetthan their ovm md knowing but too well the horror of his real life >#.

al Toutes les réferences sont tirées de l'édition Norton citée ci-dessus. Page254ligne 31.
42 P.255,1. r.
a3 p.200,1.21.
a p.252,1.22.
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De même, il transforme << he would [...] go doqm to dreadfrrl places near Blue Gate

Fields, and stay there, My after day, till they almost drove him ottt in horror and had to

be appeased with monstrous bribes >> En (<[...] rmûlhe was driveir awty >f , ç[ il faut

en conve,ldr, est beaucoup moins explicite... L'éditeur américain ne s'est d'ailleirrs pas

contenté de toucher à Dorian, il a egalement cherché à masquer la nature homosonrelle

de I'attention çe lui portait le peintre Basil llallward, et quand celui-ci pade de son

tablea+ Stoddart ne peut s'empêcher de rayer la phase << There was love in wery line,

and in every touch there was passion. >>6

Conrme on per$ le constat€r toutes ces transformations sont fort

interessantes : elles démontrent que Stoddart se méûe de I'impact que peut produire le

roîlan de Wilde et qu'il cherche constarrment à arrondir les ang[es ponr prése'lrrer ses

lecteurs. L'exernple qui suit sera le demier, et probablement le phrs anttrsant : Stoddart y

a fait prewe d'rme inspiration torse particulière. Il s'agit ici du fameux lirne jaune qui a

contribué à penrcrtir l'âme de Dorian Crray. De tout ternps ce liwe jaune a fasciné les

critiques et les lecteus qui n'ont pu s'e,npêcher de vouloir metfte à tout prix un nom sur

cet onwage, proposant elrfie autres la Renoissætce de Walter Pater ou A Rebours de

Huysmans. Wilde lui-même s'est beaucoup arnué de cete situation et a grandement

contribué à la confirsion generale en modulant ses réponses au gré de son humeur,

atrrmant dans rme lettre << The book trat poisone4 or made perfect, Dorian Gray, does

not exist ; it is a fancy of mine merely rf, po* préteirdre dans une aute (< Ths book in

Dorian Gray is one of the many books I have nwer writte,tU but is partly suggested by

a5 p.25l,L 13-14.
4p.?33,L4.
a SelectedLetters of Oscæ Wilile, op. cit., p.116.
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Hrrysmans' A Rebours, which you wrll get at any Fre,lrch boolaeller's. It is a fantastic

variaton on Hrrysmans' over-realistic study of the artistic ternperament in our inartistic

age>>o', ajoutant encore dans rure ftoisiè,me qu'il faudra rm jour qu'il se décide €nfin à

l'écrireae... I-avfrté est que dans son manuscrit Wilde propose rm auteur et un titre fictifs

pour soûr lirne jarure : Le Secret de Raoul par Caûrlle Sarrazin. C'est Stoddart qui a

décidé de supprimer toutes les réferences à ce tifie, ajoutant ainsi au mystère du liwe

jarme pour le phrs grand plaisir d'Oscar Wilde.

On pourrait s'intemoger sur la validité de toutes les ftansfomrations de

Stoddart sachant que Wilde n'était pas au courarit, et mêrne se dernander s'il ne faudrait

pas rétablir le texte original du manuscrit dans les nouvelles éditions du texte du

Lippincott's Magazine... t\dais Wilde a lui-mê,me repondu à cette question lorsqu'il a

remanié son ronum pour sa parution sous forme de volume eir laissant telles quelles toutes

les modifications de Stoddart à I'exception de I'rm ou I'autre < God >> qu'il a rétabli en

<< Christ >>.

C'est donc cetle version ûr texte qui a panr simultanérnent aux Etats-Unis

et en Grande-Bretagne le 20 juin 1390 dans le numero de juillet du Lippincott's

Magazine, y occupant les pages 3 à 10O. Ce nunero s'est extrêrnemeirt bie'n vendu.

oB Letters of OscæWilde, op. cit.,p.3l3.
ae MoreLetters of OscarWilde, op. ci|.,p.89.
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2.2. SCAI\DALE DANIS I,A PRESSE.

En dipit de tous les efforts de Stoddart, c'est tme véritable volée de bois

vert qui a accueilli la panrtion du roman d'Oscar Wilde e,n Grande-Bretagnes. Trois

joumarx se distinguereirt tout particulierement dans cette campagne antr'Dorian Gray :

The Daib Chronicle, The StJames's Gazette, et The Scots Obsertter-

Iæs derx premiers n'allaient pas fiower de mots assez durs pour qualifier

le roman, n'hesitant pas à le traiter de < sfirpide >>, de << vulgaire >, d'(< ennrqrertx >>, de

< dégoûtant >> ou de << nauséabond >>tt... n était trop teirtant pour la presse anglaise de

raprprocher cefie oeuvre de la littératrre decadeirte française : << It is a tale spawned from

the leprous literahre of the Fre,nch Décadents - a poisonous booh the aûnosphere of

which is hearry with flre mephitic odours of moral and spiriûrat prûefaction [...] ttt. O"

reprochait flrcore à Oscar Wilde de rechercher la pubtcité à tout pri4 de faire l'étalage

gratuit de son érudition, ou d'avoir créé des porsonnages qui n'étaieirt rien d'artre que

des << fantoches >>. Cefie campagne de presse a mêrne pris rure tournure réellement

inçriétarte lorsqu'on appela à la censure politique en espérant ç'tur gornrernemeirt

prenne I'initiative d'interdire le liwe, ou encore plus sinistremont en conseillant de le jeter

au feu...

L'angte d'attaque du,Scors Obsener était fort diftrent puisqu'il accordait

rur tale,lrt litteraire manifeste à I'auteur tout €m critiquant violeinment le manque de

moralité du roman et en woquant étrangement rme sordide << afhhe de moaurs > qui

r Atm Etats-Unis les chosæ se sont passées beaucoup phrs calmement
5' The St Janes's Gæet e des2+25 et261n1890, et The Daily Cbonide du 30 juin 1890, cites

gar Sûrart Mason, OscæWilile : '4rt æd Moraliry (New Yo* : Haskell House, 1912)pp.2749.
52 The Datly Clrontcle ôr 30 juin 1890, cité par Strart MasorU Oscæ Wilde : Art std Morality, op.

cit., p.63.
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ariait implique phrsieurs memb'res de I'aristosræie et quelques jermes télegraphistes, s:ulsi

que Wilde y frt en rien mêlé : << The story wtrich deals with matters on$ ttted for the

Criminal Investigation Ue,pænnent or a hearing ln Camera - is discreditable alike to

author and editor. Mr Wilde has brains, and arq and style ; but if he can write for none

but outlawed noblerneir and perrierted ælegraph-boyg the sq)ner he takas to tailoring (or

some other deceirt trade) the befter for his own reputation and the public morals. >>53

Paradoxale,ment les seules critiçres farrcrables sont I'oeuwe de journaux

religieu.x coîlme Christian Leader, Christian World, oa Light to qoi voient une parabole

éthique dans The Picture of DoianGrry.

Bien enteirdu Oscar Wilde n'allait pas porvoir s'empêcher de repondre à

tous ces journarur engagwt rme polémique qui allait drrrer rme borme partie de l'été et

qui altait avoir wr ârorme retentisseme,lrt. Il avait beau afErmer être I'Anghis ayant le

moins bssoin de publicité tt, il ne voyait pas moins dans ceffe polémique un moy€ll

rmique de faire parl€r de h+ et par là-mêrne de faire augmenter les ve,lrtes da Lippincott's

Magazine, et il allait s'çfforcer de I'entrete,lrir le phrs longte'mps possible.

Les arguments de Wilde sont extêmern€rit interessants et leru étude nous

pennet de comprendre çrelle a éte sa véritable inteirtion en écrivant The Picatre of

Dorian Gray. Comme soweirt ses réponses paraisseirt se conrtredire, ne manquant pas

de semer un c€rtain trouble panri les anatystes, et pourtært il apparaût e,n les obsenrætt

53The Scots Obsen'er du 5 juillet 1890, cité par Sh:art Mason, Oscæ Wilde : Art ætd Morality,
op. ci|.,pp.75-76.

v Cités dans Selected l*tters of Oscar Wilde, op. cit., p.83.
55 Letters ofOscarWilde, op. cit-,p.257 .
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d'un peu plus près et en les confrontant au>< diftrentes râdsions du roman, qu'elles

repondent à une certaine logique.

Contrairsm€,lrt arxjournarm qui I'auaquaieirg Wilde n'allaùt jamais quitter

le terrain artistique. Toute sa défense allait faire réfere,nce au rapport entre I'art et la

moralité. C'est là I'rm des thè,nres de prédilection de Wilde çri l'avait dejà woqué dens

certains de ses articles et qui allait y rwenir longuemeirt dans Intentions et dans The Soul

of Man under Socialism çri allaieirt tors deux parafitre en 1891. Wild€ wart à la fois rme

conception très haute et très précise de ce que dwait être la critique, et il ne fait aucun

dortre que pour lui rme oeuvre d'art morale ou irmorale n'existe pas, et qu'e,lr

conséqueirce ce concept doit être étranger à rur critique digne de ce nom. Un artiste a

droit à toutes les libertes. Bien ente,ndu , Wilde allait decliner cet argumeirt de multiples

façons au collts de ses réponses artx journaux eir clamant : << I am çrite incapable of

understandinghow anywo'rk of art cm be criticised from a moral standpoint. The sphere

of art and the sphere of ethics are absolutely distinct and separate >>tu, ou e,ncore : << An

artist, Sir, has no ethical qmpathies at all Virhre an wickedness ars to him sfunpty what

the colours on his paletre are to the painter >>tt. I insise sur le choix du zujet en disant :

<< Good people, belongirg as they do to the normal, and so, commonplace, t54)e, are

artistical$ rurinteresting. Bad people are, from the point ofview of trL fascinating studies.

They represe,nt colour, wriety and sfimgeness. >>tt I refise touts limite : << It is not

proper that limitations should be placed on art. To art belongs a[ tttings that are and all

x lbid.
' SelectedLeners ofOsctVilile , op. Cit-,p.ï2.
58 Letters ofOscuVilde , op. cit.,p.259.

72



thins that are no! and wen the edilor of a London paper has no rigfut to restrain the

freedom of art in the selection of zubject-matter. >>se

Cette séparation de I'art et de la moralité est un point cental de la pensee

Wildienne et il va légeremeirt la moduler en affirmant : ( My story is an essay on

decorative aft It reacts against the cnrde bntrality of plain realism. It is poisonous if you

like, but you cannot deny that it is atso perfect, and perfection is what we artists aim

at. r>æ Sa position est phrs souple lorsqu'il concède que son ronnn peut pardtre

veneneu à des esprits étroits, mais il se rathape bie,n vite en déclarant que seule la

perfection du traiternent compte.

En poursuivant dans cette pensee, Wilde ûutrque certainemelil I'un de ses

points les plus importants en declarant : << Each num sees his own sin in Dorian Gray.

What Dorim Gra5r's sins are no one knows. He who finds them has brought theln. >ft

Cette réflexion est d'une grande justesse : la phrpart des << pechés >> de Dorian Gray ne

sont que ftes vaguement sugg€res. Wild€ a volontaire,rneirt laissé les mauvaises actions de

son heros dans rne sorte de flou artistique, au point qu'il parait absolume,lrt inimaginable

à un lecteur d'aujourd'hui qJue c€ rorun ait pu provoqucr un scandale à sa sortie. Ce flou

laisse une immense nurge de manoeune à l'imagination du lecteur qui peut compléter le

recit soit par ses propres fantasmes, soit, comre cela a sourve'lrt été le cas? €ll prêtarû à

Dorian les habinrdes sexuelles ou les agisse,rneirts de Wilde lui-même. Dans le texte on ne

ftorrye Ere tès peu d'indices su las ( péchés > de Doriaq si I'on excepte le meurtre de

Basil et le zuicide ds Sibyl Vane... Ceto lib€rté lai$see à I'imæination du lecteur, liee à la

naflrre sonrb,re et mystécieuse du romarç est à mon avis l'rme des principales raisons de

5e lbid.,p-261.
æ lbid.,p.264.
6t Selectedleners ofOscuWilde ,op. cit, p.82.
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son grmd succès populaire : tout en restant extrêmement prudeirt, Wilde réussit à oftir

une impression de plaisir interdit à son lecteur. L'aff,rmation de Wilde est non seulEment

d'une grande justesse, mais egaleineirt tm formidable pied de nez à ses adversaires.

Là où les choses se compliquent dans la défense de Wilde , et où il semble

se contredire lui-mê,me, c'est cn atrrmant qu'il y a lme morale à son ronnn alors çr'il

atrrmait plus haut gu'un romitn moral n'existait pas :

< And the moral is this: all excess, as well as all renrmciatiorL bdngs its own punisbment The

painter, Basil Haltwæ{ worshippingphysicalbeauty fartoo muctr, as mostpainters do, dies by the

band of one in whose soul he has created a montous and absnd vanity.- Dodan Grag having led a

life of mere sensation and pleasure, ties to kill conscience, and at that moment kiils himself. Lord

Henry Woton seels to be merely the spectator of life. He finds that ftose who reject the batfle ae

more deeply wounded than those who take part in it. Yes; there is a terrible moral in Dori æ Gray -

a moral which the pnuient will not be able to frrd in it, hrt which wfll be revealed to all whose

minds are healthy. Is this an artistic error ? I fear it is. It is the only enor in the book. >>52

Cete citation qst d'rure effême importance pour qui veut co'mprendre le roman de

rù/ilde. Il faut bien y distingu€r les deru< éléments qui ta composent. D'une part, il y a une

morale dnns The Picfire of Dorian Grry, p€rsome ne peut le nier et Wilde En est

conscieirt ; non seuleme,lrt cette morale existe , mais elle saute aux yerD( ru point que c'est

elle et elle seirle que la presse refuieuse a rote, rue. Ndais, si Wilde est conscient de cetre

morale, il la considàe conune une erreur artistique. Cette declaration peut paraître

surpreûrnte, mais il faû la preirdre tès au sérisrx- Nous verrons phrs tæd qu'elle est au

ceirtre des rârisions que Wilde va aprporter à son roûum. D'ailleurs Wilde va confirmer

son propos dans rme auEe lethe :

5z Letters ofOscarVilde , op. cit.,p.259.
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<< So far ûom wishing to emphasise any moral in my story, the realtrouble I experienced in writirg

the story was that of keeping the exheme$ obvious moral subordinate to the artistic and dramaÉc

effect. When I first conceived the idea of a young man selling his sonl in exchange for eternal

youth - an idea that is oid in the history ofliterabre, but to which I have given new form - I felt that

from an aesthetic point of view, it would be difficult to kee,p the moral in its proper secondary place

, and even now I do not feel quite sure that I have been able to do so. I think the moral too

apparent When the book is published in a vohrme I hope to correct this defect- )63

Aussi surprenant que cela puisse parafike , tout est dit ici, malherueusement cette

atrrmation de Wilde a trop souvent éte igno,r€e, mais nous allons y rewnir dans rur

instant.

Avant de clore cetts section consacree à la polé,miçe que la panfion de

The Picture of Doian Gray a suscitee dans la ptresse, une demière déclaration de Wilde

sur les défarts dc son oewre mâite d'être consideree : ( It is far too cronrded with

sensational incideirt, and far too paradoxical in st5rle, as far, at any fiile as the dialogue

goes. I feel tbat ûom a stand point of art these æe two defects in the book But tedious

and dull the book is not. ># fa encore on peut être surpris, mais à f inverse de celle qui la

Fécède, il ne fas pas pre,ndre cette affrmation top au sfiers" [Æ but de Wilde est

clairem€nt de prétendre que son roîun n'est pas ennuyeux, et pour cela il lance deu:r

pbrases en I'ah sans y prêt€r phrs d'atention que cela- Ce faisaût il contredit I'une de ses

lettses citees précédemmeirt dans laquelle il prétend que son roûuul est << all conversatiorl

no action >f. D'autre pæt il ria lui-mê,me contredire cete affrmation en ajoutant une

multitude de pæadoxes dans la nouvelle version de son oewre.

8lbid.,p.z53.
q 

lbid,p.2ffi.
65lbid.,p.?ss.
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2.3. DETIXIEME VER.SION DU ROI\,IAN.

Cette polérnique sans pareille dans la littératrne victorie,lure battait encore

son plein, qu'Oscar Wild€ s'affairait déjà à retravailler son roûum €n vue de sa

publication sous forme de volume. Il est apparu plus tôt dans cette étude que The Picfine

of Dorian Gray æart fté le fruit de muttiples modifications et rârisions avant sa parution

dans le Lippincott's Magazine, mais aucune des transformations du texte n'avait atteint

I'e,lrvergure de cette ultime étape. Oscar Wilde a ajorsé pas moins de six nouveaux

chapitres, ce qur, conune il a egalement décidé de couper I'un des chapites déjà existant

elr deu4 a ftit passer le roman deÛ:etze à vingt chapites. Ir{ais ces six noureaux cbapfues

ne sont pas la seule nouveauté : Wilde a egalernent abondamment retavaillé le reste du

texte, créant de nornrears p€rsomageq en tansformant ou en dévelop'pant d'autres.

Toutes ces nrodificadons repondant à rur plan tès precis de I'auteru, e! en conséque,nce.

les deux versions à rvoir été publiées sont tÈs différ€tfes I'rme de I'atrfre.

On pourrait s'imaginer au vu du contexte qui e,ntorne cette ultime rârision

dn toile, qu'elle a été génerén pæ la foule de critiques çri s'est abamre sur le rorn:lrr.

C'est une h5'pothàe qu'il faut rejeter, m&ne s'il pardt probable que ÏVilde a eu certaines

de ces critiEres à I'esprit lors de cette demière phase de son tratiail. I\dais il existe une

lethe datee du mois de mai 1890, soit arant la parution dt Lippincott's Magazine, et

adressee à rm éditern non ideirtifié d^ns laquelle Wilde evoque dejà les firtures

modifications:

< Dear Sir, I have waited tll I could make you some practical offEer of work On the 20th of next

month there appears m Lippincon's Magazine a one-voh:rne novel of mine, 50 000 words in
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length- Aftertbree months the copyright reverts to me, and I propose to publish it, with two new

chapters, as a novel. I want you to red it and to see if you would like to r:ndertake the publication.

I ftinkitwr:llmake a sensation >tr

De deux, les nouvearx chapitres sont passés à si& mais il est clair çe dans I'esprit de

Wild€ le processus étfr.dejàlance.

LFs imporfaffes modifications apportées à la nornrclle vercion se,mblent

relwer de derm caufies principales. La premiàe cause est I'aspect commercial de cette

notrvelle publication. Cet aspect ressort très claireme,nt des tractations de Wilde ariec

War4 Lock & Co au cours du mois de juillet 1890. Il existe une lethe datée du 7 juillet

dans laquelle Lock écrit à Wilde : << You wisely propse to add to the story so as to

cormteract any damage may be done by it being always on sale at'l.l- as it first ap,peared

in Lippincott >9 l-e Lippincott's Magazine s'était exkêrnement bien vendu, et il allait

encore rester dans le corun€,rce pour quelque tefiIps, notarmnent sous forme de

cornpilrtion de plusieurs numéros de la rernre. Il fallait ûornrer une compeirsation pour

l'éditeu du volume, et il ne faut d'ailleurs pas oublier que Wilde lui-même, contrairement

à beaucoup d'auftes écrivaim de cete e,poque, dwait gagn€r de I'qgeirt pur faire viwe

sa farrille. Il est egaleme,lrt possible que la premiere versio'n de 50 000 mots ait pu paraître

un psu courtc porn ftire à elle seule I'objet d'rm volume.

La seconde cause de la revision est quant à elle d'ordre artistique : il s'agit

de cette fameuse morale que Wlde estime top appæente, ce qu'il considàe êfre une

erreru. Il a déjà été question de cefte morale lors de la section consacrée à la polémique

cid,esstsr, et ce point va rester au ce,nfie des préoccupations ds Wilde tout atr long de

6 More I-ettqs of Osco Wilde, op. cit., pp -87 8-
n Cite par Sb:art Mason, Bibliogrqfu ofoscæWilde $-on&æ: Berram Rota" 1967) p.105.
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cette période conrme le prouie rme letke adressee à Conan Doyle : << I cannot rmderstand

how they can treat Dorian Gray as immoral. My difficttlty was to keep the inherent

moral subordinate to the artistic and dranatic effec[ and it still seems ûo me ftat the

moral is too obvious. >ft Pour rien au monde Wilde ne voulait que cette morale, qui est

Q présente, et qui decoule inévitablemeirt de la siûration qu'il a choisi de décrire, puisse

être consideree corrne I'objet, le véritable but de son ronuur. Selon Wilde cette morale se

doit de resûer secondaire : << This moral is so far ætistically and deliberately suppressed

tlnt it does not cnunciate its law as a general principle, but realises itself purely in the lives

of individuals, and so becomes simply a dramatic elenreirt in a work of aG and not the

object of the work of art itself. >>* Or nous avons vu que Wilde considerait qu'il avait

echous dans cetre tâchg au point même que strrr ronutn pouriait appardtre comrne une

aflegorie morale, ce qui lui senrbtait inacceptable. Wilde s'était proposé dans I'rme de ses

letFes de re,médiEr à ce defar$ et c'est ce qu' il allait s'efforcer de faire.

Pour bien co'mpre,ndre cete positionr il me paraût utile de rwe'lrir sur

certaines conceptions artistiques d€ Wilde et sur ses inte'lrtions au monrent d'é'cr.ne The

Pichtre of Dorian Gray. Cormne le remarque fort habilemetrt Edener7o, tout le roffim

decoule de la << Gnmdsiûration >>, c'est à dire de la situation de base çre Wilde a choisi

d'exploiter. Il s'agit ici d'une sorte de conte fantastique dans lequel se mêlent un pacte

Faustien a'vec le diable afin de gard€r une éternelle jeunesse, et I'bistoire de ce portraft qui

vieiltit en lieu eû flace de son modàe. Il s'agit incontestablemelrt d'tme histoire qui a rur

68 Selectedl*n*s ofOscuWilde, op. cit.,p-95.
6e Lettqs ofOscæWilde, op. cit.,p.263.
?0 Wilfried Edener, < Einfrbnnrg >, r'z : Oscar Wilde, Tlæ Picture ofDoriot Crrqy (lrfrssung

1890I (Nrnemberg : Verlag Hans Can" 19il).
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tès fort pornroir d'évocation et il est apparu que Wilde tui-même admetfait çre I'idee était

vieitte dans I'histoire de la litterature mais qu'il espérait lui donner rme forme nourelle.

Pour ce faire il l'aplaée dans ce conteÉe esthétique et decadent qu'il connaissait si bien.

Dès le dpart Wilde s'est efforcé de laisser rme certaine autonomie à cette

< Grundsituation >> et à s€s peffiomages, en les laissant se développer librement selon ce

que la situation elle-même réclamait et non pas en fonction d'un quelconque m€ssage que

Wï[de cherchait à deliwer. L'arffeur a innoduit rme multihrde d'idé€s sur l'esûrétisme, les

rapports de l'art et de la vie, de l'art et de la natrne, de I'art et de la moralité dans son

oeuwe, sans pour arÉant adhérer à torre,s les théories qu'il exprime, ni mê,me en

privilégier une par rapport à I'autre. Il s'agjt en quelque sorte d'unvaste champ de bataille

où le.s idées s'aftontqrt et se fécondent, se font et se défont muûrellemelrt,

conformémeirt à la situation choisie. Cela ne veut pas dire que Wilde n'y ait pas beaucoup

mis de lui même, nour verroilt par exe,mple qu'il y a un peu de I'arseur d'ns chacrm des

perconnages principaux, mais il refirse absolument de prendre position. Cormne il allait le

declarer dans sa p,réface : << No artist dqsires to prove anything. Even '':ngs that æe tnre

can be proved. >>tt Oscar Wilde voulait d'rure oeirwe qui laisse d'uno part rure certaine

autonomie à sa << Grundsiûration >> En la laissant se derouler librement sans arffe

contrainte que la beauté artistique, et d'auhe part rme oewre qui soit otwerte, c'est-à-dire

qui laisse une grande lib€rté au lecteur, et surtout à ce lecûeur privilégié qu'est pour Oscar

Wilde le < rnai >> c,litique, et qui lui ofte de multiples possibilites d'interprétation.

L'oeuwe selon Wilde ds\rdit depasser son arseur, ce qui es! sæs aucrm doute rme idee

trss modetne.

7 I Oscar Wilde, The Pi ctzne of Dori æt Crrcr, oP. ci t -, p -3'
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Il me parafit rsile ici de citer quelque.s extraits de << The Critic as Artist >>

qui allait pardfie en 1891 dans Intentioru. Dans cet essai Wilde définit sa très haute

conception de la critiçre, et I'une de ses idées principales est que I'oeuwe d'art n'est que

le point de depart d'une nouvelle création toute empreinte de la subjectivité du critique :

<< It is rather the beholder who lends to the bearffirl tring ib myriad meanings, and

makes it marvsllous for us, and sets it in some new relation to the age, so that it becomes

a vital portion of our lives [...] >J'.I* spectateur d'une o€uwe d'art €mplit de msrwilles

une forme qu'il se peut gue l?artiste ait laissee vide, ou ç'il n'ait pas comprise, ou

comprise partiellement Wilde nous ofte rm surprenant exe'mple pour illusner cetre idee

en évoquant la Joconde :

<< Do you ask me what Leonardo would have said had anyone told him of ftis picûne ilat 'all the

thoughts and experiance of the world had etched and moulded therein that which they had of

power to refrre and make oçræsive the outward fom, the animalism of Greece, the lust of Rome,

the reverie of the Middle Age with its spiritual ambition and imaginative loves, the retum of the

Pagan world, ûe sin of the Borgias ?' He would probably have answered tbat he had conternplated

none of these things, but had concerned himself simply rdth certâin arrangements of lines and

masses, andwithnew asrd cudous colorn-hamonies ofbh:e andgreen. >y'3

Pour Wilde, les grandes oewres d'art sont vivantes, elles évoluent avec le temps et le

critiçre se doit d'rsiliser toute sa subjectivité : I'oeuwe d'art est necessairemetil ornrcrte à

une multihrde d'interprétations, et il nous cite Hanrlet en exemple : << People sometimes

say that actors grve us their ovm flamlets, md not Shakespeare's ; [...] In point of fact

there is no such thing as Shakespeare's flmlet. If tlamlet has something of the

definiteness of a work of art, he has also all the obscurity thæ belongs to life. There ire as

2 Oscar Wilde , << The Crfic as Artist > in : Coryilete Worlcs, op- cir., p. 1029.
'3 lbld.,Wildeévoque ici l'essai de Pater sur Leonard de Vinci inch:s danslaRenaissmce (1t73).
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numy [lamlets as there are melancholies ? ># En dépit de leur ton paradoxa[ il faut

pre,ndre ces affirmations tres au sérieux. En écrivant The Picture of Dorian Groy, Wilde

voulait fairs oeuwe d'art à travers la beauæ formelle de son romaû, que ce soit du point

de vue du style, de la constnrction ou de I'intrigue, et il était certainerneirt corwaincu d'y

avoir réussi. Pour ce qui est dss idé€s, Wilde espffit rvoir laissé rme maqge

d'interpétatioûr srffsanmrent grande pou susciter une multiurde de réactions, si possible

tes différentes les unes des arnres. tr esptrait quc son oerrvre puisse continuer de grandir

après sa publicdio'rq qu'elle depasse son auteur à travers les multiples lecûres qu'elle

rendait possiblg qu'elle soit rm point ds dêpa\ une porte owerte à tortres les

subjectivités. Ce roman doit ête consideré corrune une tentative d'application des propres

conceptions artistiçes d'Oscar Wild€ .

Dans le but de multiplier les possibilites de lecûre de son romans I'une des

principales réussites de Wilde est sans ruclm doute la façon dont il a réussi à sous-tqrdre

tors son texte d'rme dimension esthétique. Comme le re,nrarque F'llmann : << Everything in

the book has an aesthetic and clandestine quotient, in terms of which it can wentually be

measured- >f Si à la srrface le roman fonctionne comme rme sorte d'allegorie morale

soilrme toute tès victorienne, rme lecûrre plus approfondie fait apparaûtre le texte cofirme

une hagédie de I'esthétisme. I-a faut€ de Basil n'est phrs d'avoir ûop aimé la beaue

physique de DoriarU mais d'rvoir fro'p rwélé de lui même dans son tableag ce çi est rme

erreur artistique. Dorian et I-ord Hemy vont quant à erx monher .les limites de

I'esttrétisme : Dorian voulait faire de sa vie une oeuvre d'ar[ mais bien vite il sort de la

'o lbid., p.lo34.
75 Richard F'll-ænyOscuVilde , op. cit.,p.3l5.
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sphere artistique pour vouer sa vie à la pure sensation, ce qui se révèle à la fois

anarchique et autodestucteur. Lord Henry se coiliacrs quant à lui exclusivement à la

co'nteinplation, et là aussi s'est tm echec : quand à la fin du liwe Dorian essaie de se

confier à hrl, il est incapable de concevoir ce qui s'est réellement passé. Son rejet de

I'action I'a coûrduit à rme profonde insatisfaction et le condamne à une vieillesse

mélancolique. Les p€rsonnages de Wilde ont poussé I'esthétisme jusqu'à ses limites, et en

ont ainsi monté tous les dangers. Cela ne signifie pas pour arfrant que Wilde renie

l'esthétisme conrme on I'a trop sorweirt affirmé : les firturs essais d'Intentions e,n sont la

meilleure preuve. Wilde e.st tout simplement allé là où la << siûration >> qu'il a conçue I'a

e'lrftaîné, sans nécessairEment adhâer à toutes les thèsos qu'il a soulwees. Ellmamr a été

jræçr'à affirmer que : < Wilde had hT upon a myh for aestheticism, fte myh of the

vindicative image, n art ûrat turns upon its original as son against father or man against

God- >>tu Ilva sans dire que Wilde aurait eirtiàeme,nt souscrit à cette dsclaration.

Toute cette dimension esthétiçre sous-jacente n'invalide pas pour autant le

se,ns pre,mier qui aprparaût à la surfacç du tese, tort I'art ds Wilde ayant consisté à faire en

sorte que les deux nivearx de lecture se déjouent l'rm I'autre, sans pour autant s'annuler,

ainsi les pssibilites d'interp'retation du roman Wilde allait bie,ntôt inchne les

deux aphorismes suivants à la préface de son roman : << Diversity of opinion about a work

of art shows that the workis new, complex andvital >> et << When critics disagree the artist

is in accord with himself >>z ; malheureusemeirt pour Wilde , àla sortie du Lippincott's

76nbid.,p.3i l .
7 Oscar Wilde , The Picture olDorian Grst, op. cit. , p.4.
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Magazine,l'opinion des critiçres ne divergeait pas sur le conteiru du roman, mais plgs

bassem€nt sur sa valeu morale ou sur son éventuelle quatité artistique.

Afin de rendre à lamorale de sonrorumla place secondaire qui lui revie,!il

et de bien faire comprendre qu'elle n'est en auclme fagon le but de son récit mais

simplemelrt une consfuueirce dranratique de I'histoire racontée, les modifications de

Wilde lors de cette ultime revision vont principalement s'articuler autoru de deux idees.

D'une part l'auteur va teirter de modifier l'éqrflibre de son récit, notamment en y

introduisant une intigue secondaire ; d'aute part il va essayer de renforcer la dimension

esthétiçe du texte aux depeos de l'évideirte morale victorieme.

Dans la prernière vemion du roman, le meurtre de Basil tlallward était

ptresque imÉdiatement zuivi par le suicide de Dorian Gray, liant irré, édiablemenr ces

deru< évenemelrts. La mort de Dorian Gray apparaissait comme la conséquence directe du

meurfte de son ami Si I'on obse'lrre les deur versions du romarU il est absohrment

indéniable çre Wilde a senti la nécessité de mettre plus de distance entre les deux

moments inte,nses drr roman : des six nouvqilD( chapites ajoutes par l'écrivain (chapitres

[, V, XV, XVI, XVII et XVm), pas moins de quate s'intercale,lrt directement entre le

meurtre de Basil l{allward et la mort de Dorian, les chapitres XD( et )O( étant le fruit du

decoupage de l'mcien derni€r chapitre du roman. Le chapitre V était nécessaire à la

creation de I'infrigtre secondaire. Seul le chapitre m, qul se partage enlre uoe enquête de

Lord Henry sur les parents de Dorian et rme scène de comédie mondaine s'éloigne de

cette logique.
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Dans la nouvelle version du texte. immédiatement après que Canrpbell a

fait disparaître le corps de Basil au chapitre )ilV, Wilde introduit une nouvelle scène de

comédie mondaine. Cefte scène, beaucoup plus proche du theâtre que du roman, et qui

almonce déjà les pièces qui allaient rendre I'auteru riche et célèbre, est un veritable regal.

A prerniere vue on peut se dEmander si elle n'est pas totalement gratuite à cause du peu

d'informatons qu'elle véhicule, mais si on I'observe d'un peu phs près, on se re,nd

compte qu'elle sert mefireilleusement à faire chuter la tension du réciL et c'est exactelment

ce que Wilde voulait.

Ce noweau chapitre nous permet egalement de découwir tme nouvelle

facette de Dorian qui va aller en s'amplifiant : il est fébrile et aru<ieru<. Alors gue dans la

prééde'lrte version il reste froid et cynique jusqu'à sa mort (Eri apparait cornme une juste

punition), on voit maintenant son existence gâtée par Lz peur au point d'aller chercher

I'oubli dans une fumerie d'ooium.

Le voyage dans les bas-fonds de I'East End et ses bouges mal fames

continue d'augmenter la distance avec le meurhe de Basil. Il nous fait plonger dans la

double vie de Dorian, et nous renseigne $r une partie de la nature de ses marnraises

actions. Læ meurffe nous apparaît de plus e,n plus comme wr péché parmi tant d'autres.

C'est ce moment précis que choisit Wilde pour faire reapparafite I'infiigue secondaire

sous la forme de James Vane rweiru porr venger sa soeur Sibyl.

C'est James Vane qui va mourir et Dorian restera sad, mais quand au

chapitre )ffi Wilde nous ramàre à I'inûigue principale après ces multiples détours, toute

son histoire s'en tourrc tansformée. Plus que la mort de Basil c'est toute sa vie avec

notamment le suicide de Sibyl Vane que Dorian regrette. Il est passé par les aftes de la
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peur et fu degoûq et plus qu'rme punition, sa mort rymrbolise I'echec de sa tentaîive

d'anoir voulu faire de sa vie une oernne d'art.

Wilde no s'est pas contenté d'ajouter ces six chapites à son roman, il a

également procédé à rme multitude de modifications plus discrètes, mais non moins

importanfes. Toujours dans le bu d'eclipser cefte morale top erddente, il a ajouté

quelques réflexions supplémentaires sur l'art afin de semer un trouble chez ses lecteurs.

I-e meilleur exe,mple apparaût an chapitre XD( : s'il est indelriable que dans son histoire

Dorian est corrornpu e,ntre autres par le famerx lirne jarure, Wilde slisse discrètement

dans une replique de Lord Hemy la réflexion zuivante : << As for being poisoned by a

boolq there is no such thing as tlut. Art has no influence upon action. It annihilates the

desire to act It is stæ€ôly sterile. The books that the world calls immo'ral are books that

show the world its own shame >>t'. n s'agit d'un point de vue panni tous ceux que Wilde

a introduits d"ns son ronum et qui se défont les uns les artrres sills gue Wilde ne prerme

position.

L'un des réseau( de retouches les phts intSressants est sans conteste la

transformation du persomage de Basil Hallward. L'homosenralité de celui-ci est

beaucoup plus expliciûe dms la pre,miàe'velsion, au point que I'on a parfois parlé de

l'édition de 1891 comme d'une version expurgée. Ce jugement paratt exageÉ, même s'il

est fort probable que Wilde ait dans une c€rtaine mesure cherché à se proteger. I\dais

I'effacement de I'homosexualité de Basil va égalemeirt permethe à I'auteur de faire glisser

sensible'ment la fa*e du peinfre d'un cadre sûicte,meirt moral vers un domaine plus

78lbid.,p. 166.
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artistique. Obsenions quelques exe,mples : le passage le pftrs frappant est bie,n entendu la

tirade où Basil se confesse à Doria4 en 1890 dans le Lippincott's Magazine le texte était

le zuivant :

< It is quite true that I have woshipped you with far more romcmce of feeling than a mwt usually

gives to a{riend. Somehow , I had never loved a woman.I suppose I never had time. Perhaps, as

Harryr says, a really ' grande passion' is the privilege of those who have noûing to do, and that is

the use of the idle classes in a county. ïVe[ from the moment I met you , yoru personality had the

most ortaordinary influence over me. I quite adnrit ftæ I adored yozr madly, ætravagættly,

abwrdly.I was jealous. >

Ce passage est très explicite, et la rÉvision de 1891 s'en éloigne granderrelrt :

< Dorian from tÏe moment I met yorl your personality had the most exhaordinary influence over

me. I was dominatd sozrl, brain ætd panter by you You became tome the visible incarnation of

that unseen ideal whose memory hants us artists like an exquisite dream. I worshipped you. I

grew jealous. >ie

Wilde ne se contente pas de dissimuler I'homosexualité trop âridente de Basi[ mais il

introduit une dimension esthétique en tansformant Dorian en idéal artistique, et il va

procéde'r de la sorte tors au long du texte : ainsi quand l-ord Heory demande à Basil

pourquoi il ne veut pas expos€r le porfrai! la reponse pasise de << Because I hrve put into

it all the exraordinary romarnce of which, of course, I bave nev€r daredto speak to him >>

(1890) à << Because , without inteirding it, I har/e put into it some expression of all this

curious artistic idolaty, of whicb, of course, I harrc netr€r cæed to speak to him>>

(f 891)E0. Il y a bien d'artres exemples, €lr vorlà rm de,nrier : Dorim passe de << one person

7e Ibid.,p. 89 etp. 23l.Lesitaliques qui apparaissentici sontles miennes.
80 Ibid.,p. t5 etp.l8l.
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that makes life absohnely la,ely to me, and that gves to my art whatwer wonder or

charm it possesses >> à << one penion who gives to my art whatwer charm it possesses : rey

Ife of artist depends on him. >>8r

Quand on sait qu'e,n plus de tortes ses modifications Wilde a ajorsé à sa

préface I'aphorisme zuivant : << To rweal art and conceal the artist is art's aim >>æ, il

dwient clair que la faûÊ, de Basil est moins d'avoir top aimé la &auté physique de

Doriaa que d'avoir perdu la distance esthétique en mettant top de lui même dans son

oeuvre.

Torses les modifications ne sont pas de cefie importance, et Wilde a

egalement profité de la rârision de son texte pour y apporter toute une série de retouches

plus insignifiantes visant principalemeot à pearmner le style de son ronum. Il existe rme

correspondance enfie Wilde et Coulson Kernahaq conseiller litteraire chez Ward, Lock

& Co, datant de cette periode et qui monte ûor$e I'atteirtion qu'il a portee à son oerwre

jusque dans la relecûre des iprernres : << As soon as I get the rwise, and pass it, the book

may go to press, br$ I must pass it fust I-hX is essential. Please tell them ro. r>o War4

Lock & Co ont essayé de lui faire modifier certains passages, et notamment de retirer la

phrase : << The only way to resist a teirtation is to yield it >>, mais Witde a refirsé :

< I have changed my mind about conecting the passage about temptation. One can't pull a work

of aft aboû without spoiling it And after all it is merely Luther's Pecca Fortiter put dramatically

8' Ibid., p. l7 etp- 183. La liste complète des passages marqués par I'homose>n:alité de Basil et
qui ont été tansfonnes, est dormée par Isobel Murray dans les notes de son édition de The Picture of
Dorian Grql (ûrdord: Oxford Univasity Press, 1974) pp.232-237.I1me parait interessant de rappeier ici
que l'une des prernieres tentatives de comparaison systérratique des derm textes du roman de Wilde est
l'oeutne peu colmue de Claude Zoppis dans le cadre de son Diplôme d'Etudes Srpérierues : Claude
Znppis,The Picture ofDoriæ Gray : a Sndy of the Tæts,0,trancy II, 1959), (dactylographié)

82 Oscar Wilde, The P i cftn e of D ori æ Ctray, op - c i t., p. 3 -
83 SelectedLetters of OscarWilde, op. cit.,p.94.
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into the lips of a character. Just explain this to'fi/ard & Lock I am responsibie for the book : they

are not. If they really feei deeply about it I will try in the revise and invent something else, but

don't tell thein I said so. It has boflrered me tenibly, treir suggesting changes, etc... One can't do

it. >>e

Ce refirs montre à quel point Wilde voulait garde( rm contôle total sur le texte definitif de

son ronnn. Il a été le seul à décider des révisions à apporter, à I'exception, fort

étonnarnrrent, d'rm point de gpmnaire puisqu'il a dsmandé à Coulson Kenrahan :

( Will you also look after my 'wills' and 'shalls' in proof. I arr Celtic in my use of these

words, 1s1 F'.nglish- >>s

Coulson Ke,rnahan raprporte une anecdote qui montre que

malgré tout le sérieux qu'il a porté à la rârision de son romarL Wilde n'a pu s'empêcher

d'y mêler rme pointe de son humour très particulier : alors que les ipreuries allaient partir

à I'inrprimerie, Kernahan reçut rm télégramme de Wilde de Paris lui demandant de tout

arrêter. Iæ lendemain celui-ci arriva en fiacre avec une < importank > correction de

dsrniàe minute : dans son rornan rl wælt donné le nom d'Ashton à un encadreur or

< Ashton is a genûe,man's name. And I've given t ta a ûadesman It must be changed to

Hubbard. Hubbard particularty smells of the tradesman. >>* Voilà cornnent se crée une

repÛation de dilettante...

u Ibid.,p.93.
6Ibid.,p.94.
86 Coulson Kemafraq In Good Compwty : Some Personal Recollections (Londres : Lane, l9l7)

p.213.
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Wilde a également far't precéder cette derxiè,me édition de The Picture of

Dorian Gray d'wrc préface qui est quant à elle exh&neme,nt importante t. E[e a déjà été

citee à plusieurs reprises, mais il me paraît ttile d'y rwenir plus longuement

Cette préface, qui est composée de vingt-cinq aphorismes, a paru une

première fois dans le Fornightly Review de Frank llards un mois ætarnrt lz sortie du

roîuln chez Ward lock & Co. Son ton est volontairement prwocateur, et elle peut

paraîne surpne,nante à première we, pourtant chactme de ses atrrmations a été mûrement

réflechie par Wilde , et elle repond à rur projet bien précis.

Elle remplit e,n fait plusieins fonctions. D'une part, elle pei:net à Wilde de

reprendre sous forme d'aphorismes les theses qu'il a défendues lors de la polémique avec

les journarnr, atrrmant par exe,mple : << There is no zuch thiag as a moral or an furrmoral

book. Bools æe well writterU or bad$ wriuen. That is all >>, ou :<< It is the spectator, and

not lifg thît zr:trealty mirrors >. Ce faisant, Wîlde justifie son roûum et espàe se protéger

de nourelles attaqtres e,n enlwant les arnres des mains des critiques. I1 en profite

egalement pour réaffrmer sa concqrtion ùr rôle de I'artiste et du critique cornme nous

l'avons vu plus haut.

Lli où cette préface a pu sembler beaucoup plus surprenanæ à de

nombneux lecteurs, c'est que la où le ronum lui-même est doté d'tme forte morale et

se,mble dé,noncer les excà de I'esthétisme,laptéface, elle, refirse toute vertr morale à rm

lirne et prône cet esthétisme que le ronuln sernblait incriminer en affrmant par exemple :

< The iltist is the creator of beatffirl thins )>, ( All art is quite useless )>, ou €lroore

<< We can fbrgive a îran for making a usefrrl thing as long as he does not admire it. The

e OscarWilde ,ThePicfire ofDoriætGray, op. cil. ,pry-!4.
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on$ excuse for making a useless thing is that one admires it intense$ >>... Wilde le

préfacier et w*ilde le romancier seinblent se défaire mutuellerneirt sernant le trouble chez

les lecteurs. Cet étal de fait est resté incompréhensible potrr de nombreux critiques çi

n'ont pas su corrmrent interpréter cette préface. Pourtant après I'analiyse à laquelle nous

nous sornmes liwes plus hau! il apparaît de manière âridente que cette préface fait partie

d'un projet d'ensernble qui est d'enlwer à la morale du roman sa place trop âridente.

Touûe morale, qu'elle soit victorienne ou esthétique, decoule purement de la

<< Grundsituation > que Wilde a choisi d'exploiter, sills pour autant que celui-ci y adhàe

totalemeirt. Mde ne cherche à imposer auclm point de vue. Phmôt que.d'aprporter des

réponses il cherche à soulever des questions, et espere que son oewre poura servir de

point de départ à de nonrbreuses réflexions. Ceue préface n'est qu'tm moy€n

supplementaire pour mette de la distarce entre Wilde et la morale de son histoire.

C'est donc cete v€rsion qui va paraître chez Ward lpck & Co e'n avril

1891. Toutes ces modifications ap'portées par rWilde ont augmenté la compledté du

ronuilL Les nomb'rerx ajouts lui dormeirt un aspect hétéroclite, et on a parfois reproché au

texte son firanque d'homogenéité, mais comme le remarque Robert Merle, cette diversité

ftit partie du charme de The Pichtre of Dorian Gray qti est << rm confe fantastiçre, mais

aussi un drame psychologique, lur rofiuur d'ryenflrres, et une comédie mondaine, qui ont

ariec lui, st enfie eux, un lie,n nécessaire >f8.

Cette fois-ci la parution du roman s'est passée sans remoun, et il a même

eu droit à quelçres critiques élogieuses. Celle qui a dû faire le phs grand plaisir à Witde

88 Robert Merle,OscarWilde (Pzns: Librairie Académique Perriq 1984) pp. 268-269.
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est celle de son mdte Walter Pater, parue dans The Bookman, et qui conclut elr disant :

<< We need only emphasize once more, the ski[ the real subtlety of arq the ease and

fluidity witltal of one telling a story by word of mouth, with which the consciousness of

the supernatural is infioduced into, and maintained anri4 the elaborate$ conventiona[

sophisticated disôused world Mr Wilde depicts so clwerly, so mercilessty. > Pater prend

néanmoins la précaution de marquer la distance e,ntre sa propre conception de

l'importance de I'expérience et &r développement des sens, et celle des héros de Wilde

qui s'en inspirent : << A true Epicureanism aims at a complete dwelopment of man's

eirtire o'rganism- To lose the moral se,nse therefore, for instance, the sense of sin and

righteousness, :rs Mr Wilde's hero, is to lose, or lower, organisatio4 to become less

corrplex, to pass ûom a higher to a lower degree of dwelopmeirt. >>æ

Wilde était tès fier de son rofilan et il l'a envoye à de nombrerx amis en

Angleterre aussi bien qu'en France, ce qui lui a valu cette réponse enthousiaste de

Mallarmé:

<< J'achève ce liwe, tm des seuls qui puissent érnornroù, tnr que d'ure rêverie essentielle et des

parfums d'âme les plus étanges s'est fait son orage. Redevenir poignant à tavers I'inoui

raftrement d'intellec! et humairU et une parerlle perv€rse atnosphàe de beaute est un miracle que

vous accomplissez et selon quel emploi de tous les arts de f écrivain t 'It was the portrait thet had

done everything-' C-æ porEait en pied" inquiétant, d'rm Dorian Gray, hanterq mais ffit, étant

devenu liwe lui même. >>eo

En dqpit du meilleur accueil de la critique, cette seconde édition s'est

8e'Walter Patæ, <A Novel by Mr.Oscar Wilde >>, cité par Stuart Masor; Oscor Tl'ilde : Art and
Morality, op. cit., pp.188-195.

e0 Lettæs of Oscar Wilde , op- cit., p. 298.
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netrem€nt moins bien veirdue que le Lippincott's Magazine. Certes, le volume n'a pas

benéficié de la publicité provoquée par le scandale à la sortie de la rwue, mais il faut

plutôt imputer ce faible iûterêt au succà populaire de la première version et au faible laps

de temps qui s'est ecoulé entre les derx éditions.

Quoi qu'il en soit, et fortjustemeir! d€puis ce jour c'est l'édition de 1891

qui fait réference. Elle est la forme deftritive que Wilde a voulu donner à son roman. Il a

fallu atteirdre 1964 pour voir rme réédition du texte ût Lippincott's Magazine, qui était

dwenu quasiment introwable. Cette réédition est l'oernne de Wilfried Edeirer et a été

publiee en Allemagne e1. F.n 1988, Domld L. Lawler a eu I'admirable idee d€ faire suiwe

les deix textes dans I'excelle,nte édition Norton dejà citée précédemnreirt. Néamnoins, le

texte de 1890 reste fort peu cûmru de nos jours et il n'eir exisæ à ma comaissance auclme

traduction.

er Oscarr Wildg TIæ Pichne of DortætGray (Jrfrssung 189i0), opt. cit.
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2.4. TTIE PICTARE OF DORAN GRAY AU PROCES D'OSCAR WILDE.

Hélas , la destinée peu commune du roman ne s'est pas arrêtée au

scandale de 1890. Lors du procà de 1895, Edward Carson, l'avæal de Queensberry a

abondarnment utilisé The Picture of Dorian Gray conrmre prewe de I'influence

comrptrice d'Oscar Wilde sur Lord Atred Douglas. Avouons que c'est assez p€u

commun pour une oewre de fiction.

Je me permets de rap,pler bnièvement que c'est Oscar Wilde qui rvait

inteirté un proces en diffamation contre Queensberry avant que la machine judiciaire ne

se retourne contre tui C'est lors tr conte-interrogatoire de Wilde que Carson a trtilise le

ronum dans une scàe désormais dwe,nue célèbre. Une fois de plus la question de

I'irrmoralrté de l'art et de lhomose:<ualité de Basil llallward étarT soulwee. Carson a

te,nté de mette Wilde dans le rôle de Basit et Doqlas dans celui de Doriaq et c'est sans

donte de là que vient la legende de roman pnophétique Ere I'on athibue à The Picture of

Dorian Gray. D'une certaine façon æla a dû plaire à Wilde tdèle à son adage : ce n'est

pas I'art qui imite la vie, c'est la vie qui imiûe I'art.

Pour parveirir à ses ûns, Carson a lu quelques passages du roman. Il est

interessant de noter qtr'il a ûilisé la version &r Lippincott's Magazine estirnant que

I'aute version artait eté expurgee, ce que Wilde s'est empressé de nier. Parnri les passages

lus par Carson, il y avait la fameuse confession de Basil déjà cité€ ci-dessræ, ainsi que la

scène de la renconte de Basil et de Dorian chez Lady Branton. Wilde s'est défendu

Uru:rrment, Éilisant les mêmes 4ureirts que pa'ecedernmeig noirr sans rure pointe de

provocation. Cela n'a pas été srffsant, le procès se terminant coîune I'on sait.



L'une des conséquences de la condanmation de Wilde est que War4 Lock

& Co a re,noncé à reediter The Picture of Dorian Gray au printemps de 1895 cornme

cæla étaùt initiale,ment prâr4 avant de céder ses droits à Charles Carringûoû, rm libraire

parisieir à I'honnêteté douteuse, en 1905. Iæs libraires ont vertueusernent retiré le liwe de

la circulatio'n, et pendant longtemps rl a été édité et rédité partout sarf en Angleterre. Il

est d'ailleurs très amusant de constater que lors de la publication de la premiere édition

des oenwes conplètes de Wilde par Methuen en 1908, le volume consacré à The Picktre

of Dorian Gray étart publié par Canington à Paris.
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2.5. THE PICTURE OF DORIAN GRAYE|I LA CRITIQIIE : suite et fin.

Heureuseme,nt pendant que I'Angfeterre teirtait de vouer The Picture of

Dorian Gray à I'oubli le roman de Wilde co'rmaissait un gros succes populaire à

l'étranger : e,n 1911, il n'en existait pas moins detrel.z:e traductions, dont lme en nrsse et

une en ylddish. Mais I'opinion du pnblic laissait la critique indifférente, et celle-ci ne

faisait que peu de cas du roman de Wilde. Avec l'évolution des sociétés, I'accusation

d'immoralité s'estornpait, mais lc débat ne faisait que glisser de terraiq et c'était

mainte,nant la faible ryalité litteraire du roman qui était la cible des attaques.

Parmi les re,proches çi reveiraient le phrs sornieot, il y ariait bien sûr le

dilettantisme dejà woqué et rejeté plus haut, mais il y attart aussi et surtout le plagiat.

Cetre accusation mérite que I'on s'y attarde paf,ce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre,

et qu'elle a ob'nubilé les critiques peirdant plus d'rm derni-siècle. Cerx-ci refusaient fort

toute capacité créafrice à Oscar Tqildo, et pas rme analyse ne paraissait sans

citer << la >> ou << les >> sources 6e The Pichtre of Dorian Gray.

Il e.st indelriable que Unde a infroûrit rme multitude d'influences dans son

roman, et celui-ci regorge de citations, d'évocations ou même de paraphrases. Mais là où

la méthode de Wild€ se révèle d'une grande conplexité, les oitiques n'ont voulu voir

qu'un banal plagat et se sont lancés à la recherche de cette solrce que Wilde aurait pillée.

Iâ ou les choses se compliquent et dcvieme,nt véritablement amusanteq

c'est lorsçe les critiques ne s'accordent pas quant à cette farneuse source, et il résulte de

cette sifiration rme liste inferminable d'ournages que I'aûeru irladais est censé arrcir

plagé ouimité.
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En France par exemplg le chawinisme a fait qu'on a sornrent cité

I'influe,lrce d'A Rebours d'Hrrysmans. A Rebotrs a cerkinernflrt été l'une des sources

d'inspiration de Wîlde , mais coîune le remarque fort judicieuse,ment Robert Merle :

<< Parfruns énanges, étoles de prêtes, pierreries curieuses, rbibelots anrbigus, constituent

I'essentiel de la detæ de Wilde err/ers Huysmans. Il eût mieux valu qu'il ne la contactiit

pas. Les paragraphes où elle s'inscrit ont irrémédiablem€nt vieilfi, comme A Rebours l'ui

même, et pour les mêmes raisons. Fort heureusement ces paragraphes n'occupeirt que la

moitié du chapifie )il. On ne retrorryer4 ni dans le reste du récif, îi dans le caractere du

héros, d'ar.tes élé,ments déri\ies de lltrysmans. >P N'en deplaise à certainsi nous

sommes loin d'rmvulgaire plagat.

ARebours n'est qu'un exe,ryle parni tant d'artres, etlz place manque ici

pou discuter toutes les sources çe I'on a voulu attribuer à The Picture of Dorian Gray.

Je me conteirterai de signaler çre parmi les oeuwes les plus sornrent evoquees on froure

La Peau de chagin de Balzac,, Dr Jelyll et Mr Hyde de Ste'rieirso4 Faust de Goethe,

William Wilson et T7æ Oval Portrait de Poe, Ematn et camées et Mademoiselle de

Maopin de Gautier, Gaston de Latour, Maritrs the Epicarean et The Renaissance de

Walter Pater, La Fanstin de Goncourg Renaissance in Inly de J.A$monds, Hand and

Soul de Dante Gabriel Rossetti, Viviatt Grey de Disraë[ Melmoth the Wanderer de

Chæles Mdlrrin, Sidonia the Sorceress de J.W. Meinhol4 ou encore The Lady of

Shallott de Te,lrryson... Cette liste est tès loin d'ête exhaustive, mais elle permet de

domer rm aperçu de la multiplicité et de la væiété de.s sorrces que I'on atents de donner

à The Picure of Dorian Grqt.Une vie d'homme ne srffrait pas à lire I'ensemble des

e2 Robert Merlg Oscs Wilde (ed- 1984)" op. cit., çtp. 264.265.
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ouwages evoqués par les critiques, et il est vraisemblable que Wilde lui-même n'en a lu

qu'rure infime partie. Le simple fait que les critiques n'ont jamais réussi à s'accorder est la

meilleure preuve qu'il n'y a pas de source unique, et que la thàe du plagial ou de

l'imitation est très réductrice. Si The Picture of Dorian Gray présertte rme cErtaine

ressemblance avec beaucoup de ces oerrvres, il faut egalement admettre que sorwent ces

oerrvres se ressemblent aussi entre elles. Isobel Murray est certainement I'un de cerur qui a

ponssé la réflexion sur les sources de Tlæ Picture of Doian Gray Ie plus loin, et il

conclut fort justement ses trryau:< en signalant : << Wilde is not 'borrowing' from

individual writers but combining two fafuty well-known traditions, the 'gothic' one o{ for

example, \[aturin's Melmoth the Wanderer and Poe's The Oval Portrait, and the

'd€cad€ot' one of Gar$ier's Mademoiselle de Mauplre, Hrrysmans' A Rebours and Pafer's

Marius the Epicttrean. >f

L'accusation deplaglrt qui a fait tant de mal à I'ecrivain irladais était bien

peu fondee, d'autant plus que Wilde lui-même n'a jamais rweirdiqué I'originalité de son

histoire, la çalifiant de : << An idea that is old in the histoty of frterature, but to which I

have given new form. >>q

Si Wilde < e,mpmmtait >>, caril est indéniablc çre Wilde << e,mpruntait >>

beaucoup, c'était de façon beaucoup plus subtile et plus complexe. Quand un effet ou

une formule lui plaisait, Wilde n'hésitait pas à la réutliser, sans s'€Nl cacher. C'était un

procedé qui poru lui faisait partie integrante de l'écrittre litteraire. Comme le re,rnæque

s3 Isobel Murray, < Intoduction >>, iz : Oscar Wilde ,The Picttne of Doriæt Gray (Mord:
O:dord University Press, 1974) p. )OL

%Letters of Oscæ WiliLe, oI2. cit., p. 263.
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Donald L. Iawler :

< His attitrde toward appropriation of materials taken from other artrors was consistent, if

misr:nderstood, and anticipates the practice if not the philosophy of modem writers. V/ilde stessed

ûrat fte artist is responsible for originality of teatment and not subject: ' It is only the

unimaginative who ever invents. The tnre artist is known by the use he makes of what he arnexes,

and he annexes everything (Revtevs2g)' - >>n

Ce que trop de critiques n'ont pas compris c'est que æ qui interessait

Wilde n'était pas d'imiter naiveme,nt lm ou deux ounrages, mais d'aller chercher une

multiûrde de détails dans tout autant de sources diftrEntes pour les integr€r par une sorte

de collage à sonpropre récit et à en ftire ainsi quslque chose d€ tès personnel : quel que

soit l'élément que Wilde e,rnpruntait il panienait toujours à lui imposer sa propre touche.

I-à où le plagiat est sourrze,nt secret et honteux, Wilde, lui, rwélait sa techique au grand

jow. Pour repre,ndre Lawler : << Wilde expected readers of different culnral atkinments

to recognize and ideir@ some of the alhrsions, borrowings, and parapbrases in Dorian

Gray, drawn as they were out of avery wide cultural spectrum t...1 ,r*.

Il est indéniable que ce procéde Eri pornait paraître choqumt à l'époque

est largemeirt utilisé par c€rtains écrivains modemes. On parle maintenant

d'<< intertefinlité >>, et Mlde aurait probablemeirt étêrarid'rm te*e cornrne la pièce do

Tom Sto'ppæd Travesâes Eri utilise laqgement I'intrigue et les repliques de The

Importance of Betng Earnest en affendmt du spectateru qu'il reconnaisse les allusions.

C'est ce genre de jeu intellecnrel que visait Wilde .

e5 Donald L- Lawker, < Keys to the lJpsEirs Room : A Centennial Essay on Allqgodcai
PerfomærceinDorianCrray>,rz:OscarWilde,TlzePictzreofDoriæ@ay,op.cit.,p.44O.Lacitation
utilisée par Lawler est tiree ôr vohrme Reviews des oeuwes courplètes d'Oscar Wilde panres chez
Methue,n en 1908.

e6 Ibid.,pp.440-441.
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The Picture of Dorian Gray rcgorge d'h5rpotextes que I'auteur a uflisé

selon ses besoins. Ces h5potextes ont été innoduits dans le récit de façons très diverses :

cela va de la citation directe cofirme pour les passag€s des pièces de Shakespeare ou

certains poèmes de Gautier, à la paraphrase pour la description d'autres poànes du même

Garrier. D'autres fois, les lecteurs doivent faire appel à leur propre culture pour

reconnaître les nombreuses réferences bibliques, ou les allusions à la philosophie de

Walter Paûsr dissimuléas dans le discours de Lord He,nry. ta p:atique de Wilde se rwèle

plus gratuite, et surtout plus douteuse, lorsqu'il se conte,nte de recopier des pages de

catalogue de musées ou les lisæs d'objets rares et précierx du chapitre )il.

Wilde n'hésite d'ailleurs pas non plus à réutiliser ses ancie,nnes oerrvros

lorsque le besoin s'en fail se,ntir, ou qu'une formule lui semblait particulièrement réussie.

La scè,ne du chapire MI où Dorian déanrbule à pled dans les rues sordides de I'East End

ariant de se retrornrer à I'aube au marché de Covent Gardeo, reprend eir grande partie tme

scène du mêrne type tiree de Lord Arthur Savile's Crime '. A I'inverse, certains

tires fu ronuul vont fahe leur réaprparition dans les repliques des comédies à

venir.

Bien loin du sinrple plagial, la p'ratique de Wilde se rwèle d'une grande

complexité que ûop de critiques ont ignoree. Il est certainemellt plus facile d'accepter sa

façon de faire aujornd'hui qu'ilyaunsieclg maisonnepeut nier quela positionde

Wilde était toujours claire et coherente, et surtout qu'il la rwendiquait ornrertement.

S'il est celui qui a fait couler le plus d'€ncre, le plagid n'est pas, loin s'e,lr

t Oscar lilild e, Conplete Worlcs, op. ci t., pp. 17 6-177 .
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faut, le seul repnoche que les critiques aieirt fait à The Pichtre of Dorian Gray. Pendant

des annees, ils ont pris un malin plaisir à traquer tous les défauts et les préte'ndues

imperfections du roman- Certaines remarques ne manquent pas de pertinence, car il faut

bien admettre que l'oeurne n'est pas sans faiblesses. Wilde a parfois tendance à se larsser

e,mporter pæbfacilité et à << trop en faire >>, et certaine.s phases n'apportent que peu de

choses au ronutn lui-mênre. L'auteur est conscient de ce fait coilrne le montre une lettre à

Arthur Conan Doyle : << Between me and life there is a mist of words always. I throw

probabrility out of the window for the sake of a phrase, and the chance of an epigrant

makes me dssert tutr- >ft Lorsqu'il s'agit d'rm bon mo! le plaisir du lecteur peut

compenser une certaine graûrité, par contre csrtaines enumérations de bijotDq de tissus ou

d'instruments de musique ( je pense notanrment ars listes du chapite )il ) paraissent

intsrminables. Wilde est également peu à I'aise au chapite V lorsqu'il s'essaye à un

réalisme proche dc celui de Dickens pour décrire la vie sordide de la famille Vane. Il a

toujours denigfé la b'rutalité grossiàe du réalisme, mais ce chapitre était nécessaire à

I'introduction de I'inaigue secondaire de la ve,ngeance du fràe. En consfuuence Wilde

s'est mis à ta tâche avec peu d'eirtrain : << La barntité du thème a tellsment écoeuré Wilde

qu'il a brûté toues les étapes, bâclé le dialogue, abræé du style indirect t...] ,rt. On sent

un certain dédafuL et I'elrvie de passer à autre chose.

\dais, si The Picture of Dorian Gray n'æt p:rs siuls faiblesses, les critiques

ont souve'nt fait prerve d'rure sev€rité disproportiomrée, et ce faisant, ils ont trop souvent

négfigé tors€s les richesses que conteoait le romæ- Ce n'est qu'avec le passage ùr teinps,

eB SelectedLetters of OscarWitde , op. cit.,p.95.
ee Robert Merle, Oscw Wilde (éd. 1984),, op. cit., p.272.
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et la réhabilitation Fogressive de Wilde eir tant qu'ecrivain, qu'on a eirfin cornmence à

recomnître The Picture of Dorian Gray à sa juste valeur.

L'histohe da la critique de cette oewre est longue et passiomante.

L'examen de tous les éléments qui la composelrt est impossible ici car il gauchirait le

cadre de la presente étude, d'arûant plus Er'il constiûre en lui-même un sujet à part

e,lrtiere. Il est par contre important de signaler que depuis une trentaine d'années, le

rorrum susciûe enfin le type d'analyse çre rWilde souhaitait Læs critiques ne sont toujours

pas d'accord errtre eux, mais ce n'est plus ni la moralité, ni la valeur de I'oerryre qui les

divise, c'est plrfôt I'interprétation qu'il faut lui domer. Confo'rmément à ce que I'ar.ûeur

recherchait, The Picture of Dorian Gray s'estprêté à une multinrde de lecûres, et a sErvi

de point de dfuart à des réflexions trà diverses. Il convient de meirtiomer quelques

exeinples pour bien montrer toute la variété des interprétations.

I-a ro'mancière Joyce Cæol Oates a choisi de souligner le lieir qui 'nissait

le roman de Wilde et la pæabole biblique de la perte de I'irmocence lors de la chute

d'Adam et Eve. Paxtaff du rôle joue par le tableau dms la comrption de Dorian Gffy,

slle s'est interrogee sur les rapports de I'art et de la moralité et sur les dangers que

powaient préseirter les oeuwes d'attrm

Richard Ellmam a préféré veil dans The Picare of Dorian Gray rm

ronurn à clef dans lequel il compare Basil Hallward à John Ruskin, et Lord Henry à

Wah€r Pater. Ruskin et Pater ont été les derrx maûnes d'Oscar Wilde à fford le p'remier

prônant que I'amoru de I'art et de la beauté dwait susciter une plus haute moralité, tandis

que le second atrrmait I'i4ortance fondamenrale de I'e4Érience et de la se'nsation. A

100 Joyce Carol Oatæ, <<The Picture of Dorim &ay : Wilde's Parable of the Fall >>, in :
Contaries (Otrord: O;<ford University Press, l98l) pp. 116.



I'aide de mlltiples détails, l'éhrde d'Elhnann compare le passage de Dorian de I'influence

de Basil vers celle de Lord Henry dans le roman: au passage d'Oscar Wilde de I'influence

de John Ruskin à celle de Walter Pater dans la réalité-lor

Barbara Charlesworth a elle aussi retenu I'hlpothèse du roman à clef, mais

elle suggàe qumt à elle que lcs trois p€rsomages prinsiparx dtr romm re'preselrtent les

trois parties de la persormalité de Wildelot. Elle base sa réflexion sur une lettre dans

laquelte l'autegr éoit. : << I am so gfud you like trat strange colored book of mine ; it

conrtains much of me in it. Basil Hallward is what I think I am ; Lord Henry what the

world thiflks me ; Dorim what I would like to be - in other ages perhaps. >>18 Là aussi,

Barûara Charlesworttr montre à I'aide de multiples exemples ce que chacun des

pstsotrnages doit à la persomalité de I'ar$eur. Dans son analyse Basil devieirt << the

artistic self>> de Wilde, He,lry <the rationalizing self>>, et Dorian <the experie'lrcing

self >>. Le roman est ainsi vg corrme rme lutte entre les différeirtes composantes de la

persomralité de Witde. Cette lutte culmine dans le meurfte de Basil par Dorian qui

symbolise le rejet de la primarte de I'rt dars la vie de l'auteuf,, pour plonger saos retenue

dans le monde de l'expérience et des sensations.

Il ne s'agit là que de trois exe,mples parmi tant d'autres, axquels j'aurais

pu ajouter l'énrde de Jacques Bergier déjà citeelu et qui rapproche le roman de Wilde des

debr*s de la pqychaoalyse, ou €,ncore celle d'Isobel Murray'os qui.toit dæ,q The Picture of

101 Rich"rd EllrnanrU < Overtures to Salomé >>, in : Oscu Wilde : A Collection of Critical Essays

@nglewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969) pp' 87-91.
t02 Barbota Charleswortl, < Oscar rtrilde >>, in : DarkPassages : The Decadent Consciousness in

Victorian Literafare (Madison : University of S/isconsiru 1965) pp.53-80.
103 Setectedlætters ofOscuVilde , op. cit-,p'Il6-
lqJacques Berg€ç, < La Décowerte de lapsychologie des profondeurs >>,op. cit.,pp. ll1.
105 Isobel Mlrray, < Intoôrction >>, in : Oscar Witde , The Picttne of Dortæ Ctray, oFt. cit. ,

pp.MI-)O(VI.
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Dorian Grayl,<<bistoire d'rme âme >>... Si l'on ajouûe la multiplicite de ces interprétations

à la qualité des critiques réce,lrtes et au succès populaire du romarr, on est obligé de

constater qu'Oscar Witde a réussi dans son enfte,prise de creer lme oewre à la fois belle,

ouverte et soulwant de nomb'reuses questions... Le toru de force de I'auteur irlandais est

que chacrme des lecûrrqs pnoposées ci4essus est plaræible, mê'me si elle est marquee par

la subjectivité du critique. Witde n'étù certainerne,lrt pas conscient de tous les contenus

poteirtiels de son oeuvre au momeirt où il l'a creee. Il s'est ainsi laissé de'passer par celle-

c", lui conferant une certaine independance, conformerneirt à son anrbition'

Avant de clore cete section, il me reste à signaler que la critique la plus

satifaisante de The Pichtre of Dorian Gray existznt à ce jour est p,robablemeirt celle de

Donald L. Iawler t*, €t ce à ders. points de vue. D'une parq il est celui qui jusqu'à

présent a su le mieux montrer que le rornim de Wilde s'ouvrait à une multihrde

d'interprétations différentes. En effet, il ne s'est pas conle'nté de présenter sa propre

lecture du texte, forteme,lrt influencee pæ b psyche.analyse Jrmgienne, et qui traite de

c€rtains des mythes et des archétypes conte,lnrs dzrrrs The Picture of Doian Gray (te

pacte Fatrstien, le m5rthe de Narcisse, la perte de I'irurocence lors de la chute d'Adam et

Eve...); rnais il s'est egale,ment apliçé à démontrer ç'il ne s'agit là que d'rm des

contenus potentiels du roman, et il cite abondænme,lrt les travarut de ses confreres,

notarnmqrt cerx d'Oafes, d'Fllmarrn et de Charlewiortb- D'aISre part, I'article de I-awler

porte gne attention toute particuliàe arur rârisions que Wilde a apportees à son texte, et il

ast appanr ci4essus qtre l'æalyse de ces râdsions est indispeosable à çriconçre vei$

16 Donald L. lawler, < Keys to the Upstairs Room : A C€nterlnial Essay on Allegorical

Performance in Dorian Gray > , op. cit-, W-431457 -
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conrprendre la véritable intcntion de I'afeur. A ces derx points de vue, l'étude de I-awler

est I'exemple à suirne en matiere de critique de The Picfitre of Dorian Gray.
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3. OSCAR WILDE ET LA FRANCE.

Il ne pardt guàe possible d'étudier les traductions françaises d'une oerrvre

d'Oscar Wilde sans aborder les rapports pri\rilégiés que celui-ci entretenait attec la

France. Il étâit véritablement passionné pff la culnne française, et l'un de ses souhaits les

plus chers était de se faire recormaître par c€,s cercles litteraires parisiens qu'il admirait

tant. Pour parvenir à ses fins il allait utiliser diverses stratégies, mais il est evident que la

reconnaissance en France pour rm auteur étranger passe nécessairement pfrla traduction

La prédilection de lVilde portr la France date certainEmeirt de son eirfance.

L'afinosphàe de la maison famlliale était imp,regnoe de cultrre française, et sa màe

Speranza a même traduit des oeurnes d'Alexandre Dumas pàe et de Lamartine, ce qui lui

a valu des remerciemeirts du poète lui-mê,ne. Il est donc toû à fait nanrel que Wilde ait

appris très tôt à parler le français. Sa mdtise de notre langue n'allait d'ailleurs pas

rumquer d'étonner de nombneuses pûrsormes. Comrne le re,marEre Gide : << Il savait

admirablernent le français, mais feignait de chercher un peu les mots qu'il voulait faire

afieldre. Il n'avait presque pas d'acceirt, ou du moins que ce qu'il lui plaisait d'en garder,

et qui porwait domner arD( mots un aspect parfois neuf et étrange. Il pronongait volontiers,

pour scepticisme : skepticisme

nombrenses lettres qu'il a écrites dans notre langue et culmine dans sa prèce Salomé.l

était donc bie,n armé pour partir à la conquête des salons pæisiens-

tt 
Attdré Gide,OscarWitde , op. eit. 8.75.
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Wilde ne s'est pas contente d'appreirdre note langue, il a egalement

abondamment lu et admiré nos auteurs. It venérait tout particulierernent Balzac, Flauber!

Gagtier, Stendhal et Baudelaire, et l'on sent tout nafiuelle,meirt rme forte influence

française dans son oewre. Wilde s'e,n vantait d'ailleurs et il écrit dans rme de ses lettres :

<< To learn how to write Engtish prose I barie surdied the prose of France [..-] Yes !

Flaubert is my Master >>tot . I existe aussi cette anscdote qui raconte que lors de I'un de

ses pre,miers séjogrs à paris, dans sa chambre d'hôtel du quai Voltaire, Wilde revêtait une

robe de moine comme Balzac pour écrire...

Il est éviderrt que I'oegwe de I'arteur irlandais doit beaucoup à la France,

et il existe d'ailleurs une these de doctorat par Kelver llartley 1@, dans laquelle celui-ci

s'est appliqué à rochercher les inflgeircas françaises dens chactm des textes de Wilde.

Mais on a parfois fiop hâtivemeirt voulu qualifier Oscar Wilde d' << écrivain français >.

Comme nous I'avons vq les journarx rnglais y ont contnbué lors de la parution de The

pichtre of Dorian Gray etcherchant à rejeter Wilde dans le rang des écrivains décadents

français. F.n France, il seinble de bon ton acf,rellemelrt de chercher à s'approprier I'auteur

irlandais, mais il faut bie,n recomraître qu'il n'en a pas toujours été ainsi et qu'après le

proces, la majorité des journalistes et des écrivains français se sont empresses de le renier,

à I'image de legrs collègues æghis. Il ne faut pas oublier que Wilde est mort à Paris daN

gn certain isolemeirt et drns la patnneté rr0.

rogselectedLetters of OscarWilde , op- cit.,p.76 .
tt K.luo Hartley, Oscw Wilde : I'irlhtence frutçaise Qais: L,rlbrairie du recueil Sirey, I 935).
tto I ot d'aillerus amusant de constater que si en France on adore mette I'accent sur les séjor:rs

de Wilde à pads et sur ses amitiés avec les écrivains ûançais, aillerus dans le monde c'est beaucoup moins

te cas. Ainsi agx Etats-Unis ou au Canada on s'attiache plus à la toumee de conferences de Wilde à travers

l,Amérique du Nor{ alors qu'en Allernagne on s'intéresse à ses séjours dans les villes d'eau d'oute-

Rhin....
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Il n'est pas du domaine de mes intentions de nier I'influence ft'ançaise dans

l'æurne de Wilde, loin s'en fauq mais l'exp,ression << Oscar Wilde, écrivain français >> me

se1nble exagetée, et il serait interessant de la pondérer en disant, par exe'mple, que Wilde

compte certainsme1il pæmi les < plus français des écrivains britarnriques >>. Quand il parle

de ses influences, Wilde lui mê,me afErme : << Setring aside fte pros€ and poeÛry of Greek

and Latin authors, the only writers who harre influe,nced me af,e Keats, Flaubert' and

Walter patetr >>11r, ce qui fait derx Ærglais pour rur Français. Wilde est rm prn proûrit

d,Ordord il y a obtenu des prix en Hunranites, et conrne le proweirt ses essais, il connaît

admirablc6ent Shakespeare. De ptuq son humour est torf à ftit b'ritamique, notamîreff

son utilisation du <<nonseose>>.La France n'est d'ailleurs pas le seul pays qui attirait

Witde et celui-ci étarT egaleinent un lecteur assidu de Dante, de Goethe, et des auteus

nulses...

euoi qu'il eû sog Wilde adorait la France et il voulait la conquérir. Dans

ce but il a effectué de nomb,reu,x séjours à Paxis. Dans sa thèse : Oscar Wilde et la

France"t, Jacqges de l;61dade a admirable,me,lrt relate tous ces voyages, et leur impact

sgr les milieur litteraires français. Sans vouloir le moins du monde concturencer cet

ouvrage de réfere,nce, il se,mble utile tor$efois de donner ici quelques repàes.

Le premier séjour de Wilde à Paris digne d'interêt date de 1883, au retour

1rr ,< Mr Oscar Wîlde on Mr Oscar Wilde, an interview > , St Jænes Gazette, 18 janvier 1895' cite

derr:ts More Lenqs of Oscu Wilde, op. cit-,p- 195.
tt' Ju"qrro de Langlade, Oscs Wilde et Ia Frwrce,These de doctorat, Paris IV, 1974.1'^ seconde

partie de cete tnèse se veut co11rme rme sorte de prolongennent de celle de Kelver Hartley, et Langlade
'tlémonte 

que si Wilde a été forte,ment influence par les ardeurs français, il a à son tor:r inflrrencé de

nombreu< -t"r* français, notzmment Gide, Proust et Cocteau La boucle est bouclee en quelque sorte.

la ftese de langlade a etéla source de derm ouw€es : Jacgues de Iangfude, Oscæ Wtlde écrivain

frurçais (Paris :-Stock, lg7|l et Jacques d€ Langlade, Oscs Wilde ou la vérité des maques Qais:'
Mazarine 1987).
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de sa tournée de conferEnces en Amerique ûr Nord. Il séjoume à I'hôtel Voltaire pendant

plus de deur mois pendant lesquels il effit The Duchess of Padua, The Sphin:c et The

Harlot's House. A cette époque Wilde a enoore tres peu publié, c€ qui ne l'empêche pas

d'annoncer sa venue lm peu partout eir envoyant un volume de ses Poems. Wilde voulait

se faire conndtre et il s'apprête à y réussir bnllanmEnt : on le voit dans tous les salons et

les lierx à la mode en compagnie de tous les artistes illustres, qu'il s'agisse d'écrivains

co111me Edmond de Goncourt, Paul Verlaine, Alphonse Daude! Paul Bourget, IMaurice

Barrès ou Anatole France; de peintres comme Toulouse Lautec, Jacgues-Emile

Blanche, Degas ou Pissaro ; ou e,îrcore d'acûices cotmne Sarah Bernhrdf L,e tableau de

chasse est impressiomrant, et I'un des te,mps forts de ce séjour est certainement le soir où

Wilde est reçu par Victor Hugo, celui-ci désigne à Wilde le fauteuil reserrÉ aux visiteurs

de marque, horurcur suprême, même si peu après le mdtre s'endort. C'est également au

collf,s de ce premier séjour çre Wilde re,lrconfie le joumaliste RoH Sherard qui va êne

I'un de ses plus fidèles amis, et son prernier biographe.

Ce séjour e.st indiscrûableinent un succès et à partir de 14 Wilde va rwenir

regulièrement à Paxis, mais pour conquérir définitivem€Nf la France il lui faut d'abord

s'imposer coûtrne écrivain dans son prqPre pays.

Et effectiveme,nt après la parution de The Pichre of Dorian Gray et alors

qu'il ageint le sommet de sa gfoire avec l€s repnese,lrtations de ses pièces, le rytbme de ses

voyages s'accélere : entre 1890 et 1895 il séjourne à Paris pltsieurs fois par an. Il

cÆÉinue bien sûr de voir ses ancie,lrs am\ arxquels il ajoute désormais de nourelles

comnissances coûrme fufté Gide, Pierre Louys, Marcel schwob, Sûræt M€rrill, Marcel

Proust, Jean Iprrain ou Jean Moréas. Il frequerrte les << mardis >) do la rue d'e Rome chez

Matlarmé arrcc qui il entretie,lrt egalemeirt une coffespondance. Il relrconte E;trf,e Zo4
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mais les derur hommes ne s'apprécient guère. CeÉe fois le succès est total : Wilde

rencontre le même succes dans les salons parisiens que dans cerx de Londres. Pas une

soiree ne peut se concevoir sam que Wilde ne soit invité, il fait la connaissance de la

princesse Ouroussof, de la princesse Alice de Monaco, ou de laMaluranée de Sarawak.

On pade de lui partou{ jusque dans les journaux : ceux-ci sont élqgierx ærrme l'Echo

de Paris du 19 décernbre 1891 : << Une des plus grandes personnalités de la litteratue

anglaise contemporaine, I'esthète Oscar Wilde, est en ce moment notre hôte etle Great

Event des salons littsraires parisiens))tt', ou Le Gaulois du 18 atml1892: <<M. Oscar

\tIde, l'écrivain englais biel connq est eq ce moment à Paris. C'est avec une certaine

curiosité que nos Parisiennes s'apprêteirt à écouter les theories esthétiques de cet honmre

de lethes qui, aux plus aimables qualités de I'espri! joint celles d'être rur homme du

monde, au goût raffiné, très epris d'élégance. >>tto IÆ nom de Wilde est sur toutes les

lèrnes. Gide est loin d'ête le seul écrivain à tomber sous la séduction de Wilde ttt au

point qu'on voit apparaîfre chezles fleuristes des oeillets verts, syrnbole de I'esthétisme de

Wilde.

Le succes est phenomenal, mais il y a une ombre au tableau. A cette

epoque les textes de Wilde ont été très peu ûaduits : seuls deux contes ont eu cet

honneur, L'Anniversaire de l'infante par Francis Viélé-Griffu et le Géant égotste par

Marcel Schwob. C'est peq surtout si I'on sait que seule une minorité des admirateurs de

Wild€ était capable de lire I'anglais. En conséque,nce, on adrrire I'homme, et on ignore

I'oeuwe, ce qut, coîtmg nous l'avons vu, va malheureusement durer tà

to 
"ité 

par Jacques deLanglade, Oscar Wilde ëcrivainfrærçais, op. cit. ,p.32.
"o lbtd.,p.36.
r1s Nombreux sont d'ailleurs ceux qui tui ont dédié une oeuwe, que ce soit Pierre Louys, Marcel

Schwob, ou Jacques-Emile Blanche.
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C'est aussi vers cefie epoque qu'à Paris coîIme à Londres on commence à

s'inquiéter de certaines de ses fréquentations douteuses. La suite est connue, avec le

procès et I'incarceration de Wilde. La plupart de csrur qui ont veiréré I'auteur irlandais

vont s'ernpresser de le laisser tomber. Lc meilleru exemple en est la pétition que Stuart

Merrill a essayé de rediger pour faire libérer Wilde , mais la plupart des écrivains qu'il

sollicite pour la stgner se derobeirt, certains se montrelrt même ignobles comme Jules

Renard : << Je verur bien stgner la petition pour Oscar V/ildo, à la condition qu'il lnerrre

l'engagement d'honneur...de ne plus jamais écrire >>ltu ou François Coppée : << Je verx

bien signer en tffit que memb,re de la Société Protectice des Animau.x. >>r17 D'aufies

comme Zob Goncourt, France, Barrès, Schwob ou Louys ont eux aussi retourné leur

vgste.

A sa sortie de prison, quand il a dfr quitter I'Angleterre, c'est pourtant en

France que Wilde est ve,lru se réfirgier. IMais les choses avaieirt changé : en le voyant la

plupart de ses anciers amis détournaient le regard et cherchaient à l'eviter. Il fars bien

dire que le Wilde brisé et ruiné par son procès n'avait plus grand chose en comrnun avec

l'ancien roi des salons : il était vieitli cherchait le réconfort dans I'alcool, et n'hésitait pas

à réclamer de I'argent à tous ceux qu'il rencontrait pour essayer d'améliorer son sort.

C'est ainsi que Wilde allait $rvivre pe,ndant tois annees, se trdnant de café en café,

parlant avec toujours autant de talent mais pour un auditoire désormais bie'lr moins

prestigieruq avant de s'éteindre le 30 novembre 1900 à I'hôtel d'Alsace, rue des Beaux

Arts.

ttu 
Cité par Jacquæ de Langlade, Oscæ Wilde ou la vérité des mesques, op. cit.,p.243.

"' Ibtd.
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Wilde n'a pas seulerneirt effectué de nombrerx séjours en F lce, il s'est

egalemeirt sowent exprimé au zujet de notre pays dans ses essais, dans des lettres, ou

dans des inte,lviews. Il se montre toujours très élogieu à notre éW4 et il aime tout

particulierement opposer la France à I'Angleterre victorienne pour laquelle il ne trornre

pas de mots assez durs. n faut bieir ente,ndu y voir la proriocation couhmrière de Wilde ,

et cette tendance ne va cesser d'argmenter avec le temps : plus il va se heruter à la

c€rxilre et à I'hlpocrisie de cerx çr'il appelle les < philistins >> anglais, plus il va louer le

goût atistique et la liberté d'expression des Frangais.

Lrs exe,mples sont innombrables, ainsi en parlant de la critique, il declare

au St James Gazette : << It would be mfair to confirse Fre,nch dramatic criticism with

Fnglish theatrical criticism- The Fre,lrch dramatic critic is always a rnrn of culûrre and

generally a îran of letters. In France poets like Grutier have beeir drarnatic critics. In

England they are drawn from a less distinguished class. They hrve nEither the same

capacities nor the same op'portunities. They have all the moral qualities, but none of the

artistic qualificæions- >>ttt Ir balance penche ûr même côté quand il parle du droit à la

vie privée et de la liberté d'expression :

< The private lives ofmen and women should not be told to fte public. The public have nothing to

do with them at all. In France they manage these things better. There they do not allow the details

of the trials that take place in the divorce courts to be pubhshed for the ariltsernent or criticisn of

the public. Alt that the public are allowed to know is that the divorce has taken place and was

granted on petition of one or other or both ofthe maried parties concemed. ln France, in fact they

limit the jor:nralis! and allow the artist almost perfect freedom. Here we allow absolute ûeedom to

fte joumalist and entirely limit ûe artist- >lD

lrE ,.< IUr Oscar lù/ilde on Mr Oscar'ûy'ilde , an lnterview >>, St Jannes Gazette,l8 janvier 1895, cité
dansMore letters of OscerWilde , op. cit.,p. l9l.

lle Oscar'Wilde , << The Soul of Man under Socialism >>, in : Conplete Works, op. cit.,p. 1095.
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Il s'agit là de detnr exemples parmi des dizaines : il sffit d'ouwir rur ds's ecrits de Wilde

au hasard, et tôt ou tard rme comparaison de ce type surviendr4 comme rure sorte de

leîûnotiv.

Ce dfbat a culminé lorsque la censure anglaise a interdit la représentation

de Salomé sogs prétexte que la pièce mettait e,n scàte des personnages bibliques. Ce fut la

gouttc d'eau qui ût déborder le vase, et Wilde furierx n'a pas hasité à declarer au Pall

Mall Budgel : << If the Censor refuses Salomé,I shall leave England to settle in France

whEre I shall take ogt letters of nafiralization I will not conseirt to call myself the citizen

of a cognûiy ûrat shows such narrowness in ætistic judgemeirt. I arn not English, I am

kish which is quite another thing. >>ru Il s'agissait là d'une véritable declaræion de

guerre. On ne sait pas dans quelle mesure Wilde était sérieux dans sa me,nace de

nanralisatio'rU mais I'opiaion publique anglaise, elle, a pris le parti d'en rire. Ce çi

anrusait srutout les gens, c'est que s'il dwenait français, Wilde risquait de dwoir effectuer

son service militaire, et la rernre Punch lr'a pu resister à la teirtation de caricafirrer Wilde

eir << poilu >. Quoi qu'il en soiq Wilde n'a jamais franchi le pas.

Salomé ne s'ost pas conteirté d'être la source d'tme nornrelle polémi4re

dans la vie de Wilde , le fait même que celui-ci ait choisi d'écrire cette pièce en français

pegt êfie consideré coûrme rme declaration d'mour à notre pays. Certes, Wilde n'est pas

I'rmique autcgr étranger à rvoir choisi d'utiliser notre langue plutôt que sa langue

maternelle, on perS p€nsff par exemple à son compffiiote Sænuel Beckett, mais i[ s'agit

' Cité par Richard Fllmann, Oscæ W'ilde , op. cit., p.372. Ce n'était pas la preuriere fois que

Wilde se declaftit irlandais phrtôt qu'arglais ; en l89l déjà dans rme lettre à Edmond de Goncourt dans

laquelle il s'excusait de ne pas avoir su se faire comprendre à cause de ses lacunes en français, langue que

po,;1tutA il adorait, il déclarait : < Français de slupathie, je zuis 1t121dais de face, et les Anglais m'ont

condamné àparlerle langage de Strakespeare >>,in : Selectedl,eners of OscuWilde , oP. ci|., p. 100-
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là d'rur phenomene qui reste suffisamme,lrt rare dans note littérature pour mériter d'être

remarqué.

Lorsqu'on lui de,mandait poruçroi L wæt choisi d'tû'liser le français pour

écrire Salomé, Wilde avançait son itrnour pour note langue : <<I have one instnrmeirt I

know I can command, and tbat is tlre F.nglish language. There was another instrument I

harie listened to all my life, and I wanted once to touch this new instnrme'lrt to see

whether I could make any beatrifrrt thiag out of it.. vvur y'image est très belle et Wilde

allfrJ la réutiliser sorryfllt par la suite. Mais il powait égalernent être beaucoup plus

virulent, et en profiter pour regter son compte à I'Angleterre Victorienne comme dans

cette interview da Gaulois: << To me there are on$ two languages in the world : Fre'nch

and Greok Here people are ess€,ûfiatly inatistic and narrow-minded- Though I have

English frie4ds, I do not like the English in general. There is a great deal of $pocrisy in

Englan4 which you in France rrery jrst$ find fault widr The t5ryical Briûon is Tarhffe,

seated in his shop behind the cornter. There af,e nrun€rorui exceptions, but they on$

prove the rule. >>E

Witde voglait s'essayer à ce nouvel insnnrment qÈétartle frærçaisi mais il

vollait agssi et sgrtout s'imposer déftritivemetrt dans les cercles litteraires parisiens, et

ête enfin recormu comme uo écrivain Pour ce faire quel meflleur moyen que d'ecrire

directemsrt e4 français, et ainsi pouvoir se passer des se,lrdces de la traduction. Wilfrid

Blmt raconte çre lors d'rm déjeuner arrcc George Curzon, Wilty Peel et Oscar Wilde :

<< Oscar told gs he was sriting a pliry in French to be acted in the Français. He is

arnb,itious of being a French Acade,mician We promised to go to the first represeirlatio'n,

"' Crté p* Richard Eltnanru Oscar Wilde, oP. c i t., pp. 372'373 -
'o lbrd.,p.373.
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George Cgrzon as Prime Mnister. >>to S'il far$ rme fois de plus rester prudent 4rant arut

déclarations de Wilde , celle-ci pfouve au moins sa soif de reconnaissance.t'o

On a sornre,lrt mis en dogte le fait qve Salamé eût été ecrit directem€trt en

ûançais. L'exame,n des manuscrig a permis de rejeter facilsment cette accusaton : il en

existe troiq tous de la main de Wilde, comprenant de nonrbreuses comections.

Mais si Wilde a bien ecrit son texte lui-même en français, il a tout de

mê,me de,narulé à quelques rms de ses amis de le relire. Il s'est d'abord adresse à Sturt

M€rrill quirapporte :

< Un jorn Oscar Wilde me remit son drame qu'il avait écrit tes rapidemen! de premier jel en

Êançais, et me demanda d'en corriger les erretus manifestes. Ce ne fut pas chose facile de faire

accepter à Wilde toutes mes couections. Il écrivait le ft'ançais comme iI le padait c'est à dire avec

r:ne fantaisie qgr, si elle était savoureuse dans la conversation, aurait produiq au théâte, une

deplorable rmpression.. Je conigeai donc conrme je pus Saloné. Je me rappelle que la plupart des

tirades de ses personnages commençaient par i'explétif '. enfn . En ai-je assez biffé des enfin -Mais

je m'aperçus bientôt que le bon Wilde n'avait en mon gorÏ qu'rme confiance relative, et je le

recommandai au< soins de Retté. >16

Ado$he Retté raconte : <( ft me d€mfrida de suprprimer les angficismes

trop formels [...] J'indiquai quelques conectioili elr mtrge du drane. Je frs supprimer à

Wilde r;1re trop longue einrmeration de pie,rreries mise drns la bouche d'Hérode. >>16

Mais Wilde n'avait pas plus confance en Retté qu'en Memill, et le manuscrit de Salomé

LB Sele cte d Letters of Oscæ W'ilde, op - cil', p. I 0 1 -
t'n *t d'"il",* anusant de noter qg'àlamort d'Edmond de Goncourt le 15 juillet 1896,

I'acadfue Goncogrt fiS créee et Oscar Wilde firt proposé par Octave Mirbeau porn y si€er. Wilde était

alors en prisorL et sa candidafine n'a pas éte reterure.
LÉ Leners ofOscæWitde , o2t. cit-,p' 305 .
'^ Ibrd.
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passa dans les mains de PiErre Louys.

Pisrre l-ouys a b'iffé quelques rms des changeme,lrts indique's par Retté et

Mefiill, et en a proposé quelques autres de son propre cru Quand le manuscrit est e,lrfin

reve,nu dans les mains do Wilde , celui-ci a tenu compte des corrections grarrrmaticales,

mais a rejeté la plupart des autres propositions.

Iæ trajet ôr texte de Salomé n'était pin encore ached, puisque lMarcel

Schwob fut chargé de relire les (prerves, et qu'il y appo'rta deux retouches mineures. Il

s'agit là d'un bien long processus qui n'est pas sæs rappeler le fiajet du texte de The

pichtre of Dorian Gray. Cela montre quÊ Wilde était orryert aur avis extérieurs, qu'il

acr4taùt les re,marçes et qu'il ne veillait pas jalousement à I'infegrité de son texte.

D'autre parL te fait qu'il ait rejeté la plupart des propositions de ses amis montre qu'il

rvait rm projet effiême,ment precis et qu'il voulait s'y te'lrir.

Nous avons vu que la represeirtation de la pièce avatt été interdite à

londres. Elle ne fut pas jouee rvant 1896 à Paxis, alors que Wilde értfi 6éià en prisorq et

dans une disnibution moins prestigieuse çre celle qui était prwue à Londres, où Sarah

Bemardt elle-même dwait inferpréter le rôle de la princesse Salomé.

. Pogrtant Witde ne dut pas ête top déçu : le texte frrt publié eir fânier

1893, simgftæément à Londres et à Paris, et il a rencontré rm grand succes de lib,rairie.

Mais ce qui a sntout dû faire plaisir à Wilde c'est I'excellente réce'ption çre les éffivains

û.ançais ont résenrce à son oewre. Cers-ci lui o'nt eirvoyé de nombreuses lettres

élogiegses coûrne celle de Ivlallarmé : << J'admire que tout étant expcimé par de

peçétuels traits éblouissants, en volre Salomé, il se degage aussi, à chaque page, de
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I'indicible et le Songe. Ainsi les germres innombrables et exactes ne pernrent servir que

d'accompagnement $r sa robe au geste surnaturel de cette jeune princesse, que

définitivement vous woqtrâtes. ,rtu, & Pieire l-oti : << Mercl, monsieur de m'avoir fait

comnître votre Salomé - c'est beau et sombre comme rur chapitre de l'Apoca$pse - Je

I'admire profondémeirt >)*, ou elrcore de Ivlauice lMaetedinck : << Je vous prie de

m'excuser, Monsieur, si les circonstances ne m'ont pas permis de vous remercier plus tôt

au don de vofte mystérieux, étrange et admirable Salamé. Je vous ai dit merci aujourd'hui

€n sortant, pou la troisième fois, de ce rêve dont je nc me suis pas €ncore expliqué la

puissance, Croyel Monsieur, à mon admiration très grande. >ru Incontestable,melrt

Wilde avait atteint son but.

L'appréciation de l\daeterlinck mérite une dtelrtion torte particulière, Ptr€

qu'il est indeniable qu'il est I'une des influences principales du Salomé de Wilde. Si pour

le fond de son drame, outre la Bible, celui-ci a puise sa matiàe dans des sources aussi

diverses que les tableaux de Gustave Moreau, l'Hérodiade de Mallarmé, ou Salammbô et

la Tentotion de St Antoine de Flaub€rt, pour ce qui est de la forme et surtout de

l'utilisation de la langue ûançaise, Salomé doit beaucoup à I'ecrivain flamand. A ce zujet

Wilde lui-mê,me adælæé dans une interview : << Of course these are modes of expression

that a French man of Letters would not have used but they gfve a certain relief or coloru

to the plôy- A gfeat ded of the curious effect tbat Ivlaeterlinck produces com€s from the

fact that he, a Flman<l by race, writes in an alien language. >* Cete idee est

'u Citépar Richard Ellmann, Oscæ Wilde , op. cit.,p. 375-
tu Ibtd.

" Ibid.
t* Ibtd.,p.373.
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extrêmem€nt interessante, car si Wilde cherche à êfie lecotmu par ses pairs français

coûlme rur écrivain à part e,lrtiere, mais aussi comme un Maîte de la langue française, il

ne re1ronce pas porrr autant à son < étrangeté >>. Non seulement il ne se contente pas

d'imiter le < bon goût > de l'époque p:!r son style, mais il rwendiçe son < étrangeté >>

comme rme nornrelle richesse, rure maniàe de feconder la langue française.

Et effectiverner4 l'étude du texte dânontre que si le frangais de Salomé

n'est pas critiquable en so! lma$ré c€rtains anglicismes, il n'en est pas moins

<< diftre1rt >>, n'hésitant pas à bousculer les normes. Ine'rdtablement , la tonalité toute

particuliàe rappelle lvlaeterlinck Ainsi que le remarque Pascal Aquie'n dens sil

remarquable éurde du texte : << Conrne chez le dramaturge belge, les phrases sont

geléralement brèves, les constructions siryles, les repétitions ou les phases exclamalives

fréqueirtes ; parfois aussi la relation logique e,nfie questions et réponses est fondee sur un

decalage çi contibue à l'éfangeté psrvers€ &r propos t...1 De plus, Wilde repre'lrd à son

compte la prédilection de Maetedinck pour I'inachwé, I'efleuté, le suggeré et I'implicite,

c€nses e,lr frôlant le fee[ en révéler les qualites indicr]ble,s. >>Bl L'ahosphàe est onirique,

Wilde nous plonge dans rure autre dime'nsion.

Ir r5rtkne ûout particulier du ære lui donne une qualité musicale, et

Ja6es Joyce vit furs la pièce de Wilde << rur oper4 rure variation potyphonique sur le

rapport entre I'art et la nafire >>ot. C'est certainement cete qrnlité musicale de la langlrs

de Wilde qui aflait plaire à Richard Stausq ce qui ft qu'e,n I9O5 Salomé se ûansf,orma

en véritable opera arrcc tout le succès que I'on sait.

ot p."olaqtri.ru < Préhce >, iz.' OscarWîlde ,9abruâ (Paris : GF4amierFtamnarioru 1993)

pp.2I-22.
w Ibrd.,p.25.
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Nogs avons vu que lÀ conquête de la France a été I'une dos

préoccgpations majeures d'Oscar Wilde , mais poru sewir ses desseins, ses nomb,reuses

visites dans notre pays, pas plus que Salomé ne porniaient ooncrurerrcer ou remplacer la

traduction.
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4. OSCARWILDE ET LA TRADUCTION.

Si l,on parle beaucoup des rapports d'Oscar Wilde rvec la France, il est

beaucorry moins connu que I'ecrivain irlandais s'est é'lrormément interessé à la traduction

tout au long de sa vie. Certainement faut-il là aussi chercher la soruce de cet interêt dans

I'activité traducfiics de sa màe Speranza

Agssi sgrpne,lrant çe cela puiss€ parafitre, Wilde a lui-mê'ne t:aduit Sa

prernière expérie,nce sérieuse dans ce domaine date du te,mps où il n'était encore qu'un

éftdiant à ùtrord- On sait à quel point it était alors passiomé par la culûrre ds la Grece

antique, et ceÉe passion s'est notamment exprimee par la traduction d'extraits

d'Aristophme, d'Euripids, et surtout ôe l'Agamemnon d'Eschyle. Il s'est affelé à cette

tâche avec beaucoup de convictio4 et plusieurs de ses traductions ont été publiées dans

des rer res.

Wilde a dû y prelrdre beaucoup de plaisn, car quand à la fin de ses éûrdes

en 1879 i1 lui a fallu songer à gagner sa vie, c'est tout d'abord à la traduction qu'il a

pe,nsé, etrlaécdt à l'éditerr Macmiflm pour lui propser ses se,lvices : << Nothing would

please me more than to engage in literary work for your House. I hrve looked forward to

this oppo'rtmity for some time. Herodotos I should like to translate lrery much indeed -

selections from that is - t...1 >>to. Dans la même letEe il proposait egalemeirt à l'éditeur de

s'occuper de la publication des pièces d'Eudpide. Macmillan allait se montrer

w More Letters of Oscar Witde , op. cit.,p.37
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eirthousiaste pour ces derur projets et allait s'empresser d'ofrir à Wilde de signer un

contra! mais bizærement I'affaire s'est arrêtee 14 sans que l'on sache pourquoi. I1

s'agissait du premier des nombrerur rendez-vous manques de Wilds attælatraduction

Pourtant rtrr an plus tard, il atlait à nornreau traduire. Très étomrannnent il

n'était plus question de gec, mais de polonais. L'histoire pourrait paraûte invraisemblable

si le poeme en question intitulé : << Sen Artysly ; or the Artist's Dream >> n'était I'oeurne

d'Helen Modjeska, rme actrice que Snlde côtoyait regulierement à cete époque. IIs ont

trvaillé e,nse,lnble à la transposition du texte, Wilde se contentant probable'lnent de

domer rm tour phs poetiçre à la raduction mot à mot de L'acfiice polonaise. Cet episode

pourrait paraîûe fo'rt anecdotique s'il n'avait suscité chez Wilde rme superbe métaphore

musicale : << I am really on$ the reed thoug! which her sweet notes have beeir

blown. >>* Décid&nent, rffilde aimait à comparer les langues avec des insfirunents de

musique.

AprÈË le grec et le polonais, c'est ru français que Wilde allait s'inté'ress€r.

Il s'agit là d'wre wolution tout à fait natuelle çand on sait la passion que Wilde avait

pour la France et sa mdtrise ds notre langu€. De phrg I'arseur çr'il envisageait de

traduire n'était aute que Gustave Flaub€rt ç'il admirait tant : << Yes ! Flaubert is my

master, and wheir I get on with my translation of the Tentation f de St Anntræ ] I shall

be Flaubert n, Roi par grâce de Dieu, and I hope somettring else beyond. >>t* Le ton de

cefie letfe pardt bien legsr, pourtant il faut srvoir qu'elle date de 1888, epoçe à laquelle

la carriere de Wilde n'élait pin encore laûcée, et où il avait rm cruel besoin d'argelrt. Iæ

proje1 lrrl' était sérieruq et Wilde allait ûlis€rrmtonbien différent quæ{ peu de te'mps

rv L"nur" ofOscarV[/'ilde, op. cit.,p.69.
ræ Selectedl*tters of Oscar Wilde, op. cit.,p.76.
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aprù, il ecrivait à l'éditeur Alfred Nufi porn lui demander : << Do you think (ftis is

private) that a translation of that afira ngbook of Flaubert's, La Tentation de St Antoine,

would be a success ? I want to do it >s Malheureuse,ment, 1à non plus le projet n'allait

pas aboutir.

Lorsque I'on obserrze attentiverre,nt la vie de Wilde, on se relrd compte

que c'est surtout lorsqu'il ûunque d'arge,nt qu'il songe à traduire. Aussi, après la tentative

æofiee de traduction de FlaùÊrt, faut-il attendre 1897 et sa sortie de prison pour qu'un

nouveau projet puisse voir le jour. Cette fois I'initiative n'est pas de Wilde mais de

Charles Wpdham qui lui propose de naduire et d'adapter Ia ptfue d'Eugène Scribe : Ie

Verre d'Eott Wilde acc€pte et il écrit à son ami Robert Ross : << I saw Wyndharn

yesterday : he came for thee hours, and now I feel I can do the plny prety well, as he

leaves me carte blanche to pult it about as I like. >>t" I en profite potu demander l'aide

de Ross dans cette tâche et il conchs en disant : << The cast W5mdham proposes is

splendid and rf you work hæd I shall hatte a great success. I am preparing a salon de

lecture for you >>ot Une fois de plus le projet paraît dlechant, mais le refrain est dejà

trop connu : il n'allait p:rs se concrétiser. Si dans les deux cas précédeirts, on n'tn connaît

pas la raison, cetre fois il est probable que le caractère velléifaire de Wilde soit le princryal

responsable.

En deplit de tous ces re,lrdez-vous manques, le nom de Wilde allait rester lié

à [a traduction jusque dans la mort. En lg0z,l'éditeur parisien Chades Caningtorg dont

le manque de scnrpules adejàété woçré, n'allaitpas hésiter àpublier mensongère'me'lrt

to Ibrd.
13' L"nur" o|Oscar Wilde, op. cit.,p.626.

" ' Ibid. ,p.627.
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deu fiadgctions sous le nom de Sébastien Melmoth, qui était le nom que Wilde avait

choisi d'utiliser à sa sortie de prison. Il s'agissait d'une part d'rne taduction de Ce qui ne

meurt jamais de Barbey d'Aurevill5r, et d'atilre part d'une ftaduction dv Satyrtcon de

Péfione. La supercherie a fo'nctisfiné pendant un tefiIps, permettant à Carington

d'ecouler un c€rtain nomb,re de vohrmes, rvntd'être heureusement déNnasquée 13e.

Il est impossible d'évoquer I'activité taductrice de Wilde sans parler du

cas de Salomé, texte si pæticulier d'ns son oewre. Wilde ne s'est pas conteirté de rediger

son drarne en français, mais il l'a égalemeirt << ffi >) taduire ç4 englais, ce qui est

decidément rme sihution peu banale. Nous avons dejà w que la rédaction 6e Salomé a

étéle ûuit d'rn processus pour le moins complexe, sa traduction ne s'est pas faite phs

simple,nent, loin de là.

Oscar Wilde a eu la tres mauiaise idç€ de propos€r cetûe tâche à Lord

Alfred Douglas. C'était I'occasion poru celui-ci de faire ses débuts dans le monde

litréraire. Ivlalheureuseineirt les cormaissanc€s de Dougfu en français étaielf limitées et sa

taduction était fiès marnraise. Elte abondait en contrsse,lrs et le style était pour le moins

dorserur Lorsqtre Wilde fit part de ses remarques à Dol€las, celui-ci lui fit rme scàe

terrible, au point que Wilde décida de rompre définitive'rnent avec lui. Mais arrec sa

faiblesse cornrmiàe, il allait bientôt céder à la pression de Douglas et de ses amis, et

cormne it le dit si bien dans son De Profundis : <<I took the translation and you back. >>14

B Carrington ne s'est pas contenté de cette srryercherie. Il a qale,ment publié de nomb'reuses

éditions pirates d'oeuwes de Wilde. l,e nom de Wilde était à cete epoque le garant de cbiftes de ventes
é|eves, et il attirait une multitrde de faussaires. I1 y a notanrment I'exemrple d'rme IMrs Chan Toon çl
dans les amrées vingt, a mis sur le marché ph:sierus apocryphes d'Oscar Wilde qn'elle avait rédiges elle
même. Il a fallu tolte la et la persorcrance de StJart Masorl le brbliographe d'Oscar Wilde
pourla démasqrer.

t* S"l""t"dl*no" ofOscæWilde, oP. cit-,W- 16l-162.
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Il se réconcilia donc avec Doug[as, mais insista pour que celui-ci fasse de nombreuses

corrections. Douglas reûrsa et écrivit à l'éditeur :

< Oscar and I have formd it impossible to agree about the translation of certain passages, phrases

and words in Salomé, and consequently as I cannot consent to have my work altered and edited,

and thus to become a me,îe machine for dorng the rough work of translatioru I have decided to

relinquish the affair altogether. You and Oscar can therefore alrdnge between you as to who the

translator is to be. My private opinion is that unless Oscar tanslates it himsel{ he will not be

141
saDslleû. )

Pour compliquer encore rm psu I'affaire, Aubrey Beardsley qui dwait

illustrer le texte En proposa sa propre traduction. Elle ne plut pas davantage à Wilde. Il

s'en suivit ure furieuse c<)ntoveffie enfre Wilde, Dougfu, Beardsley et l'éditeur John

Lane. Après de nombreuses discussions, on en vint enftr à un accord : Wilde allait rwoir

lui-même la traduction de Douglas. En contre,partie, le nom ds celui-ci n'aprparaîtrait pas

sur la page de titre, mais le volume lui serait dédié.

Ia fiaduction de Salamére,lnaniée par Wilde a paru le 9 fâ/rier 1894. On

ne sait pas exactement dans quelle mesure Wilde a retravaillé le texte de Douglas, mais si

I'on en croit Beardsley ses modifications ont été nombreuses.

J'ai eu la chance de porwoir correspondre avec Pascal AquierU et celui-ci

m'a anoué arioir pris beaucoup d'intérêt à comparer le texte français de Salomé et sa

fiaduction. Il ofte quelques exemples tirés de cette comparaison dans sa << préface >> à

Salomé que j'ai déjà citée142. I elr ressort que malgré.la révision de Wilde cette

ffaduction est peu tdèle et loin d'être parÎaite. [,es taducteurs y ont effacé quelgues

anglicismeg mais on ûornie dans le texte des faux-sens et contresens, des changements

r41c't' par Richard Elknanq Oscar Wilde, op. cil.,p. 403.
tt P^"ul Aq.ri"tg << Préface >, iz : Oscar Wilde , Salomé, op. cil.,pp.25-28.
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d'images, des exemples de diftrtionU des omissions ou des sous-traductions. Pascal Aquien

refiuilque egalernent : << Plus graves, sans doute, sont les aplatissements et non-reprises

d'echos qui nuisent à la coherence musicale et au succàs des effets incantatoiras du

texte >>1€, et il cite I'exemple de la fameuse declaration tripartite de Salomé à Iokanaan :

<< 1. Je zuis amoureuse de toncorps / I asr amorous ofthybody

2. c'est de tes cheveur que je suis amorueuse / it is of thy hair that I am enamoured

3. c' est de ta bouche que je zuis amouerxe / it is thy mouth that I desire >la

On peut donc juger cette traduction assez peu convaincante. Le fils de Wilde , V)nryan

Holtand a publié rme nouvelle traduction ds Salomé en 1957, mais c'est toujours la

premiàe version qui fait réfere,nce, probable,rnent parce que l'auteur lui-même y a

participe. Il est heurerur quÊ pour I'opéra de Staussi cree en 1905, le liwet ait été tiré de

la version originale en français du texte.r4s

Wilde a donc un peu ftaûrit, et beaucoup projeté ds naùrire, mais ce qui

va surtout nous interesser. est sa réflexion sur la taduction. L'auteur irlandais a

énormé,melrt lu de teses faûrits qui ont suscité chez lui de nombreux comme'ntaires. On

en trornre quelques exernples dans ses essais ou ses lettes et il convie'lrt de citer un mot de

felicitation qu'il a envoyé à Theodore Tilton, d^ns lequel une fois de plus ssn imagination

débordante a créé rme métaphore sublime : << You have done the only translatio'n of

Theophile Garnier which has the music and colou and form of the original ft is a little

masterpiece, and there are vef,y few who can porr the wine of song from the golden to

t* rbid-,p.2r.
'* Ibtd.
16 Latraduction en allemand estl'oeurne de Hedsrig Lachmann-
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the sitver chalice, as you have done, withots qpifling a drop. >>t6 Cependant, c'est surtout

c,n tant que joumaliste que Wilde aÎrmté de la traduction.

De 1884 à 1E89, Wilde a collaboré avec çelques joumaux dont le Pall

MalI Gazette.fi, a même été rédacteur en chef drt Woman's World. Durant toute cefte

période il a rédigé de nomb'reuses critiques d'ouvrages, dont rm certain nomb're étaient

des traductions, et contrairement à la plupart de ses confreres, qui jusç'à aujourd'hui,

n'hesitent pas à oaculter le ftit que leurs articles traitetf de te*es traduits, ou qui au

mierur débitcnt quelques banalités à ce suje! Wilde, lui, acco'rdait beaucoup d'importance

à ce fait

Lorsque l'on parcourt les nombrerm articles dont il a été I'at$eru, on se

rend compte çre Wilde ne negligeait jarnais de glisser quelques mots sur la traduction.

Parfois, cola reste trà srryerficiel oortrne dæs cet æticle srr tm recueil de letkes de

George San4 où après avoir loué le talent d'qpistoliàe de la romanciàe française, Wilde

conclut en disant : << I-a traduction est d'un geffe soweirt maladroit, mais la matière est si

intensémeirt intéressante que nous pouvons nous permettre d'êfie charitables. >>'* Cela

reste tres succinc! et on ne sait pas sur quels criteres il se base porn porter son jugemen!

mais au moins le lecteur est averti.

D'autes fois il accompagne ses waluations de quelques pensées phs

personnelles sur la faduction. C'est le cas dans rur article su la traductio'n par William

Topbee d'une selection de << chæsons de nres >> de Beranger. Wilde s'y montre peu

16 L"n*" ofOscoWilde, op. cit.,pp.130-131.
tot Oro, rù/ilde , << Letters of a Great W'oman >>, in : Pall Mal! Gazefie,6 mæs 1886, cité dans

Oscar'Wilde, Àristote à I'heure àt thé,traduction par Charles DanEig Paris : Belles Lettres, 1994) p. 170.
Aristote à l'heure ifu thé est un recueil d'articles et de critiques rédiges par lililde. Il existe r:n recueil du
même nom en Angleterre : Oscar V/ilde,Aristotle at.4fiernoon Tea (e&ted and intoduced by John S/yse
Jackson) (Londres : Fourth Estate, 1991) mais fort éhangement les deux recueils ne contiennent pas les
mêmes articles.
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corvaincu W la taduction poetique : << En gélnteral,les ft:aductions de poesies sont ds

simples travestisseme,lrts, o* la muse de Beranger est si simple et si narve qu'elle peut

porter rme robe anghise avçs aisance et grâce, et I\d- Topbee a consenié e,n grmde partie

I'allégresse et la musicalité de I'original. >>tot Wilde donne ensuite çelques exemples des

qualités et des faiblesses de la fiaduction avant de conchrre : << Bien qu'il vaille mieux lire

un poète dans le texte, les traductions ont leur valeur, cofirme les échos ont leru

musique. >>ton

Voila qui semble dejà plus intéressanq mais ce n'est encore rie,n comparé

arx quelques articles où Wilde a fait rmvéritable trar/ail de << critique de traduction >>, bien

proche de celui que je me prqpose persomellement de ftire dans cette éhrde. Wilde y

démorrtre toute I'attention qu'il portait à la traduction, mais egalemeirt sa remarquable

comaissance de ce zujet, et sagrande mdtrise ds langp€s c<nnme le français ou le grec. Il

n'hesitait pas à comparer mot à mot des pages entières des oernnes qu'il étudiaiq faisant

preuve de beaucoup d'exige,lrce eo ce qui co'nceine I's)ractihrde et la qualité de la

traductio'n, et se rnontant tres swere avec les traducteurs peu inspirés.

Pre,nons I'exenple d'rm article sur Balzac. L'éditeur englais Routledge

eirûeprenait la taduction complète de La Comédie humaine, et les deux p,remiers

volrmres venaieirt de paraîte comprenmt : César Birotteau, L'Ilhrstre Gaudissart, La

Duchesse de Langeais, et Le Chef d'oeuwe incontnt. Dans sa crfigue, Wilde fait

d'abord l'éloge de Balzaç, mais très vite il se tourne vers les taductions et alors, il se

monte impitoyable : << Excelleirt choix, mais naductions inégales, quelçres-rmes étant

propremeNrt mauvaises. L'ilhstre GaudissarL par exe,mple, est rempli d'erreurs

tot Os*r.Jt/ildg < Berangerin England >>,in: PallMallGæette,2l awil 1æ6, cité dans Oscar
Wtlde,Aristote à l'heure &t thé, op. cit.,p.176.

'* Ibià,p. r78.
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grotesques qui deshomroreraieirt rm écolier [...] Si M. Roûledge souhait€ que le public

lise ses versions de La Comëdie humaine, il dsvrait einbaucher des taducteurs qui aient

de petites comutissanc€s en français

conclusion de I'article : << Nous craignons que l'édition de M. Routledge ne convienne

pas. Elle est bieir imprimee, reliee rvec gout, mais ses taducteins ne cormpre'nneirt pas le

fraûgais. Crrand dommage pour cette Comédie lrumaine qui est rur des chefs-d'oeuwe de

notre tem1x. >>u1

Wilde ne mâche pas ses nots, mais ce qui mérite surtort d'afiirer notre

atteirtion est qu'il étaye ses prqpos d'rme vingtaine d'exeinples qui so'nt le fruit d'un

ftlÀrail de cornparaison minutieux Cemains des exemples qu'il ciæ sont savourerx

cofiune: << oBon conseilvaû rm oeil dans la main' dwient 'Good advice is an egg in the

hand' >>*' ou << fia&rire 'son coeur rvait rm calus à I'endroit du loyer' par 'his heart was a

callus in direction of a lease' est uoe inzulte à I'une et I'autre tangue >>1s3. D'autres fois,

Wilde n'hésiæ pas à propos€r sa prqp,re traduction : << 'Des bois de quoi se faire rm cure-

dsnt' n'est pas 'a few fees to slice into toothpicks' mais 'as much timber as would make

a ûoothpick

Voilà certain€,meril une facete de I'oeuwe de Wilde que I'on comraît peu-

Mais, s'il sait se montrer sévère lorsque la situation I'exige, il n'hésite pasi non plus à louer

rme tradnction ç'il estime réussie, ce qui est le cas de I'Odyssqy d€ Wiiliam Morris :

É0 Oscar'0Vilde , << Balzac in English >>, in : Pal! Mall Gæette,l3 septen:bre 1886, cité dans
Oscar'Wilde, Aristote à I'hanre &r thé, op. cil., pp. 183184.

tt' Ibid.,p. r85.

"'Ibid.,p.rB3.ttt lbid.,p. r84.
uo lbtd.,p.rB3.
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<( De tous les poètes modernes, Ird. William Monis est rm des mierx qualifies, par nature

et par art, pour fiaduire la merveilleuse epopée des pérégrinations d'IJ$sse. >>rss

Dans cet article, Wilde se montre encore phrs étonnant çre dans I'article

préédent : il ne se contente pas de cofiparer la fiaduction de Morris à I'original, il

affiche egalement une bome comaissancs des traûrctions précédeirtes :

< [La version de Monis] est Ia plus réussie et la plus satisfaisante de toutes. Malgé qu'en eut

Coleridge (sic), nous avons toujours consideré L'Odyssée de Cbapman comme infiniment

inlërieure à æt Iliade ; la sirnple diffërence de mète suffit à placer la premiàe à la deuxième

ptzce-L'Odyssée de Po'pe, avec son eclatante drétorique et ses ingénierm paradoxes, ne tient en

rien à la grande maniere de l'original ; Cowper est ermuyeu:<, Bryant atoce, et Worsley trop plein

de joliesse Spenserienne, et si excellente en bien des points que soit la version de MM. Butcher et

Lang, elle ne rend aucrm des effets artistiques de L'Odyssée et ne nous ofte, sofiIrne toute, que les

faits. La taduction d'Avi4 sryerier:re pourtant à presque torÉes ses devancières, ne peut prendre

rang aupres de celle de M. Monis. >s6

Cefie liste est véritablement surprenante. Elle est rme preuve eclatante de

I'interêt de Wilde pour la traduction et de sa comuissance du sujet L'article e,lrchaîne

ensuite sm Erelques exemples de réussites de Morris, Wilde regretrail tout au plus que :

<< I'esp,rit qu'il a ajouæ à la transfusion puisse paraîte à beaucoup phrs nordiçe que grec,

et quelques fois perséte phrs b'nryant que bear [...] t 
t". Néamroins la conchuion de

Wilde est élogieuse et il renËrque : << Ntrlle anthologie ne prorrvem les qualites de la

ûadgction de M. Morris. Sa vraie valeur ne tient pas à des beaÉes isolées, ne seftr pas

tt Oro, Wilde, < Mr. Monis' s Odyssey >>, in : Pall Mell Guette, 26 avrtr. I&d7, &é dars Oscar
\l"TdenAristote àl'hare &t thé, op- cit.,p.I4I-

uu Ibid.,pp,-142-143-
u' Ibid.,p- 143. Ceffe re,marqræ n'a 1ns manque de t"æper quelq:es traôrctologues qui Ia citent

dans ler:rs ærfhologis. C'est le cas de Sr:san Bassnet-Mc Guire, Træzslation Swdtes @evised Edition)
(Londres etNew York : Rorfledge, l99l) p. 67, ou de Michel Ballar{ De Ciceron à Benianin, opt. cit.,
p.239.
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rcrÉlée par des morceaux choisis au hasard : elle réside dans la cohesion et la propriété

absolues de l'elrs€mble, la pureté et la justesse de ses choix, son éloignemetf de

I'affectation et de la platifude, son harmonie de forme et de matiere. >>r58

Voilà certainemed des propos qui ne de,pareraient pas dans la bouche

d'rm traductologue de cette ftr du )O(ème siecle. Quand on constate la qualité de.s articles

de Wilde, on ne peut que regretter qu'ils n'aient pas inspiré plus de critiEres litteraires, ou

tors du moins qu'ils ne les aient pas incités à faire plus grand cas de la tra&rction dans

leurs analyses.

On peut egale,ment regrefter à la vue de I'exige,nce de Wilde dens le

domaine de la traduction, qu'il n'ait pas plus traduit lui-même. Quand on oomnît sa

maftrise de la langue française et la beauté de son style e'n anglaisb on p€ut rêrrer à ce

qu'auraie,nt pu être ses trdductions de Flaubert ou de Balzac.

I-a canière de journaliste de Wilde s'est atrêtée des ç'il a cormu un peu

de succès en tant qu'écrivain, et à partir de ce moment là" c'est moins la traduction des

oewres des autres qui I'a interessé que de faire traûrire s€xt propres écrits. Nous avons vtr

que la France était I'objet de toutes sss convoitises, et très vite il se mit à la recherche de

taducteurs susceptibles ds conveldr à cetûe tâche. Comme le laissait presager son activité

critique, il se montra très exigeant dans sa quête, et ilvoulait avoir un droit de regard dans

la tansposition de ses teses.

Nous avons rm excelleirt exe,mple du sérieux arrcc lequel il s'dela à cefie

tâche dans rme lettse datée du mois de decembre 1891 à l,a Princesse de Monaco. Lady

Windermere's Fan û'ryait pas encore été re,presenlee à Londres que déjà il cherchait à la

"'Ibid.,p. 148.
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faire traduire : << Coquelin has recommc,nded me to harie my play translæed by Delair,

who has dorc La Mégère [ApprivoiséeJ fot the Français. I have had an interview with

him, and he is fascinated by the ploq bu I don't know if he understands society-En$sh

sufficient$ welt I mean the English of the salon and the boudoir, the English one talks. I

am sending him the manuscript tomorrow. >>- Pa{ Delair était un écrivain français, et

La Mégère Apprivoisée que cite Wilde est rme traduction de The Taming of the Shrew de

Shakespeare qui fifi dormée à la Comédie Française le 19 novembre 1891. IMalgré c€la

Wilde dut estimer que Delair ne faisait pas I'affaire car la traduction ne se fit pas.

Quaûd il accorde le droit de traduire, Wilde dome des instructions très

précises : << Avec beaucoup de ptaisir j'autorise M. Jules Cantel à faire la fraduction e,n

français d'Intentions. Iæ droit de domer cette artrorisation appartiqil à moi seul

Seulement je ne veux pas qu'il traduise le dernier essai << La Vffité des masEres >>;je ne

l'aime plus. Au lieu ds cel4 on pourra mettre I'cssai paru dans le Fortnightly Review de

fânier dernier sur << L'Ame de I'hormne >>, qul contient rme partie de mon

esthétique. >>t6 Jules Cantel suivit les instuctions de Wildc rnais bien çre la lette dare de

l'été 1891, sa ûaduction ne parut qu'eir I9l4 chez L'Edition Moderne sous le titre :

Opinions de Littérature et dArt.

Après sa sortie de pnsoq Wilde n'était plus en position de force et il dut

moderer son exige,nce quant au choix de ses traducteurs, mâis plus que jamais il était

conscient du bénéfice Er'il pornait tirer de la taduction de ses textes. Non seule,ment il

avait grandement b€soin d'aryen! mais il cherchait aussi désesperément à rétablir sa

re,prration d' artiste.

Lse 
Lutt"r" o|OscwWilde, op- cit.,p. 306.

'* 
Ibid.,p.z94l295.
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Dès 1897, il teirta rme nornrelle fois de faire traduire Lady Windermere's

Fan. Cette fois-ci le taducteur dwait être Edward Strangman çi tavaillait chez

Leonard Smithers, le nowel éditeur de Wild€. Strangnan dsvint vite un intime d€ Wilde

et de Douglas, mais la traduction ne vit janais le jour.

Cefte teirtative ne fis que la première d'une loqgue série d'echecs. Apres

la France il se tourna vers I'Ilalie, et il essaya vainemetil d'y faire traduire Salomé. I-e

naducæur dsvait êfte rm c€ftain Rocco, rm jerme poète napolitain de vingt-cinq ats.ttt Le

but de cette fiaduction élait clair pour Wilde : << It would help me here [Naples] greatly to

bave it dong as the papers harrc beeir rafher offe,nsive, and I want to assert myself here as

an artist. >>tu' I n'eut pas plus de succès pour faire taduire en italien The Picture of

Dorian Grry, et ce malgré tous ses efforts : << There is a Neapolihn po€t, and good

English scholar, who wants to translate 4 and I want the Italians to realise that there has

beeir more in my fi1's thm a love for Narcisstu, ot a passion for Sporus : fascinating

though both may be. >>t*

Malheureusement porn Wilde , tà peu de ses oeinres ont été traûrites ds

son vivant. Cette siûration per$ se,mbler paradoxale quard on sait que très vite aprà sa

mort il est dewNru I'rm des auteurs les phrs trafuits au monde, et pourtant c'est la tiste

réalité. Peut-ête faut il yvoir le fruit de son exigence?

Si ['on prerd I'exemple de la France, la liste est ûà mince. Avant son

proces on n'y trouve guère qu'une traduction de The Birthday of the Infanta par Francis

Viélé4rifEn publiee en 1889 çri a suscité chez Wild€ le conrmentaire suivant : << Fn ce

tut Ibid.,pp. 64s, 6Gz et 664.
'* Ibid.,p.656.
r8lbrd.,p.695.
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qui concerne le style, c'est mon meilleur conte... Je le voyais eir noir et argent ; le fræçais

le transforme e,n rose et arge,lrt trt*; 
"t 

une traduction de The Setfish Giant par Marcel

Schwob panre en 1E91.

La première traduction de The Picnre of Dorian Gray par Eugeire

Tardieu a panr le ler juin 1895 alom que Wilde ve,nait d'être condanrné. Cette traduction

constihre |e pre,nier chapitre de l'éUrde qui zuiq et sans vouloir deflor€r celle-ci, il parant

interessant de citer ici un exEait d'rure letfie de Wilde concernnrt Tardieu. Cette lethe a

été écrite alors Ere I'ar1eur idaûdais était encore eir priso'n, et elle prowe çe si Wilde

attendait beaucoup de ses traducteurs, il,étilt aræsi le prernier à défendre'leurs interêts :

< As my afhirs are apparenfly being wormd up i am anrcious tat the French tanslator of my

novel shogld be considered. I was r:nder the irrpression that the French copyrigtrt was mine' It

seems tla! wbject to a ten-per-cqtt royalty,it is Ïl/æd & Lock's. Of course, their having it is

absrud. But I am entitled to tem-per-cent on ev€ry copy sold, rrhich of course should go to the

translator. S/outd you see KemabarU the aulhor, who is one of Ward & LocKs readers' and a

ûiend of mine. The nominal srmr of f, 10 was paid for the French rights to Humphreys : but is is

monstuous that Ward & Lock should be making money before the translator is paid- The French

are so nice to me, I am honified at the position of the tanslator. I propose to refund the i 10,

ttpougb Lerrerson, and then to bave the tanslator considered- His honoræirmr should be not less

tlmn f, 50. If I, ttgolgh Leversorq have half of tfris pai{ would T/ard & Lock pay the rest ? Also

wbat ofmyten-per-cent ? >16

I-orsqne I'on sait que cete lette a éts ffie du fond d'une cellule dæs rme prison

sirisitre, on ne peut que louer le gand coetu de Wilde. Il aurait pu se contenter de

s'apitoyer sur son sort saûs s'intéresser à ce qur se passait au dshors.

'* CitéparJacques deLæ$ade,< Préface >, r?: Oscar'gVilde ,OærwesQome If @aris : Stock'

1977)p. rL.
t6 

Lutt"r, o|OscsWilde , op. cit-,p- 417.
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Arnnt de conclgre cette section, il me reste à tait€r d'tme de'rniere

traduction, mais elle est de la phs haute importance car Wilde y a directeme,lrt contribué

et il enreste de nombnerur docgments : il s'agit de la taduction de The Ballad of Reading

Gaolpu Hemy-D. Danay.

Dwry était rm a$eur et rm journaliste fraryais passiomé par la culture

tritamrique. Il s'est longtemps occupe de la litteranne étrangere pour le Mercttre de

Frantce, et il s'est notaûrmeitt illusfé eir dweirant le traducærn afiiEé de H.G. Wolls.

Daway comraissait Wilde dcpuis le ternps de sa splendeur en 1891, mais il

est I'rm dcs rares à tui êfe resté fidèle jusqu'à sa morf et mê,ne ru{'el4 puisqu'il a

continué à défendre arde,nrnent sa méuroire dans les colonnes dn Mercare de France.

Wilde, quæt à lui, le teûÂit en har$e estime, le decrirant comme : << a charming fellow

besides behg a good English scholar. >>16

A la pgblication de TTte Battad of Reading Gaol en fânier 1898, Daway

e,n fit gne critique élogieuse dans sa rer/ue. A la lecture de cet æticle, Wilde s'empressa de

le remercier et de lui proposer de taduire son poème. Daway hesita tors d'abord mais

tres vite il se laissa convaincre par I'entlrousiasme de l'écrivain irlandais. l,es deux

hommes negocièrent avec legrs éditeurq et il ftt conv€ou que la Ûaduction paraûtaft

d'abord dans !e Mercure de France, puis quelques mois phrs tard sous forme de volume,

apposes à la version originale.

Très viûe Wilde s'est beaucoup investi dms cette traduction- Il se

préoccupa d'abord d1texte souroe, et des le 7 mars, il écrivit à son éditeur : << Will you

kindty send He,my Darray, 33 aveirue d'Odéans, Pæisr a copy of the second edition ad

'* Ibia,p.G47.
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once ) and also another to me.I wmt to see the corrections, and Darnay must have for his

translation the (so far) ultimate form of the great work. >>tut Ceffe reçrête est la preuve de

torse I'inportance que Wilde accordait à cette fta&rction et de tout le soin qu'il soubaitait

y apporter. Le mêrne jour il ffivit encore à Darnay pour lui domrer ses premiers conseils

et lui propos€f, son aide : << I need not say with wbat pleasure I would see your translation

Of course, there are not many words, relating to prison life, for which the proper Fre'nch

prison equivalents must be found : words that, though rrot ægo\ are still technical.I m'

always free, so pray let me know when I can see you? on the completion of the poem. >>ttt

A partir de ce moment les derur ho'rnmes allai€tû se reocontrer sornrelr! et

pour notre phrs grærd bonheur, Davray a consigné ses sowenirs dans rur chapitre intitulé

<< Co rment fir traduite en français IÂBaXadÊ, de la geôle de Reading >> inchrs d'ns son

ourfrage : Oscar Wilde : La Tragédiefrnab.r@

A la demande de Davray, Wilde vint d'abord lire et corrmmler le poème

ar,rec lui. Bizarrem€nt , le projet fallit rvorter à ce momeirt : Wilde crut compreirdre que

Davray voulait faire rme taûrction €n vers, ce dont il ne I'estimait pas capable. Telle

n'était nqllement l'inteirtion de Darnay, mais quand le quiproquo s'expliqu4 rur tel doute

s'était e,mparé de I'esprit dc Wildc qu'il se,nblait même vouloir r€,îloncer à tme traduction

e1r prose : << La conversation re,prit sn l'impossibilité de taduire la poesie, puisque la

seule différ€nce des mots, la disse,mblance du son et dc I'accentration des syllabes

srffsent poru faire disparaûte I'aspect de l'original et ce qui constittre rme grande part de

" rbid,p.7rz.
'o ' Ibid. ,p.7l3.
tt H*ty-D. Darnay, OscæWitite : LaTragédiefinale (Paris : Le Mercwe de France, 1923) pp.

gl-.t26.
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sa bearsé- Wilde fut singuliàeme,nt brillant. >>tto Après maintes palabres, il rwint sw sil

décisioq et la traduction put enfin être conmrencée.

Wilde continua à participer active,ment à l'élaboration de la version

française : << Une p,remière version f,rt rédigée dans les çrelques jours qui zuivirent et

j'allai la lui lire à hase voix. Cete lecûre fi.û recommencs€ mâintes fois et il fallut

plusieurs senudnes poru établir la version déftritive. Chaque mot firt soupesé, chaque

terme fit discuté, chaque phrase fis lue, relue, scandée, arrec ûoufes les intonations

possibles. >>ttt Wilde ne menageait pas sa peine, et Darnay a fat preuve de beaucoup

d'humilité En écrivant : << Si la version de l-a Ballade n'est pas un cheÊd'ocuwe de

traduction, ce n'est certes pas à lui que le blâme reviqrt ! Je m'efforçai d'êfre un

collaborateur docile. >>'o &te collaboration eirtre afreur et traûrcteur semble idyllique, et

pourtanf Wilde n'étnt pas pleineinent satisfait. Le 30 marq il écrit à Robert Ross : <<I

saw Darnay's translation of Reading Gaolyætetdry, and weirt over part of it with him- It

is a very difficult thing to translate, as, rmluckity and oddly, Davray has nwer bee'n in

pnson, so knows nothing of prison-terms. 'We banged the tins' appeared as 'On battaft le

fer blanc' ! I sfll have to work for days over it. >>t73

Nous disposons fllcore d'une letfie datee du mois d'avrilr alors Ere

Davray vie,lrt d'envoyer les éprerwes du @me à Wilde. Wilde en a fait une lecture très

afientive et il ne ftit pas moins de treize suggestions de modifications à Davray. Il expose

t'o lbrd.,p. Lo7.

"t lbid.,pp.9L95.
'o lbrd.,p.95.
'o L"tro" of OscæWilde, op. cit.,p.727. Ace zuje! lors de ma renconte avec Jacques de

Langtade, celui-ci m'a ral4torté une anecdote tes interessarÉe : lorsqu'il a lui-même retadtrit La Ballade
sn !975, il avait songé à collaborer avec Jean Genet, grand connaisseu du monde carceml.
Malheuf,eusem€nt la riprûtion de Crenet était telle que l'éditeur de Jacqræs de Langlade (Stock pour ne
pas le nornmer) arefusé cette idee.
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ses argurnents avec beaucoup de pnécision coûnne par exe'mple : << (page 4) est-ce que

'rqprornré' est bon pour outcasr ? 'Déshérité' ne vaudrait-il pas mieu"x ? Lord Byron était

tmoutcast. >)tto ou < (page ll) The Wretched man: Je verx dire le malheurerur, le ruiné,

le narûagé. Est-ce que 'le miserable' exprime tout cela ? J'emploie le mot avec pitié.

Sans dorre Hugo a érr.lJles Mserables, aussi persétre est-ce bien ? >>17s

Seules quelques unes des u:eae propositions de Wilde furent rctenues,

mais celui-ci se monta néanmoins sdisfait à la parution de la traduction fu poème dans le

numero de mai dt Mercure de France. L'int€rêt de Wilde ne s'arrêta pas là : il relut

encore attentivemecrt les iprernrcs du volume qui alait pardtre en novembrg mais cefie

fois-ci il ne porta que des retouches mineures au textE.176

Depuis lors, la naduction da La Ballade pæ Darray a été très diverseneot

accueillie. A I'inverse de Salomé,la participation directe de Wilde n'a pas suffi à en faire

la version de réfereirce. De nombreuses traductions nouvelles ont zuivi celle de Davray.

La Ballade est acûrellemeril le texte de Wilde le plus traduit en français avec p:rs moins de

nerf versions ffiérentes.

"o lbid.,p.729.
t" Ibid.
ttu L'*rré" suivante (1899), Davray allaittaduire cinq des sxPoems inProse de Wilde pourZa

Rewe Blanche. Mais cette fois-ci il n'y a aucune tace d'r:ne guelconque participation de Wîlde.
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1. HORTZON DU TRADUCTETIR (1895).

Quate amrées seulement se sont écoulées entre la parution de The Picture

of Dorion Gray sols forme de volume et sa pre, iàe traduction française par Eugeire

Tardieu.

Au vu des fiens privilégiés çi rmissaient Wild€ à la France, on pourrait

imaginer que le français fut la premiàe langue à avoir accueilli son ronuln. Pourtant ce

n'est pas le cas, car dès 1893 Tlxe Picture of Dorian Gray a été traûtit en nesrlandais.

L'autetrr de cette taduction n'sst auhe que Louis Couperus que beaucoup considàent

coûrme I'rm des plus grmds écrivains des Pays-Bas.

læ nom d'Eugène Tardieu est certes beaucoup moins prestigieux, et c'est

strrtout la dâÊ de parution de sa traduction qui doit retenir notre ateirtion- En effe\ Le

Portrait de Dorian Gray a été publié par les éditions Albert Savine le ler juin 1895, soit

rme ssmaine jour pour jour apres la condamnæion d'Oscar Wilde. Cette date est d'tme

extrêrre importance, car il est incontestable que le procà a été le tournant de la vie de

l'éç:rivain irlandais. Cornme nous I'arrcns vu, sil re,putation s'est trouvée eirtachee pour de

nonrbreuses années.

La coîncideirce de la fu du proces et de la panrion de la traûrction de

Tardieu n'est certainemelrt pas le ftiit du hasard. Bieir que I'on ne sache p:!s irvec

exactihrde à +rel mome,nt il a entrepris sa tâche, il est pftts Ere probable que Tardieu a

trd\iaillé dans I'urgeirce. On afuet genrÉralement qtre cefte pre'miàe traduction ôe The
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Picfitre of Dorian Gray avait pour brr de sorsenir Wilde au mom€nt de son procès : elle

était censee contribuer à l'établir en tant qu'écrivain en France, et par là même à faire

taire tous ses détracteurs. Il était donc indispeirsable qu'elle paraisse le plus rapide,ment

possible 1.

Pour bien toute I'effervesæncs çi a entouré ce procà, il

se,rnble indispeirsable de rwenir sur cet wenelnent plus eir détails.

C'est le 2 rnars 1895 que Wilde aprté plain:te pour diffamation contre le

Marquis de Queeirsberry. Bien que cette action en justice s'amrongait périlleuse, il était

I'accusateur, et il est resté en position de force jusqu'à I'ouverfire fu p're'mier procès le 2

avril.

Wilde étarT alors au sorrrmet de sa gloire, mê,me si ses lnovocations

contrariaient de plus en plus de monde, et si on le voyait sornreirt en compagnie de jermes

g€Nls à la reputation dorseuse. Deux de ses comédies, An ldeal Husband et The

Importance of Being Earnest, étaient à I'affiche simultanémeirt dans derl"x ttréâtres

prestigierx du West End de Londres: le Theatre Royal gaymartet et le St James's

Theatre. Elles y avaieirt un ârorme zuccà, et le talent de Wilde était ertfin reconnu.

Nous avons dejà vu qu'e,n Frmce aussi le nom de Wilde étarl sur totrtes les

làrres, et qu'il regnait sur les salons parisieirs; néannroins corlme I'a fort justement

re,marqué son anri Vinc€ot O'sullivan : << L'oeuwe de Wilde n'était reelleme'nt cormue

1 Jacques de Langlade qui coruraît extrêmement bien toute cette période a été le premier à me
suggerer cette hypothèse, lorsque j'ai eu la chance de le renconter au mois de juin 1995. Nous verons
que la biographie de Tardieu et l'étude de sa taduction con-ûrment cette thèse.
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que d'un petit nombre - Gide, Schwob, Louys, Mefftll et trois ou quatre autres qui

lisaient couramment I'anglds. >'?

Malheureuserneir! le procà allait tortr faire basculer : le 5 avnl 1895, la

cour rejetait I'accusation de Wilde, Queensberry était acquitté, et qui plus est" en vertu de

la loi de 1885 sur I'homosexualité, Wîlde étfr anêæ sous I'inculpation << d'actes

irmnoraux acconnplis avec d'autes personnes de son sexe >>. D'accusateirr, il se vit

transformé en accusé.

En Graûds-Bretagne, rme camp4gne de presse impifoyable s'abattit

immédiatement sru lui. Il ne s'est pratiqueme,nt trorryé personne pour le défendre, et le

Thealre Royal Haymarket et le St James's Theafte ont éûe jusçt'à retirer ses comédies de

I'affiche dès que la nowelle de son arrestation a été comtue.

F.n France, la p'resse a été moins vinrlente. Tors d'abord il faû savoir que,

chose rare à cette époque, I'homosexualité n'y était plus un délit. Odon Vallet écrit à ce

sujet : << En cetûe fin de XD(èrne siecle, rm seul grard pays européeir ne re'prrime pas les

rapports ' contre nature' entre adultes conselrtants : en L79L,la Rwolution française a

supprimé le crime de sodomie, trop enlouré de connotations bibliçres ou cléricales pour

rvoir droit de cité dans url régime lai'que. >>3 De phrs, suite à l'affaire Dret/fi$ et au

scandale de Panama, lors desquels les journarx rnglais n'ont pas mmqué d'ffiaqu€r la

France, certains journalistes frangais ont profité du procà Wilde pour se v€'îrg€r €n

fi$tigeant I'inhumanité des lois anglÂis€s.

2 Crté par Jacques del-an$ade, Oscar Wilde et la France, op.cit., p.186.
3 Odon Y ù7et, L Afair e Os c u Wilde, op. c it., p. 17 .
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Mais derrière cere façade, il faut se rendre à l'âddsnce, la siûration en

France ne valait guere mieu( que celle en Crrande-Bretagne. l,a plupart des anris ou des

admirateurs de Wilde se sont emprasses de retourner leu veste et de le renier. Un

exemple suffra pour te,înoigner de la passion qui montait. Le 13 avril 1895, Jules Huret

publiait rm court article dans le Figaro :

<< On nous demande de diftrents côtés quels étaient les gens que ûequentait M. Oscar Wilde

dllxant ses sejours à Paris. Nous ne saurions renseigner no's corespondants que sur ses relations

purernent literaires, ce qui peut-ête, ne satisferait qu'imparfaitement letu cudosité. La vérité, c'est

que M. Oscar Wilde était trà Gte dans phrsieurs centes. Ses farriliers étaient, croyons-nous, dars

le monde des lethes et des arts, MM. Jean LorrafuL Cafulle Mendes, Marcel Schwob et autes

éffivains sr$tils. #

Ces quelques lignes se,mblent bien inoffensives, mais elles ont entdné des reactions

démesnees. C'est tout d'abord Jean Lorrain qui allait Éûr: oubliant certainemeirt qu'il

rvait dedié sa nornrelle Lanterne Magique à Wilde t, il ft publier rme lettre dans laquelle

il niait toute intimité rvec celui-ci. Prds ce fut au tour de Marcel Schwob de renier

I'auteur idandais ; il arait pourtant passs d€s heures innombrables en sa compagnie et

avait naduit son conte The Setfish Gicnt.lvlais cela était desormais oublié, et Schwob

provo{ua Huret en ùrel A sa grande colàe , les témoios qu'il ariait envoyés chez Huret

réussirent à éviter I'aftonte,lnent. Caûrlle Mendès, quant à lul, aila ençore plus loin. Cette

fois ci, le duel eut bie,n lieu I-€s deux hommes se re,ncontrerent le I7 avrjd, et c'est Huret

qui gæna e,n blessant Mendès au bras.

Ces peripéties semblent sorties tout droit d'rm affe teryg mais slles

prouverû à Erel point les esprits se sont échatffés.

a Le Figuo,13 avril 1895, p. 59, cité par Ricbard F'llmanrL OscæWilde, op-cit. ,p.6L3.
5 Jean Lorrairl Loûane Megique, in: L'Echo de Pæts, 14 déce,rrbre 1891.
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C'est donc dans rme afrrosphère pour le moins tendue que I'afiaire ril/ilde

se ponrsuit. Lors du deuxième procès, le 26 atnf,o les jures ne peuvent s'accorder srr sa

culpab'ilité, et Wilde est donc re,lrvoyé rme toisiè,me fois devant la oour de I'Old Bailey.

Cette fois-ci, I'affaire va s'acherrer attecla condamnation de Wilde à deru ans de travarx

forcés, le25 ma 1895.

Lorsque la traduction de Tardieu parait le ler juin 1895, tois mois se sont

écoules depuis le début de I'affaire, et deux mois de,puis le début du procès lui-même. Si

rieir ne permet d'affrmer avec certiûrde que Tardieu n'a pas corrmencé sa tâche attmt

ces dates, il est par contre incontestable qu'au mornent où il a achevé sa taduction la

teryête étfrt à son apogee, et le conteÉe houlerx a nécessaire,me,nt eu tm impact sur sor

travail.

Le procà d'Oscar Wilde a eu rme importance capttalg mais il n'est pas le

seul élément qui a pu influencer le frvail du traducteur. n far$ tenir compte egalement de

I'étzt de la traduction eir France en cette fin de XD(è,ne siecle. I-a pre'miàe remarque à

faire, ainsi que le souligne Heûri Van Hoof dans son Histoire de l.a taduction en

occident, est qtre I'on traduit alors beaucoup de litteranrre anglaise, et surtors, bearcoup

d'auteurs contemporains. Très souiqrt, quelques années seulsmffrt s'écoulent e'lrtre la

pubtication des originaux et leur naduction C'est le cas notmnent pour les oeuwes de

Kipling; de Wells, de Hardy ou de Shaw u... On peut constater que sur ce poin! la

6 Henri Van HoolHistoire de Ia tra&rction en occident (Pads , Lorryain: Duculot, l99l) p. 70.
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première traduction de The Pichtre of Donan Gray enfre tout à fait dans la logique de

son époque.

Mais ce qui va suxtoû nous interesser en cette ftr de XD(ème siecle, plus

qu'rme théorie ou lm wenilel débat c'est qu'il y a en France lme certaine fagon de

traûrire qui prédomine. En effet, et c'est là un point très important, la majorité des

traducteurs cherche à acclimater I'oerryre étangàe au << bon gofit > français. Rieir ne doit

choErer ou perfinber le lecteur de la traduction ; pour cela on efface toute 1'<< étrangeæ >

de I'oeurne : on édulcore, on francise, on re,nd le seirs aussi clair et aussi net que possible,

parfois même, on cherche à améliorer I'original Il ne farr surtorû pas domer au lecteur

plus qu'il n'a I'habiûrde de recevoir.

Bieir elrtendu, tous les traôrcteurs ne pratiquent pas ds la sorte, et certains

prônent un litteralisme plus rigorueux, mais ils sont en minorité. I-a norme française de

I'epoque 4 pour rfiliser la terminologie ds Ladmiral, rme teirdance tà nette'nent

<< cibliste >>.

Amédee Pichot, le fondateur et le directsur de la Rettue Britannique,

symbolise parfaitement cette norme. Van Hoof le cite conmte l'ut des fraducteurs les plus

importants du XD(è,ms siecle : il a traduit B5norL Dicke,ns, Thackeray, Ivfucaulay, Walter

Scoft, Thomas More ou encore Bulwer-Lytton' .Vuléry Larbaud va encore plus loin en le

classanq ariec Auguste-Jean-Baptiste Defaucompret, << au premier ru€ pour I'activité et

l'€Nrormité du trar/ail accompli >>, et il enchdne e,n disant que ( ces deux noms sont

familiers à tous les anglicistes û'ançais. >>8 Incontestôlemeirt, Amédê Pichot est rm

p€rsofinagg essentiel pour les amater$s de littérature britaildqu, de cefte époque, or il est

' Ibid.,p.69.
8 Vaery latau4 De Ia traùtctio4 op.cit., p. 27 .
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egalement un adepte de la ffaduction francisanfe et adaptatrice. Georges Gamier a analysé

sa traduction ûr David Copperfield de Dicke,ns, et il en conclut assez sévàeme,lrt que

Pichot (< ne ûumque pas de desinvolarre par les lib€rtés qu'il s'aûorise ariec le texto

original >f

n fart preciser que cetre teirdance à acclimater les naductions n'est pas

spécifiEre à la seconde moitié du XD(ème siecle. Cormne I'a remarqué fuitoine BermarL

elle est issue d'rme vieille tradition û'mçais€ qtri a culminé avec les << belles infiGles >> de

l'âge classique to. On a déjà tant dit au zujet de ces farneuses << belles infidèles >>, et

pourtant il se,nble impossible de ne pas les woçrer dès que I'on aborde I'histoire de la

traduction en France. Ce type de traduction s'est gé'lréralisé dâns I'Europe des XVIIème

et XVItrème siecles, mais la Fræce en a éte l'(piceirtre, e! c'est là que son raryomemeirt

aétéle plus fort.

La te,lrdance à édulcorer et à francisetr ne s'est pas non plus arrêtee avec le

XD(ème siècle : norui verrons qu'elle est restée dominante pendant toute la premiere

partie du )O(ème siècle. D'ailleurs, elle n'a pas totaleme'nt disparu aujourd'hu! même si

elle est eir nette régression et si elle se fait plus discrète.

Je viens de cit€r Antoine Bermæ, et il faut recomdte que sa pensee sur

ta fi:adition << clbliste >> de la traduction française es! rme fois de plus, I'rme des plus

aborfies. Cef,tes, il fart gardsr une certaine prudeirce car Berman est volontairerre'lrt

critiçe envers cette ûadition ; n'oublions pas qu'il est le défenseur acharné d'une

méthode de traôrction phs litterale. N,Iais, eir dép,it de cefie réserue, son essai <( I.a

eCreorgesCrarmer,Linguistiqueettraàtction,op-cit.,p.60.
t0 Antoine B€rmarL < La. Tradnction et la lethe ou l'atfterge du lointain >>, op. cit.,p.37 .
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Traduction et la lethe ou l'auberge du lointain >> reste un outil incomparable pour qu1

souhaite comprendre I'histoire de la naduction française. Berman aime utiliser la notion

de ftaduction << ethoceirfiique >> dont il donne derx definitions. I-a pre'miàe est

errpruntée à rur poète-traducteur du XVItrème siècle du nom de Colardeau qui domre,

bien nalgré lui, ce que Berrran 4pelle la description le plus ingeirue et la phrs frappante

de ce type de traduction : << S'il y a quelque mfite à traduire, ce ne peut êfe que de

perfectiomer, s'il est possiblg son odgin4 de I'embellir, de se I'ap'p:roprier, de lui donner

rur air national, et de natmalis€r, en quelque sorte, cette plante étrangere. >>tt Puis Bermaû

complète cete premiàe definition Ftr une seconds de son prope cflL qui est à la fois

plus précise et plus ambitieuse : << [.a traduction etlmoce,lrtrique est] fondée sur la

primarsé du sens, elle considère irylicitement ou non sa langue coûrmc un être

intouchable et supérieru, que l'acte de taduire ne saurait troubler. Il s'agit d'introduire le

sens étranger de telle maniàe qu'il soit aælinaté, que I'oeurne étrangère apparaisse

conune un 'fruit' de la langue propre. )>tt

CeÛe wocæion de la langue française corlme sourc€ de la traduction

< ethmoceirtrique >> me pardt tout à fait essentielle. Berman précise rm peu plus loin :

<< La France classique avait posé sa laûgue cornme médirmr moGle de la commrmication,

de la re,presentation et de la création litteraire ; ce médium s'était constitué par I'exclusion

de tous les éléments tlngulstlques ve,rnasulaires ou étrægers. Dès lors, la ftaôrction ne

porwait être çr'rme trmsposition libre, rme acclimdation filtrante des textes étrangers. >>B

Cette idee est extênrement intéressæÉe, et Gr y réflechissmt on se reNrd coûnpte que les

adjectifs çe I'on tornre le plus souve,lrt associés à la langue classiqtæ tels que << cliafue >>,

1'Ibtd.,p.49.
'21btd.,p.53.
13lbid,p.x.
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< élegante >>, (< polio >>, << éçrilibrée D, ou < précise >, sont egalement cerx que I'on

attribue aru faductions de I'epoque des << belles infidèles >>. Il y a indeniabletne'nt un lien

très étroit qui rmit lafrer.té {eîéîéÊ par le français classique et la tradition ds notre pays m

matière de traduction. la

Pour être aussi exact que possible, il me fars ftire rme deiniere précision

e,n ce qui concefile le rattachsm€,nt de la maniere de traduire qui predomine à la ftr du

XD(ème siècle à rme longue tradition frangaise. Pæ tradition il faû que l'état

d'esprit de la plupart des traducteurs est resté identique à trrvers les siècles, avec cette

ferme volonte d'acclimaler I'original Par contre, les moyeirs mis 64 osrtvre par les

haducteurs ont changé : il est fuident que depuis l'âge classique, les ltbertés prises avec le

texûe original se sont tres progressivemeirt ame'lruisé€s.

Ainsi par exemple, la pratigue d'un Jacques Amyo! qu[ au XVIème

siecle, par souci de clarté, ariait peuplé la Grèce antique de qndics et de baillis, ety æait

intoduit les tournois de chwalerie et la galanterie de cour, pardt déjà bien dépassée au

XD(ème siecle tt. De même, rvec le tem1x, les coupes dictees par des criteres morau( se

sont faites de plus en plus rares. Mais cofiune le dit Bermm : << L'ampleur des

corrections, ajorss, sgppressiong modifrcations de torf acabit a diminué. I{ais pas pour

autant dispanr. [...] Au delà des modes de fiansformation grossiers prqpres à I'e'poque

la Cette fi€fté à f egad de note lmrgue a certainement été renforée par le fait que le fiangis est
ræté la langue diplomatique jusqu'en 19 19.

15 Je soubaite preciser qu'il æt trop âcile de denigrer les taductions d'Amyot avec le recul Elles
repondaient parfaitement au afientes du public de l'époque, coûrne le démonte le grand stlcces qu'elles
ont cormu Demême, qui sait ce que penseront les generations firhres des taôrctiors qne nous appelora
<< fidèles > aujourd'hul
D'autre pad le fait gue Jacques Amyot soit aujourd'hui e,ncore I'tm des traûrcteurs û'angais les plus
célèbres, monte I'impact qu'ort eu les << belles infideles >> su note culture.
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classique, nullle modifications ptus srbtles et plus inaprpareirtes pe'rmetreirt de maintenir la

conception de Colardeau. t>to

J'ai me,lrtionné ci-d€ssus rme minorité de traducteurs qui osait aller à

l'encontre des normes en pratiquant tme traduction plus liuerale. Je ne voudrais pas

conclme cete partie sans dire quelques mots de cslui qui est p,robablement le plus élèb,re

d'eirtre-erx : je verx parler de Chateaubriand et de sa traduction du Paradise Lost dc

Mlton en 1836.

Chateaubriand a été l'rm de ceux qui ont cherché à rompre avec cete

fiaditio'n des << belles infidètes >>. Il s'en est expliqué dans les < Remarques > qui

precèdent sa fiaduction- Il a d'abord tenu à préciser : << c'est rme traduction litrerale dans

toute la force du terme que j'ai e,nûqnise, rme traduction qu'tut enfant ou lm poète

pourront suiwe rur le te$e, ligne à ligne, mot à mot, corrme rm dictionnaire ouvert sous

les yeux. >>1t

Un peu phrs loin, il cherche à se disûancer des libertés prises pir ses

prédécesseurs :

< Toutefois tes taô:cteurs ont rme singuliàe monomanie : ils changelrt les ph:riels en singuliers,

ies singuliers en phuiels, les adjectG En substantifs, les articles €n pronoms, les pronoms en

articles. Si Mlton dit /e vent, f arbre, Ia fleur, /z tenrpête, etc..-,1ils mettent les vents, les arbræ, Ies

fleurs, les temipêtes, etc... ; s'il dit rm esprit dour, ils ffiterfila douceur de I'esprit ; s'il dit sa voirq

ils traduisent lavoiZ etc... Ce sont là de tes petites choses sans dorÉe ; cependant il arive, on ne

sait comment, que de tels changements repÉtes à la fu du poeme wte prodigieuse

t6AntoineBermarU<LaTraductionetlalethe ou|'ut&rgedulointain>>,ol1.cit.,pp.49-50.
17 Cite par Antoine B€marL < La Traôrction et la lettre on I'auberge ùr lointain >>, opt.cit., p.lll.
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alteratiorç ces changements donnent au génie de Milton cet air de lieu corrrmun qui s'attache à la

phraséologie banale. >18

On ne peut qu'apprécier la finesse de I'analyse de Chateaubriand- Il est rnai Ere le plus

grand risque de la traduction < ethnoce,ntrique >> est de banaliser I'oetnne litteraire- A

force de tout vouloir adapær au < bon goÛt > du jour, les traducteurs ont telrdânce à

effacer toutes les idiosyncrasies et toutes les particularités de sryle çi font souveirt

I'originalité et la force d'rm alrteur. Il s'agit malheureuse,meirt d'une sorte de phénomàe

de nivelleinent par le bas. Pour être juste, il faut signaler que à I'inverse, le risque d'tute

trafrrction trop litterale est de domer au texl€ traûrit tme touche d'<< éftaogeté >> là où

justement I'original eir est dépourvu. Il s'agit toujours d'atteindre ce farnerD( équilibre...

Quoi çr'il en soit Cbateaubriand conchtr ses << Re,marques >> e'n esperant

suscit€r des vocationrs : << Me serait-il permis d'esperer gui si mon essai n'est pas trop

malheureru<, il pourra arneir€,r chaque jour rme rwolrrion dans la maûiàe de trafuire ?

Du tenrps d'Ablancourt les traductions s'appelaient de belles infdèles ; depuis ce temps

là on aura vu beaucoup d'infiGles qui n'étaient pas toujours belles : on en viendra peut-

être à trornrer que la fidélité, même quand la beauté lui manque, a son prix. >>1s

En d€pit de la réussite de sa traduction, I'aprpel de Chateaubriand n'a pas

été eirtendq et la vieille tradition française a continué son chemin. La telrtative de

Chatearbriand a c€rtainemeNrt été inspirée par I'Alle,magne romantique, où torse une

genffion de poetes incluant des noms aussi illustres que Goethe, Novalis, Herder,

Sctrlcgpl, HôldErlin, Humboldt ou Scbleiermac,hEr avû tffité, ds dépasser les << belles

infideles >> en prônant rme traduction phrs lifterale. Ils d€clami€trt que la presenation du

tB lbid.,p.rzr.
'e lbid.,p.rz3.
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sens passait W la fidelité formelle, et souhaitaieirt emichir la langue allemande par le

contact avec l'étanger. La France n'a jarrais cûrmu de tel mornrement. La tradition y

était trop forte. Il y a certes eu des traductions plus litterales, mais elles ont toujours été le

frtrit de tentatives isolées et sont restées peirdant longtemps minoritaires.
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2.LE TRADUCTET]R

Nous :rvons vu que la pre,miàe traûrction français€ de T1æ Picare of

Doian Gray a paru le ler juin 1895 aux éditions Albert Savine. Malheureusemelû

coûtrne cela anivait frequesnment à cefie epoque, le nom du raducteur n'était pas

mentiomré, et cstre onrission aéæla source de nornb,reuses confisions.

Savine a publié rme seconde édition de cette ta&ption en juillet 1895,

avant de ceder ses droits arur éditions P.V. Stock Stock à son tour en a publié trois

éditions pour la seule me€ 19A4, toujours sans mentionner le nom du traûrcteu. Ce

n'est qu'en 1907, pour la quatrièrne édrTior5 chez P.V. Stoc( çre le nom d'Eugè,ne

Tardieu appæaît pour la premièrs fois srn lia couverhre, accompagné de la meirtion

<< édition rei/ue et corrigée >. J'ai comparé les textes de l'édition de 1895 et de l'édition

de 1907 : i[ ne fait aucun dout€ qu'il s'agit de la mêrne tratrction. Iæs corrections et les

révisions amroncées sont eÉrêmement fires, si I'on excçte quelques coquilles de

typographe. On peut donc, sans prendre top de risques, atFibuer la premiàe fraduction

française de The Picture of Dorian Gray à Eugeire Tardizu. C'est d'ailleurs ce que font

les s@alistes d'Oscar Wild€ les phrs é,minenls, tels que Ricbard Ellmaûn et Rupert

Hart-Davis.

Pourtmt les choses ne sont pas tou à fait aussi simples. Stuart lMason, le

b,ibliographe d'Oscæ Wilde, a" quant à lui afhibué cette traduction an corple Eugene

Tardieu et Georges lMaurwert'. quanA on comdt tors le sérierx fu tavail de lvlason,

20 St:art Masorq Oscw Wilde : Art arzd Morality, op.cit., p.157. Cæorges Maurevert est rm
obscru écdvain fiançais dont I'heue de gloire semble avoir été la panrtion d'un rortan intihlé LAfaire
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on ne peut pas prendre cefte affirmation à la legàg malheureusemsnt il ne dome :urctme

précision supplémentaire. Néamnoins, je pe,nse que si I'on ne peut pas totalement exclure

une participation de Georges \[aurwert, celle-ci ne peû tout au plus ç'avoir été minime.

Sinon, pourquoi le nom de Maurwert ne figue-t-il pas sru la couverture de l'édition de

19072 Etpuissurûors, ilya cetûelettedeprisond€jàcit5e(cf.p.132), denslaquelle

Wilde s'inquiète des interêts du traducteur de The Pichtre of Dorian Groy " . Or dans

cette letfte Wild€ parle de << The Fre,nch transldor >> au singulier. Toute la lettre prouve

qu'il est parfaitement au courant de l'éat de ses affaires, et ce bien ç'il soit en prison.

S'il y avait eu deux traducûeurs à parts égales, Wilde aurait necessaireme,nt eté ar courant.

C'est pour ces differentes raisons qu'il m'a seinblé plus indiqué de ne rete,nir que le nom

d'Eugène Tardieu pour cett€ tÉduction.

Pour être co,rylet à ce zujet, il faû encore aborder rm de,tnier point On

cite parfois Albert Savine cfimne premier taducteru de The Picnre of Dorion Grry.

C'est ce qu€ fait notamment François Dupuigrenet-Desroussilles dans la bibliographie

jointe au volume des Oewres de Wilde panr à la Pléiade u. Cette même bibliographie a

été rârtilisee daos le numero consacre à WildÊ pæ Le Magazine Lifréraire o. I est

absolumeff certain qu'Albert Savine n'a pas traduit The Picture of Dorian Gray.Il n'a

été que l'éditeur des derx premiàes éditions de cefie traduction en 1895. La source de

cette eireur est très facile à trower : Albert Srvine a lui même été taducteur. Il a tout

d'abord taduit çrelques oeuvres du basque et du caralan, rvant de commencor à tra&rire,

à partir de 1903, des auteurs anglais parmi lesçrels Artrrur Conan Doyle, Kipliry,

ifu gr&d plagiat Qf24). I1 a egalement ffi quelques comédies qui n'ont connu auctm succès. L'rure
d'ente-el1es, La Bæo ile laPasto (1904 presente la particulæite d'avoir éte éctile en esperanto.

21 Lett*s ofOscuWilde, op.cit., pp. 41tr418-
'OscarWilde,Oanvres@alis: Gallimard, Brbliothèqræ delaPle'rade, 1990 p.1S7.
ts Le Magazirze Littéraire,no343, mai 1996,p- 54-
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Stwenson, Swinburne, Shelley, ou De Quince,y. A partir de 1905, il a traduit une grande

partie de I'oeune de Wilde: il a conmrence par les contes (1905), puis ont stM, The

Portroit ofMr WH (1906,), The soul ofM*tunder Socialism (1906), Poems (190Q, tout

le théâtre (1909-1911), rme selection d'articles et de critiques (1912-19f3), et The Sphinx

(1919). Savine est certainem€ni l'un de coux qui ont le plus traduit Wilds, et il est surtout

I'rm des prerniers à l'rvoir fiaduit. Co'rrne son nom appardt sur la corryerture de la

pre,miàe traduction ds The Picure of Dorian Gray en tant qu'éditeur, et que le nom de

Tardieu n'y est pas mentiomré, il suffit d'un pzu d'inattention pour tomber dans le plege.

Vollà pourquoi cetûe erreur est fréque, eirt conrmise, ce çi ne la reird pas moins

regrettable.

Ve,lrons-eir à la persome d'Eugène Tardieu Né eir 1851 et mort e'n 1924,

il était principalement cormu pour ses activités journalistiques. Il a même été rédacteru en

chef du journal L'Echo de Paris. Par conte, son activité lifiéraire a été des phrs rédurtes.

En dehors du roman de Wilde, il n'a été l'auteur que de la traduction e,n prose de

quelçres poèmes de Lord Alfred Douglas qui ont paru en regæd des origimrur d'ns un

voftrme intifilé Poems (18%). Après ces deru< traductions, il faut atte,ndre près de vingt

ans pour reperer rme p,réface rédigée pour un owrage au titre peu eirgageant : les

Refrains de guerre de Theodors Botrel (parus en tois volumes de 1915 à 1920).

Tardieu a fait partie du ce,rcle d€s amis ds Wilde lorsquÊ celui-ci est sorti

de prison- Il est même I'un des rares à lui ête resté fidèle jræqu'à la ftt et à ve'lrir lui

reirdre hornmags sur son lit de moû Au cours des trois deiniàes années de la vie de

l'ér:rivain irlandais, on a sowent trouvé Tardieu assis à sa table dans dive'm bars pæisiens.

Malheureusemenf il ne rest€ qu'une seule tace de la relatio'n e'nftc les derx ho'nrm.es sous
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la forme d'rme lette datant du printemps 1897, dans laquelle Tardieu met Mlde en garde

confie çelques amis dangererx qu'il compte à Paris 24.

Si les deirx horrmes se sont cormus aprà la liberation de rWilde, donc

après la pæution de la traduction de Tardieq il senrble peu probable qu'ils se soieirt

frequentés attamrt- Il semble mêrne c€rtain que Wilde n'ait pas éæ aa courant du projet de

traduction de The Picture of Dorian Gray.D'ue part, dans la fameuse lette de prison

Eri a déjà été ttvoqu€c phrsieurs fois dans ces p4ges, Wilde parle toujours de << the

translator >> et ne cits jamais le nom de Tardieu -. Ce ton impersonnel n'est pas dans les

babrinrdes de Wilde, et je ne p€nse pas qu'i[ I'arait employe si Tardisu'a',rait été I'rme de

ses co'mraissances. D'autre part, qrund on cormaît toute I'irnportance que 
.Wilde 

atlzchatt

à son roman, et le soin arrcc lequel il choisissait les traducteurs de ses oeuvres, il parait

peu probable qu'il ait pu domrer son aval à Tardieu. On se sowie,nt des réticences de

Wilde quant au( comnissances eir anglais de Delair qui at ait éte pressenti pour traduire

Lady Windermere's Fan... Or nous allons voir çe I'angfais de Tardieu était exhànemetrt

faible. Wilde n'aurait probablemeirt pas acce,pte çre cette traduction se fasse s'il en avait

zu co'mraissance. La taduction de The Picture of Dorian Gray n'apu ête entreprise qu'à

un mom€,ît où Wîlde ne pornrait plus s'e,n occuper, ou à un momeirt où il n'avait plus la

tête à cela. Or il était €,ncore e,n France quelques jours à peine avant le début du procès.

Cela seinble accréditer la thàe d'ure taûrction faite à toute vitess€ pour teirter

d'apporter rme aide à Wilde an moment où tout connnençait à basculer.

Cc deinier point est extrê,me,nent importanf On ne dispose par conte

d'aucrur élément çi permette de sarrcir si Tardieu a agi de son propre chef (peut-être

2a Selected Letters of Oscu Wilde, op.cit., p.?30.
6 l*tters of Oscæ Wilde, ol2.cit., p. 4I7.
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parce qu'il admirait Wilde, ou çr'il souhaitait defendre la cause homosexuelle), ou si la

fiaduction a été comnandee par des anris de Wilde réruris pour I'aider...
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3. AI\ALYSE DE LA TRADUCTION.

Pour chacun des exenrples que je vais utiliser dans mes analyses de

haductions, on trouvetra la réfereirce en note de bas de page. La letfie O designera le texte

original, et I'initiale du nom du traducteur designera le texte de la traduction. Ces

référeirces indiqueront lapage et la ligne où I'on pourfi! reftorryer les exeryles. Ainsi, O

(3.13) signifiera que I'exe,mple se situe Paqgre 3, ligne 13 de l'original. T (7.23-25)

indiquera une phrase localisee çnge 7, de la ligne 23 àlahgne 25 de la traûrction de

Tardieu. Pour O {24.20-25.2), il faudra se reporter au p:rssage se situant eirtre la page 24,

ligne 20 etlapage 25, ligne 2 de I'original

Cormne mentionné precédemmenq toutes mes réferences au texte originat

de The Pictare of Dorian Gray sont tirées de l'édition Norton de 1988. Pour la

traduction de Tardieu, j'ai utilisé le texte de la deurième édition pirnre chez Albert Sarrine

enjuillet 189575.

I-a premiàe constatation que I'on fait lorsqre I'on compare les dorx

textes, est que Tardieu prend tès pzu de fibertés rvec la letfe de I'original. Loin de

vonloir mette rme çrelconque touche persomelle ou de vouloir adaptst sa traduction au

<< bon goût ) frarrçais, il colle pas à pas aru< phrases de Wilde.

Prenons par exemple la pre,miàe phrase du chapihe fV : << One afternoon,

26 l.ete><te de la pre,uriàe édition paru un mois plus tôt n'a pas été conservé par les bnbliothèques
frangises. Enûe cete seconde édition de 1895 et la derniere parue chez P.V. Stock en 1921, aucune
tansformation dn texte digne d'interêt n' est intenrenue.
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a month l,ater, Dorian Gray was reclining in a hxurious arnr-chair, in the lirle lib'rary of

Lrrd Henry's house in Mayfair. >> Tardieu reste aussi proche que possible de I'original en

fraduisant : << LJne après-midi, un mois apres, Dorian Gray était allongé en rm hurueix

fauteui[ dans la petite bibliotlrèque de la maison de Lnrd Henry à Mayfair. >f' Onpeut se

reirdre compte qu'il respecte jusqu'à I'ordre des mots, et ç'il ne deplace pas lme viryule.

Tout au long du texte il s'effo'rce ainsi de coller autant qu'il le peut à

I'original Pre,nons encore cette phase où Wilde écrit à propos de la sociét5 préteirdument

<< civrlisée >> : << It feels instinctivety that mamrers are of more importance than morals,

an{ in its opinioa the higlest respectability is of much less value than the possession of a

good chef. >> Tardieu s'en écarte du moins qu'il le peut : << Elle seirt instinctivemeirt que

les maniàes sont de plus grande importance que la morale, et, à ses yeur, la plus baue

respectablllité est de moindre valeur que la possession d'un bon chef. >>28

A premiàe vue cela semble fonctionner, malheureusement on se rend

compte très rapidemeirt que loin de faire rme traduction littérale au sens noble dtr terme,

c'est-àdire, étant fondee sur rm projet coherenl, Tardieu se cont€,nte d'appliçrer rme

sorte de calque maladroit Là oll par exemple, la traduction de Paradise Lost par

Chateaubriand était mûremeirt réflechie, et que celui-ci sarait avec exactitude quel bu il

voulait atteindre, Tardieu se contente d'ête servile par ignorance et crainte de I'eireur. Il

progresse au coup paf, coup, manquant totalement de recul par rapport au teÉe, et

n'envisageant jafirais l'oeuwe dans son ensem,ble. Il se laisse totalement dominer par sa

tâche.

n o eg.zs-29), T (65. l-3).
28 o lttt.z-to1,T (201.7-lt).
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Une fois de plus, une réflexion de Valéry Irrbaud vieirt à I'esprit pour

illustrer ce prqpos :

< Même dans nos rapports quotidiens avec I'oeuwe que nous taduisons nous reconnaissons læ

conditions du couple humain : ou bien elle nous réduira en sa puissance, nous asseffir4 portera la

culotte, et tout en nous abandomrant son corps nous refusera son âme, son ssns le ph:s ittime,

nous transfomrant de taducterus en balbutiants et ânonnants écoliers ; ou bier; conquise par note

attention à la fois detcate et vinle, nous I'aurons torfe à nous, précieuse charge d'âme, avec joie

sqlportée, toujorns festivernent accueiltie, la reine heureuse de nos her:res de force et de santé

plfferes !>æ

Hélas, c'est la première sohsion Eri s'ap'pliçe à Tardizu : il balbutie et il ânonne. Plutôt

gue la taduction d'une oeuvre litteraire, il compose rme version d'écolier, etj'irais même

jusqu'à dire la version d'rm bien manais écolier...

Dans sa forme la phrs imrocente, cette servilité se taduit p:!r rme multitude

d'ang[icismes. A force de calçer I'ordre des mots sur la phase nrglaise, le style de

Tardieu dwient trà lourd : << He is one of her most intimate friends >> est traduit par

<< c'est m de ses phts intimes amis >>s ; << I shall stay with the real Dorian >> deryient << Je

rest€rai arec le réel Dorian >>t ; ou encore, << cratss of striped tulips, and of yellow and

red roses >> est re,ndu pæ <<des corbeilles de fulipes raù/ées, et de jaunes et rouges

roses>>o.Il ne s'agit là que de çelques exernples parnri des dizaines, et quand on sait

tout le soin que Wildc poftait à la beaûé de son style et à I'eqrulib're de ses phases, les

maladresses de Tardieu sont pour le moins regrettables.

u VaayLæbaltt{De la traùtction, op.cit.,p. 46.
æ o 1tlz.rz1, T (251.r4-lt.
31oç?s.2s1,T(44.14).
ooez.r, T(t2s.3t-32).
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I-a scàe ûr chapitre XVI daûs laquelle Doriar erre dans les rues de I'East

End à la recherche d'une fumerie d'opium est caractéristique des limites du travail de

Tardieu Wilde y décrit les sentimcnts de son heros eir disant : << Ugliness that had once

been hateful to him because it made things real, bæame dear to him now for that very

re:urolt. > Iæ calque de la taduction est particuliàeinent peu réussi : <<l-a laidern çr'il

æarthare parce qu'elle fait les choses réelles,lui dweirait chere poru cette raison. >>3

Hélas, on va très vite se rendre compte que le mot à mot servile de Tardieu cache bieir

plus que de la maladresse. Le traducteur n'est pas simpleineirt dominé par le texte de

\{/ilde, il est vftitable,med subm€rgÉ par lut et bien souient il ne co'mprend pas la moitié

du sens de ce qui est ecrit. C'est le cas lorsque, dans la même scène, Wilde dévelop'pe son

idee elr écrirant : << Ugliness wiur the one reality. The coarse b'rawl, the loalhsome den,

the crude violence of disordered life, the very vileness of thief and outcast, were more

vivi4 in ftEir intense achn@ of impressiory thr, all the gracious shapes of Arf the

dreanry shadows of Song. >> Tardieu a &r mal à suiwe la psosr5e de Wilde, et il butc sru le

mot ( actuality )> qu'il fant bien sûr prendre dans le seirs de << réalité >>. Peu importe,

même s'il ne comprend pæ, il va continuer à coller coûte que coûte, et il traduit : <<Ia

laidsur étû.la seule réalite. I-es abominables bagarres, I'exécrable ta\rcrne, la violence

cnre d'rure vie désordomrée, la vilenie des voleurs et des déclasses, étaient plus rnaies

dans lenr intense actualié d'impressio4 que touûes les formes gracieuses d'art, que les

ombres rêrreuses du chant .># Tardizu se conteirte \rague,ne,nt de dfl,iner le se'ns, et il se

lance sarn se pos€f, de Erestions. Pzu lui iryorte qu'me << intense acûralité

d'iryession >> ne veuille rieir dire en tançais.

33 o 1t æ.zaz8), "r eil .27 -30).
Y o çt æ.zY3l), T (261.30 -262.2).
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Malherueuseme,nt, il faû bie,n se rendre à l'évidence : Tardieu est

totalerneirt depasse par le texte qu'il essaie de tadtrire. Cela peut surprendre carla langue

de Wilds n'est pas d'une très grande difficulté. Cornme le reinarque Borges ; s F.n vers

cofinne en prose, la synta"xe de Wilde est toujours d'une extrême simplicité. Parmi la

foule des écrivains tritmiques, aucuû n'est arssi accessible aux étrangers. Des lecteurs

incapables de dechifter rm seul paragraphe de Kipling ou rme seule stophe de William

Morris commenceirt et achèvent drns le mê,me apres-midi Lady Winderrnere's Fan. >f

Cette sinrplicité est poru beaucoup dans le charme du style de Wilde. Sa langue est claire,

précise et fluide, aûant de qualites qui ne pernrent que plaire arur Français. Il rfilise bieir

parfois un substantif un psu rare lorsqu'il taite d'art décoratif, mais en general la

difficutte pour le traducteur reside moins dans la compréheirsion ûr texte, que dans la

délicate necessité de reproduire I'equilib're des plrases de Wilde, dærs lesquelles il y a

rarement rm mot ds trop. I1 $fft de pe,nser à la concision et à I'efficacité de ses

épigramnes.

Si Tardieu se laisse ainsi submerger par le teÉe qu'il cherche à traduire,

c'est que ses cottrurissances en angfuis sont d'rme grande fablesse. Son niveau est celui

d'un debrtant, et sa lecûne de The Picane of Dorim Gray ne lui a permis que de

dechifter très grossiàement les grærdes tignes de I'intigue. La taduction de Tardieu

étarT necessaireme,nt vouee à I'echec. Chaque phrase témoigne des difficuttes qu'il a

35 Jorge Luis Borgæ, Enquêtes, o7t.cit., p. 114. Cela se confrme par le fait que I'on étudie
souvent The Picare of Dorian Ciray des la preuriere annee de facr:lté d'anglais. C'est ainsi que j'ai

décorwert le roman d'Oscar Wilde por:r ma part. Jean Bessorg le traducter:r de The Ballad of Readtng
GaoI, m'4 quant à lui, confé qure The Picare of Doriut @ay é6tt la premiàe oewre qu'il a lue en
anglais,lorsqu'il a appris cette langue sru le tard.
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connues. n cede dsvaût la moindre subtilité de la langue anglaisr, et son texte est

véritablcment fruffé d' erreurs.

Il brte tors d'abord sur la grammairc, et notarnme,nt srr les auxiliaires de

modalité. Pre,lrons la pbrase suivante : << For the canons of good society af,e, or shouldbe,

the saure as the canoilr of art Form is absohsety esserfial to it It should have the dignity

of a cereinony, as well as its umeakty t...1)>. Là où Wilde exprime rme certitrrde, la

taduction ne transcrit qu'rme weniualité : <( car les regles de la bome sociéts sont, ou

pourraient être, les mêmes que celles de I'art. La forme y est absolumeirt esse'lrtielle. Cela

pourrait worladiggité d'un cérémonial, aussi bien que soûr iréalité t...1>r*. Tardieu ne

saisit pas le sens du moda[ et il transforme le propos de I'original

Tors au long du toxûe il trébuche ainsi sur les degres de probabilité. Nous

en avorut un autre exemple lorsque Wilde écrit : << Yes : there was to be, as Lord Hernry

had prophesie4 a nesi' Hedonism that was to recreate life [...] )>. Là aussi Tardieu

transforme une forte certiurde en lme faible probabilité : << Certes, il powait y avoir,

Gornme I-ord Hemy I'avait prophétisé, un nornrel Hedonisme qui recréerait la vie t...1 ,rt-

On peut aisément imaginer l'e,ffet désasfieu( produit pæ b repétition de ce t5'pe d'e,rreurs

tout au long du tese : la peirsee même de Wilde est gauchie, il deruieirt vellâtairg alors

qu'il est absolu d"ns ses declarations.

Tardieu ne mdtise pas plus les temps de la lægue andaise. Quan{ au

chapite )C\II, Jæres Vane retornre Dorian Grry, il lui dit : <( Sybil Vane was my sister.

36 o 1tt t.ts-r7), T (20r. r&2r).
n o (tot.zs-zo, T (l 86. l-2).
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She ki[ed herself. I know it. Her deafh is æ your door. I rû]ore I would kill you in

return. > Le préterit du verbe (< swear >) nous raprpelle que dix-huit ans phrs tôt James

atrart fatt le serment dsvail Sybildeûrsr Dorian si jamais c'€lui-cilui faisaitdu mal

Tardieu ne saisit absolument pas cette ilutrrce, et ne reconnaissant pas la forme du

préteriq il le traduit male,lrcontreuserrent par un prése,nt : << Syb'il Vane était ma soeur !

Elle s'est tuée, je le sais...lvlais sa mort est votre oelrne, et je jure que je vais vous

tu€r!... >>* Cette foig c'est I'action ùr ro'man qui est mal exposée.

Les exenrples de ce type sont nonrb'reu:r J'e,n citerai rm secsnd qui me

parait particulièremeirt explicir : an ch4itre )(D( Dorian joue du piano lorsqre Lord

Henry lui pose rme question qui le farT tressafllir : << The music jared and Dorian Gray

starte4 and stared at his friend- >> L traûrction de Tardieu utilise 6 irnFarfait qui a un

effet tout à fait desastreu : << Le piano sonnait faru"..Dorian s'arrêta et regardant son

mi t...1 >P. Torte la soudaineté de la réaction d€ Dorian est perûre. On ne sent mêrne

plus son effroi, au contraire, il paraît étonnarrnent calme. On risçe tout au plus de

défuire de la pbrase de Tardieu que le piano est mal accordé ou que Dorian est rm piène

piæriste...

De telles lacunes en grammaire sont tort à ftit inadmissibles de la part

d'un hormne qui désire traduire lme oeirvre liueraire. Malheureusemeilq ses

comaissances elr vocabulaire ne valent guere mieux Il nous noie dans rm tel dehge de

fax-se,lrs et de contres€,îts que I'on dwrait éûrdier sa Faduction dans les collèges et les

æ O gA.nO-n1,T Q67.2+27). Il est important de preciserici que tous 1æ points de suspension

Erine sontpas entonres de crochets sont I'oernne de Tardieu On por:rra constater dans les oremples çi
suivent qtr'il en fait un usage abondarÉ

3e o (rol.+r), T (302.1&19).
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tycees pour montrer tout ce qu'il convient de ne pas faire. On peut affirnrer sans exagerer

que Tardieu tombe dans presque tous les prèges qui se prése'ntent à lui.

n bute sur les fau(-amis '. <<Actual life was chaos >> est traduit pæ << I^a vie

actuelle était un chaos >f.

Lorsque Lord Henry se souvieirt de la premiàe fois ç'il a vu Doriao, il

dit: << You were ralher cheelE, very shy, and absolutety extraordinary. >> Dans la version

de Tardieu cela dome : << Vous étiez rm peu plus iotfilu et timide, toû à fait

extraordinaire. #t Lorsque I'on sait que la principale quatité de Dorian est son admirable

beauté, il faû en déduire que pour Tædieq << être jorffiu >> doit être I'lm des canons de

la beauté. (Peut-être songeait-il à Cupidon ?)

D'arffes foig c'est lzvague ressemblance eirtre deux termes qui fait chrsr

le traductcur. Il confond par exemple < to forgive >> et ( to forget >. Ainsi, lorsqu'au

chapitre XD( Lord Hery s'interroge suf, ce qui a éloigpé Doriaû d,e Bastl et qu'il

demaûde: ( What was it separated you ? I suppose he bored you. If so, he never forgave

you >>, cela donne eir français : << Qu'est ce qri vous separa ?... Je crois Er'il vous

e,nnnyait. Si cela fl4 il ne vous ottbliajaûIais. #

Les erreurs grossiàes de ce type abondent dms la pre'miàe taduction

française de The Picture of Dorian Gray. Leurs conséqu€nces pernrent être tès variables.

Parfois elles nc gênent qu€ peu le lecteur parce qu'elles ne touchelrt qu'à des points de

dérail.

4 o 1rsr.ra1, T (28r.rrlq.
4' o çte+.2&29), T (303.29-30).
o2 o 1t6l.ts-1o, T (3ot.t4-tt.

162



Ainsi, Tardieu ne sait pas ce qu'est << a brston-hole >>, et i[ trafuit << settling

his button-hole in his coat >> par ( en boutomrant son pardessus >>€ .

Quæd Wilde écrit : << Sometimes when he was down æ his greæ house in

Nottingfuarnstrire, eirtertaining the fashionable young men of his own rærk who were his

chief companions [...] >>, cela dwiEnt : << Parfois quand il était dms sa maison de

Nottinglarnshire entorné des élegants jermes ge,ns de sa classe dant il était le chef

reconnu t...] r#.

Lorsqus Irrd Henry dit : << Oh, brothers ! I don't care for b'rothers. My

elder b'rother won't die, and my yormger b'rothers seem never to do anything else. >), on

peut lire dans la version française : << Un frère !... Je mc moque pas mal des fràes !...

Mon frere dné ne veut pas mourir, et mcs plus jeunes frères semblent vouloir

l'imiter. >f

Enfin, dans le même ordre d'idees, quand Wilds dfuit le théâîre sordide

où joue Sibyt Vane, il écrit : << The yorttrs in ûre gallery had taken off their coats and

waistcoafs md hung them wet the side. >> Une fois de phrs Tædieu trébuche, il confond

<< them >> et << themselves >>, et il taduit : << I-es jermes gens des galeries rvaie,nt retiré

leurs jaqnettes et leurs gile6 et se penchaienf sur les bahxtades. >f

Hélas, certaines des erreurs de Tardieu ont des consfuue,nces autreme,lrt

phrs lourdes. C'est le cas lorsqu'il déforme plus gravem.eirt la pensee de Wilde, et

notarmlent lorsqu'il malraite ces fanreux gpigramnes dont l'auteur irlandais était si fier.

ot o (30.27), T (4s.3G31).
4 o 1t to. tz-14), T (19.27-30).
o5 o 1n.tatg, T (15.2G28).
ot o loo.e-r t;, T (n7.2ol 18.l).
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Preirons cet exemple où l-ord Henry déclare : << Conscience and cowardice are really the

sanre things, Basil. Conscience is the trade-name of thefirm. That is all. )> Il s'agit 1à de

I'une de ces lnovocations si caractéristiques de Wilds, malheureusemeirt Tardieu ne la

comprend pas. On peut sup'poser qu'il confond << trade-name >> et << nickname >> et qu'il

imagine que ( the firm > signifie << la fermeté >>, et il traduit : << La conscie'nce et la

lâcheté sont reellemeirt les mêrnes choses, Basil. La conscieirce est le surnom de la

fermedé. C'est ûouL >>t Non seulement fairo dire à Lord Henry que (( la consciencc est le

$lmotn de la fermeté >> est rur contres€ns énorme, mais on cherche également à

comprenAre h logique de Tardieu Faut-il déûdre que pour lui la lilcheté et la

fsrmeté sontlamême chose ?

En fait Tardieu se contenûe de fraduire rme phase à la suite ds I'arûre,

laborieuse,meirq saill se poser de questio'ns sur la coherence du texte qu'il produit. Il va

særs dire que le resullat est désastrerx. Sa traduction est totalement décousue, voire

parfois complèteme,nt inconrpréhensible.

On va jusqu'à se demander si Tardieu lui-même sait ce qu'il a voulu dire.

Quand t ord Henry declare : << I think you are wrong Basil, but I won't axgue with you. 1r

is only the intzllecanlly lost who ever argua )>, on pers lire daûs la veision française :

<< Je peirse que vous r\rcz tot\ Bas4 mais je ne velD( pas discuter avec vous. Je ne

m'occztpe qu.e de Ia perle ùttuttectueile.' >f l-aphase de Tardieu n'a ab'solumeirt iurcur

sens.

Son texte est re,rnpli de telles absurdités, et on peut se demand€r s'il a pris

le te,nps de relire sa traduction Preirons rm dernier exerylg lorsçæ Stbyl Vane monte

o' o (t t.lg-Eg), T (12.31-33).
os o ç75.2s-27),T (19.2r-24).
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strr scèxre porn interpreter le rôle de Julietûe, Wilde la décrit ainsi : <<Afoint bfush,like the

shadow of a rose in a mirror of sitver, came to her cheelæ as she glanced at the crowded

enthnsiastic house. >> Dans lia vqsion de Tardieu cela dome : << Un sourire abattu"

conlme I'ombre d'rme rose dans rm miroir d'arge,nt vint à ses lèvres en regardant la

foule enthousiaste emplissant le théâfe. rf Q.r"t peut être le rapport srtre rm << sourire

abathr >> et << le reflet d'rure rose > ? Cormnent un taducteur peut-il laisser passer de telles

incoherences ? Ce type d'erreur me semble ête la meilleure llrerrye de la précipitati.on

dans laquelle Tardieu a travaillé. Il s'agit là d'rm point nes importart, qui rure fois de plus,

accrédite la thèse d'rme traductim faite alaûs I'urgence pur aider Wilde.

Parfois Tardieu est eircore phæ ridicule qu'incohereirt, et il donne une

touche burlesque :rl rorrn de Wilde. Au chapitre )G par exemplg I'arteur irlandais

dresse toute une liste d'anecdotes liees arur prenes précieuses, dont celle-ci : << A

seamonster had beeir enamoured of ûe pearl that the diver brouglt ûo King Perozes, and

had slain the thiet and mourned for swe,n moons over its loss. lVhen the Hrms lured the

king inlo the great pfr, he flang it away - Procopius tells the sûory - nor was it wer found

agafur, ttroryli the Emperor Anastasius offered five hrmdred-weigtrt of gold preces for it. >>

Tardieu augmente flroore I'aspect fantastique de cette hisaoire eir ûaûrisimt : << Quand les

Hrms aftiràent le roi daos uoe grande fosse, il s'ewola, Proco'pe nous raconte, et il ne

fis jamais retrouvé bieir que I'empereur Anastasfus ers offert cinq ceirt tomes d€ pièces

d'or à qui le decouvrirait.. >>to Ce contrese,ns là a au moins le mécite de nous faire sourire.

4e o 16t.7-91,T (1 19. 19-23).
s o (too.zr-æ), T (194.r-t.
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On refourre le même effet ridicule dans le passage zuivant : << There are

momelils, psychologists tell us, when the passion for srq or for what the world calls strr.

so dominates a naûrf,e, that wery fibre of the bo4y, as e\i€ry cell of the brain, seems to be

instinct with feafirl impulses. >> Ctrez Tardieu" cela donne : << Les psychologues nous

dis€nt, quand la passiom pour le vice, ou æ que les hommes appellenr vice, domine note

naûrf,e, que chaque fibre du @lps, chaque cellule de la cenrelle, semblent êÛ:e animés de

motnements ffraymts. >>tt J'avoue rvoir &r mal à me représenter des fbres et des

ccllules en train de faire des morniements eftayants. I^a preiniere fraduction du roman de

Wilde dépasse torses les limites imaginables...

Malhflxeusement, le jeu de massacre du traducteur ne s'arrête pas là.

Tardieu nç se conlenÎe pas d€ muftiplier les incohérences et les passages ridicules : il rend

le texte illisible eir cormnettant des conûesens énormes dans des passaget esse,ntiels poru

la compréheosion de la zuite du roman

Pre,lrons par exe,mple rm passage clef du chapitre IV- Dorian Crray vient

d'amrcncer son mariage avec Sibyl Vane à Lord Henry. Iæ jerme hormne a déjà

zuccomH au cbarme de Hemy, et c'est à ce moment Fécis qus Uiild'e nous lirne la

véritable nature de la reliation qui va lier les dern< honmres jusqu'à la ftt fu roman : << As

he left the room, Lord Hemy's heariy eyelids drooped, and he b€gan ûo think CedaiDty

few people had wer interested him so much as Dorian Crray, and yet the lad's mad

adordion of some one else caused him not the sligltest pang of æmoyanc€ or jealousy.

He was pleased by it. It made him a more interesting sbdy. >> Il s'agit là d'un passage

d'rme importance effiême. D'une pæt il nous renseigne sn la vffizble personnalité de

51 o 1t+6.n-20),T e66.zc3o).
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Lord Henry, mais surtor$, il nous aprprend que pour lui Dorian est avant tout rn zujet

d'expérie,nce. Toute son influence fuflne sur le jerure hormte, qui va se révéler

terriblemeirt néfastg decoule ds la- I-a traduction de ce passage par Tardieu est

désastreuse : << Dès qu'il firt parti, les lorndes paupiàes de Lord Henry se baissèrent et il

se mit à réflechir. Certes, peu d'êfies I'arnieirt jamais intéressé au même point çe Dorian

Gray et mêmo la passion de I'adolescent poru quelque avt.e lui causait une ffie fsicl

légère d'enmi an de ialousie. Il en était content fl, se devenoit à lui même ainsi m plus

intéressaff zujet d'études. >>" Lo, taducteur n'a sfrictement rieir conpris à la relation qui

liait Inrd Hemy à Dorian, et il,la rend incompréhensible arx lecteurs'de sa traduction-

f image que cerx-ci se font de Lord Henry est complètement faussée, et la suite du

comportement de ce persomags ne répond plus à aucune logque.

La mêrne chose se produit vers la fin fu roman, au chapitre )O( Dorian

est pris de remords, et il souhaite dfl/€nir meilleu. Hélas, il se deinande s'il r'est pas trop

tard: << Was it really tnre that one could never change ? He felt a wild longing for the

unstained pruity of his boyhood - his rose-whitc boyhood as lord Hemy had once called

it. He knew that he had tarnistred hinself, filled his mind with comrption and given

horror to his fancy ; that he bad been an evil influeirce to others, and had experienced a

terrible joy in being so ; and that of the lives that had crossed his own it had been the

fairest and the most full of promise thd he had broaght to shame. But was it all

inctriwable ? Was there no hope for him ? >> On sent à quel point Dorian est desemparé.

I1a pris conscience que sa vie était rm échec, et le dorile I'e,nvahit C'est dans cet &a

d'esprit que Erelques pages phrs loin il cormnet le geste fatal de transpercer le portrait..

Là non phrs Tardieu n'a rien co'mpris et il corrmet un confreseirs énorme à la fin du

52 o 1æ.+o-u1, T (Bl. 1 1 -l 7).
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passage €n traduisant : <[...] de tortres les vies qui arraie,nt traversé la sie,nne et qu'il avait

sonillées, la sienne étoit encore la plus belle et la plus remplie de promesses... >>tt Alors

que dans I'original Dorian s'enfonce dans sa Gtresse, chez Tardieq par rme sorte de

pirouette il retrornre I'espoir... Conmrent expliquer alors le geste dese{eré qu'il va

conrmettre quelques pag€s plus loin ? I-e dénouement dtr roman devient difficileme'lrt

compréhensible.

Cette énuneralion des defaillances ds Tardieu pourrait se poursuiwe

indéftriment lant les exernples sont nomb'rerx. Je me contenterai de citer un dernier

extrait 1rcur monfter jusqu'où le taûrcteur perû aller dtns son travd de destruction- Il

s'agit d'rm passage du chapite )il sru la peur injustifiée que I'homme a de ses sens,

thè,me cher à Wilde:

< Bnt it appeared to Dorian Gray that the tue natrre of the sqtses bad nerter been r:nderstood, and

tlrztthey hailremained sa,age utd æûmal merely because the wodd had sougltt to stæve them

into subnnission or to kll them by prtru instead of aiming al making the,m ele,ments of a new

spirituality, of which a frre instinct for beauty was to be the dominant characteristic. As he looked

back upon man moving tbror:gh l{istory, he was haûÉed by a feelirg of loss. So mtch had been

snendered ! And to zuch little purpose ! >>

Tardieu est complètemeirt sub,mergé par le tese anglais, et il taduit :

( Mais il serrrblait à Doriær Gray Ere la vraie natme des sens n'avait jannais été comprise, qzte les

honmæs éteient restés hntts et s@wages parce qlle le monde avait cherché à les @a ner pæ la

soumission ou les ærérrtir pæ la douleur, au lieu d'aspirer à les faire les eléments d'tme nourrelle

spiriûralite, dont rm instinct srùtil d€ B€aûé &artla dominarûe caracteristique. Conrme il. se figurait

53 o çtel Jvzt, T (31 o. 13-l O.
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I'homme se mowant dans I'histoire, il fiÉ hanté par un sentiment de defztfe---Tar tt animt ëtë

vainans et poru rm but si mesquin. >a

Iæ raducteur n'a absolument pas compris I'idee qu'exprimait Wilde. Il fait un pre'mier

contresens dà te début du passage €,îr pensant que ce sorit les << honmres > qui étaient

restes àl'état sauydge s1 *nimal alors qu'il s'agitbien e'nteirdu des <<sens>), et tout au

long de ces quelques phnases, il persiste dans son effeur sims se rendre compte de quoi

que ce soit Tardieu ûutnque absolument de recul par rapport au texte çr'il essaie de

taduire. Son seul but sernble être d'avancer tant bien que mal dans la tâche qu'il s'est

fixee (ou qu'on lui a fixee) et surtout dc fuir le phs rapidement possrble.

Nous arions pu nous rendre compte tout au long des exernples qui

precèdeirt çre Tardieu ne mdûisait absolumeirt pas la langue anglaise. Force est dc

constater que sa maîtise de la langue française laisse elle aussi beaucoup à désirer (peut-

être eir partie fu fait de la hâte dens hqu.L il a travaillé).

Nous avons déjà w que sa façon de coller mot à mot à I'original créait de

nomb'reuses lourdeurs de style. I\{irlheureusement, même lorsqu'il decide d'ête moins

servile, son français reste douterx. Prenons par exernple la phrase : << After about a

quarter of an hour llallward stopped painting looked for a long time at Dorian Gray, and

then for a long time at the picture, bithg ûe end of one of his huge brushes, and

frouming. >> La trmsposfion de Tardieu n'est pas très heureuse : << Au bout d'rm quat

d'heure, Hallward s'arrêta de travailler, en regardant alternativement longtemps Dorian

s o (t ot.tçI7), T (185. tt24).
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Gray et le portrait, mordillant le bors de I'tm de ses gros pincearur, les sourcils

crispés... >>ss

Lrs exe,mples de ce type sont nombreruq cornme lorsque Tardieu traduit :

<< When I am painting, I can't think of anything else >> par (< Mais quand je peins, je ne

p€nse àien autre chose >>s ; ou << Brtyou must come and sit to me yourself again >> par

< I\dais il faudra que vous veniezencore me poser >>t'.

On peut aisémeirt imaginer I'effet d€sastet.x que proûdt la rçétition de

maladresses de ce genre. Oscar \ilîlde portait rur tel soin à la beafié de son style. Iæ

moins que I'on puisse dire est qtre Tardieu ne lui reod pas justice. Le style de l,a premiere

tradrrction française de The Picfiire of Dorian Gray est heurté et peu agréable à lire.

Tardieu ne se conteirte pas d'être naladroit, il commet egalement de

véritables fautes de frangais. C'est le cas par exernple lorsqu'il écrit : << IJne horrible

fascination s'émanait d'eux tous! >>sE Le verbe << émaner >> ne s'tûilise jmais irvec ull

pronom réflechi. Nous avons rm autre exernple lorsqu'il écrit : < Le lendemain, il ne sortit

pas et passa la phrs grande partie ds la joumee dens sa chambne, en proie cvec urre teireur

folle de mowir t...] >r'0. Cetre phrase n'est pas acceptable non plus, I'exprression correcte

étant << être eir proie à quelWe chose >>.

F.nfin, il lui arrive d'imrenter des mots pour repondne à ses besoins. I1

procède souwnt par dérivation à partir de substantifs. Afutsr, dans la phrase : << Des

ombres fantastiEres se silhoueuaient conte des jalousies illuminées >f, il cree le verbe

ss o ç2,4.n-zs.t), T (37 .29-32).
56 oet.zt-zg),T e2.+r.t o lsz.rlr+;, T (160.26-27).
58 t (zoo.zg).
5e t (zgt.t-g).
50 t (zer.z-g).
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< se silhouett€r > à partir du nom << silhouette >. Il procède ds même lorsqu'il écrit << les

minces spirales de firmee bleue çi s'entrelaçaient fantaiststement avbout de sa cigarette

opiacée >ft, mais I'adverbe << fantaisiste,me,nt >> existe aussi pzu que le verbe << se

silhouetsr >>...

Pour Ere I'analyse de la naduction de Tardieu soit complète, il me faut

aborder un derni€r point auquel j'ai déjà fait alhrsiorr le traducteur a la curieuse manie de

saupoudrer son ûeÉe de points de suspeirsion Prenons rm etrait fu chapitre VII dæs

lequel Dorianvieirt de rentrer chez lui apres arruir rompu avec Sibyl Vane :

( Cruelty! Had he been cnrel ? It was the gid's frult, not his. He had dreamed of her as z g@t

artist had given his love to her because he had thouglrt her great. Then she had disappointed him.

She had been shallow and unworûy. Anq yet, a feeling of infrûte regret came sver him, as he

thought ofher lying at his feet sobbing like a little child. He rerrembered with what callousness he

had watched her. Why had he been made like thaf >

Dans la traduction de Tardieu cela donne :

( Cruauté ! Avait-iléte cnrel ? C'etait ta faute de cette €nfant, non la sierure... I I'avait rêvê tme

grande artiste, tui avait dormé son amonr parce qu'il I'avait crue geniale... Hle I'avait desappointé.

Elle s'était montee quelconque, indigne... Tout de mêmg tm sertim€lrt de regret infrri I'envahit,

en la revoyant dans son espri! prostree à ses pieds, sanglotant cornme tm petit Enfant !... I se

rappela avec quelle insensibilite il I'avait regardê alors...Pornquoi avait-il eté fait aind? )62.

Les quafie fois où rtrilde clôt ses phrases par un point, Tardieu re'mplace ce point par des

points de suspe,nsion On a pu constat€,r dms beaucoup d'exemples cites daos cete

analyse çr'il procede très souveirt de la sorte. En ge'neral, les points de suspe'lrsion sont

6t t 1Z.S-6;. Malheureusement porn Tardierl Le @srd ilictiorrtaire wiverset ifu ){Dtèrne siècle
de Pierre Iarousse confrme que ces termes n'€tdst€ntpas ph:s alors quemairûonnt

52 o (rt.zt-zg). T (131. 1 t-19).
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u.'risés lorsque I'on veut sous-eirtendre lm commentaire ou rme conclusion

compréhensible pour celui qui lit. Que voulait sous-e,ntendre Tardieu en saupoudrant ainsi

son teÉe ? Peut-être est-ce son impuissance face à la taôtction du roman ds Wilde ?

A force d'abuser ainsi des points de suspeirsio'n, il rend totalemeirt

imperceptible poru le lecteur les rares fois où Wild€, lui en Éilise. Pre,nons cet ar.ûre

exrait du chapite Vtr, juste avant que Dorian ne quitte Sibyl :

<< 'DoriarL Dorian, don't leave me I' she '[ am so sorry I didn't act well I was thinking

of you all the time. But I qill try - indeed, I will ty. It came so zuddenly across me, my love for

you I think I should nerrer have known it if you had not ki$sed me - if we had not kissed each

other. Kjss me again, my iove. Don't go away from me. I couidn't bear it. Oh ! don't go away

fromme. Mybrofter...No ;nevermind- He di&r'tmeanit. Hewasinjesl.. Btûyot1oh ! can'tyou

forgive me for to-night ?' >>

Les points de suspension repondeirt à rm projet bien précis drns c€ passage. D'rme pæt,

ils marErent rm temps d'arêt dans le flot continu des paroles de Sibyl. D'autre parl

grâce à ce procédé, le lecteur çipartage son secret sait inmediatement qu'elle pense à la

promesse faite par son fràe James de tuer Dorian au cas où il lui arivait malheu.

IMalheureus€,ment, I'effet recherché par \Inde est irrémédiablerneirt perûr par Tardieu"

noye dans la masse des points de suspeirsion :

<- Doriaq Dodan, ne m'abandonnez pas, souffia-t-elle. Je nris desolée d'avoir si mal joué; je

pensais à vous tout le temps ; mais j'essaierai...oui, j'essaierai... Cela me vint si vite, cet amoux

pour vous... Je pense que je I'eusse toujours ignoré si vous ne m'aviez pas embrassé-.. Si nous ne

nous étions pas embmsses... Embrasse moi encore, mon arnour... Ne t'en va pas ! je ne pounais le

supporter ! Oh ! Ne t'en va pas !... Mon fràe... NorU ça ne fait rien ! Il ræ voulait pas dire cela.. il

plaisantait I . . . Mais vous, powez vous m' oubligr à car:se de ce soir ? >>63

8 O gt.l-t+),T (127.9-19). On peut egalement remarquer le superbe conûesens à la frr de cet
e:<fiait, où une fois de ptus Tædieu confond < to forgive > et << to forget >.
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4. CONCLUSION.

A I'heure de conclure, le bilam est afligemt : la premiere fraduction

française de The Picure of Dorian Gray est rure véritable catasfiophe. Le texto de

Tardieu regorge de faux-sens et de contreseNrs au point de le re,ndre incohâent et absrnde.

Certaines de ses erreurs sont d'rme telle enormité que le lecteur a beaucoup de mal à

comp,rendre l'évohfion des persomages ou la catrse de leurs acûes. De plus, la fiaduction

est rédigée dans rme langue tres pzu soignee : lcs lourdeurs de style abonden! et I'on

decourne même de graves fares d€ français.

Les causes de ce désasfie sont multiples. k plus fuidsnte est la temible

inoompétence d'Eugène Tardieu tr ne mdtise absolument pas la laûgue anglaise, ce qui

innnanquablernent le precipite dans tous les prèges q1n se presentent à lui. Tardieu aruait

dû arrcir la lucidité de ne pas tenter de traûrire le roman de Wilde. D'alilleurs, à

l'exception de quelques poèmes de Iord Alfred Dougfas, sa carriàe de traducteur s'est

arrêtee à ceffe tentative malheureuse. L'inoo'ryétence de Tardieu ne s'arête pas à sa

faiblesse en aogfais, sa maîtise du français laisse egalerrent berucoup à désirer, ce qui est

plus difficilemeirt explicôle quand on sait que Tardieu était jounuliste.

I-a seconde caræe d'échec est I'abseirce totale de projet deiriàe cette

première fraduction- Tardieu ne sait absolume,nt pas où il vertr e,n veldr, ni corment il

doit proceder. Il se contente de traduire rure ptnase à la zuite de I'aute en essayant de

coller afiant que possible au tese de I'original Tortr le trdlrail d'analyse et de réflexion

arqtrel rm traducteur coosci€ncieru( doit se livrer avmt de comnencer rme traduction

mæque cruellement dans la tentative de Tardizu. Il mançre totalement de recul par
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rapport au te*e qu'il essaye de trafuire. Au vu de l'énormité de certaine.s de ses erreuf,n

et de I'incohere,lrce de son texte, on peut même se demander s'il a pris la peine de lire le

ronum de Wilde integralement rvmt de coûmencer à le tra&rire. On a parfois la terrible

impression qre Tardizu traduit au fur et à mesure qu'il décourne le texte original.

On ne peû pas non plus rtchapper au sentiment que le tra\/ail de Tardieu a

été <<bàclé >>. Sa fiaduction ressenrble à s'y miprendre à rm prernier jet. De plus, au w

des absurdites et des incoherences dont regorge le teÉe, on peut aller jusçt'à se

demander si Tardieu a pris la peine de relire ce prernier jet avant de le tansmetEe à

I'imprimeur. Co'nrmeot expliquer autre,me,nt toÉcs les aberrations de sa fraûrction ?

Cette impression de tarail << bâclé >> confirme l'lrypothèse d'une

traduction faiûs daos I'urgence pour ûeirter de venir e,n aide à Wîld€ au moment fu procà.

De plns, comme nous I'avons vu précedenmreirt, si l'ruteur irlandais wat été au courant

de ce proje! il arait probable,ment fait torr ce Eri était en son pornroir pour ernpêcher

rme penlorme aussi incorrpéte,nte çe Tardieu de toucher à son roman-

Au moment de la panrtio'n de la premiàe trafuction française de The

Picture of Dorian Grry, Oscar Wilde était déjà en prison. C'est depuis sa csllule qu'il a

écrit cefte fmeuse lettre dejà citéc à de nocrb'reuses re,prises, et dans laquefle il defend les

intérêts financiers du taducteru de son ronum *. I est certain qu'à ce momeirt il n'rvait

pas e,îrcore pu lire la traôrction de Tardieu Ses lecûres étaient tès sfl/à€mqrt

confiôlês, et il va sans dire qae The Pictare of Doian Gray qu rvait été ûlisé conune

plèca à conviction lors de son proces ne figurait pas sur la liste des ornnages a$orhes. Si

u Leners ofOsearWilde, o1t.cit.,p- 4I7-
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Wilde avait connu l'étendue du désastre, on peut se demander s'il aurait pris la mêrne

peine pour défendre les intérêts de Tardieu.

A sa sortie de pnson, il a certainenrent eu la traduction de son roman entre

les mains, malheureusEment auclme trace de sa réaction n'a eté conservée. Lorsque I'on

sait à quel point Wilde était exQeant avec les traducteurs, il va sans dire que cette réaction

a dû être terribte... On peut imaginer que Wilde a ûni par pardonner à Tardieu, car

conrlne nous le savons les deux honmres ont fait connaissance, et ils se voyaient parfois

dans les bars parisiens...

Ia tentative de traduction de Tardieu part certainemeirt d'rute bomte

intentioru il faut au moins lui accorder cel4 malheureusEment elle n'aura causé que du

tort à Wilde.

Nous avons vu dans f introduction de ce lravail que pour qu'rme

traduction rende une oewre étrangàe dans sa totalité, il fdlait genéralernent rm long

processusi de traduction et de retraduction. Nous avons également vu que Paul Bensimon

et Antoine Berman avaient tous derx tenté de décrire la façon dont ce processus pornrait

se derouler (cf. pp. 24-26). A ce stade de mon analyse, il me paraît intéressant de voir si

la traduction de Tardieu s'intègre dans I'tm de ces derx modèles.

II est ârident qu'elle n'a aucun rapport rvec la < première traduction > qui

vise à naturaliser et à acclimater lure ocuvre telle que la conçoit Paul BensimorL paf

contre elle prése,lrte beaucoup de ressernblances :rvec l'<< infioduction >> telle que la

prese,lrte Beman. Je rap'pelle que ce t5pe de << traduction-inûoduction >> reste proche du

mot à mot, çr'elle n'a aucune arrbition literaire, et qu'elle precède le temps de cefie
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premiere traôrction à arrbition lireraire. Toujours d'apres Bermaq ce tl1pe

d'<< introduction >> est fréque,rmnent destiné à cerm qui étudient l'oerffre.

Il est é\iid€nt çe la traûrction de Tardizu est proche de la (< traûrction-

introduction >> telle que la décrit Berman, la seirle différence étant que, plutôt que de

chercher à strvir les interêts de ceux Eri éûrdient Tlæ Ptcure of Dorian Grry, il cherche

à prower que Wilde mérite d'êfre consideré coûrme rm écrivain à part entiere, au

momeot mê,me où tous stx amis comnence,nt à I'abandonner.

Malheureræemeir! si une << faduction-introduction >> peut servir les

intcrêts d'un arseur, ce n'est certainement pas le cas de celle de Tardieu L'effet qu'elle

produit est exactem€ût à I'opposé de ce Er'il espérait : coumrent peut-il êFe pssible pour

rm lccteur français qui decorrwe Wilde par cetts traûrction cafastrophique de considerer

celui-ci corrnne un écrivain digne de ce nom ?

Pour bien saisir torf le tort causé g la pnemiàe traduction française de

The Picture of Doian Grry, il faut se sowenir ç'au moment de sa panrtion peu

d'atres textCIs de Wilde rvaieirt été traûriB, et surtotû que le rorum de Wilde a toujours

été consid€ré en France coûrme sûn oerrvre principale, et ce dès la panrtion de la version

dtt Lippincoû's M agazine.

Le triste sort de Wilde en France à la fin du XD(è,me siecle a été

parfaiteme,nt résumé pæ Darnay dans rm æticle da Mercure de France de juillet 1899 :

<< L'oeuvre dc Wilds n'est guàe cotmtre qus par rme exésrable traûrction du Portrait de

Dorian Gray etpæbreprésentation phu ou moins bonne de Satomé. >f

C'€stdans ce conleÉepeu farrcrablequecid€a publié enl902 son In

65 Cité par Jacques de l-anSade, Oscæ Wilde et la Frætce, op.cit., p. 175.
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Memoriam, dâns lequel il declarait si injustemenl : <<Wilde n'est pas rm grand

écrivain >f. On sait que Gide comraissait les oewres de Wilde e,n anglais, par contre, les

lecteurs de son essag eul n'avaieirt sornre,rrt accà qu'à la tafuction ds Tardieu. On peut

aisérnent irnaginer à quel point I'effet corfugué de la déclaration de Gide et de la

fiafuction de Tardieu a pu faire du rnal à la reputation d'écrivain de Wilde.

Si I'on excqtte I'article de Davray cité cidessus, aucun critiEre litteraire

français n'a jugé rrile ds parler de la mauraise qualité du nrvail de Tardieu Pourtant la

precrière taduction ûançaise de The Picture of Dorian Gray est loin d'ête passée

inaperçue lors de sa parrnion en 1895 : phrsieurs joumaux et rsuros lui ont consacré des

articles 67. Malheureuserneng cormne cela est trop sowent le cas, iruclrr de ces articles ne

meirtionne le naducteur ou son trdvait On pctr même renurquer que trà

paradoxale,ment prn des articles de critique litteraire, il y est tès peu question de

lifterafirre. tr proces et la condamation de Wilde sont encore top proches, et ils restent

la preoccupation nrajerue des jounralistes. Les rares lignes consacrées au roûurn de Wilde

ne contiement geireralement que çrelqres banalités. Seul Octarrc Mrbeau dzms Le

Journal du 7 juillet 1895 mene une analyse rm p€u phæ approfondie et se montre

élogierur pour Wîlde : << Le Portrait de Dorian Gray aftæte chez I'info'rûmé Wilde rm art

bnllant et précieux, eir même temps qu'tute intelligence profonde et rare. >fB

Pour rétablir l'éErilibre après la traduction &Ésasheuse de Tardieq il aurait

" André Gide, Oscu Wilile, op.cit., p.12.
fl Ces ardcles sont rassemblés dans la thæe de doctorat de Jacgues de Langlade, Oscar Wilde et

Ia France, op. cit., pp. 17 l-172.
58 Cité pæ Jacques de Ln$zde,OscæWilde ëcrivainfrwryais, op.cit.,p.48.
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fallu qu'rme retraduction survieime tres rapidement Malheureuseinen! il va falloir

attendre vingt-neuf iurs pour cela. C'est enorme, d'autant plus que la traduction de

Tardieu n'a jameis ccssé d'être éditee pendant tout ce temps.

Nous avons dejà vu *'10* Savine arait publié derx éditions en 1895.

P.V. Stock en a publié dix-neuf €ûrre 1904 et 1921. tr faû egalemeirt signaler qu'une

édition de cette traduction a pffu chez Mornay en 1920.

Cette premiàe taduction du roman de Wilde a donc été largemeirt

diffirsée en d@t de sa piètre qualité. Fort heureuseme,nt elle n'a plus jamais été reeditee

après la panrtion de Ia seconrde taduction de Tlæ Picture of Doriarz Gray pæ Edmond

Jalonx et Félix Fraperear enL924.
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1. HORIZON DES TRADUCTEIIRS (1895-1924).

Pour ce second chapifre, je passerai très rapidement sur l'état de la

traduction en France. Les choses ont peu changé depuis 1895 : comme nous I'avons vu

dans le chapitre préceden! la traduction-acclimatation va rester dominante pendant toute

la premiàe moitié ôr )O(ème siùle . Il me far touefois signaler la paruion en 1923

d'un texte de Walter Be,njanrin intitulé Die Aufgabe des Ubersetzers que Maurice de

Gandillac allait trafuire enl97l sous le titre de La Tâche du tra&rctstr. Cnt essai qui est

rm véritable manifeste en faveur du [uéralisme est passé relativement inapergu au

moment de sa pantion- Ce n'est que dans les amées soixante qu€ cc texte a eté

véritablement decorwert, et il est dweiru depuis le texte de réfereirce de tous les

traducteurs << sourciers >>.

Si durant les vingt-nerf longues années qui ont srfuaré la traûrction de

Tardieu de celle de Jalorur et Frapereau peu de choses ont changé en matière de

traduction, il n'e,n va pas de mê,nre en ce qui concei:re Oscar Wilde. Le moins que I'on

puisse dire est que cette periode a été riche eir évé,nernents marquants. Par souci de clarté

j'ai decide de la decouper en trois segments. Le pre,mier segment cotrvrira les cinq

derniàes amrées de la vie de Wilde de 1895 à 1900. Le seoond segm€ril, que I'on

poufiait appeler les amées ûr sile,nce, s'occqlera de la période allant de f900 à 1905.

Enfin le toisième et le plus long de ces segmeirts débutera en 1905 ( qui nous le vecrons

est rme annee chamiàe ) et s'intecrompra an momeirt de la seconde traduction de The

Picnre of Doian Gray en1924.
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. lrylgqg

Nous avons dejà traité de I'effErrrrescence qui a e,ntouré le procès de Wilde

et de la violence de la réaction des journaux. Je n'y ajouterai que le texte d'un article de

The Echo paru çrelçes jours après la conde'nmæion et qui résume parftitement l'état

d'esprit à ce moment : << And so a most miserable case is ended. Lord Queensberry is

tiurnphant, and Mr Oscar Wild€ is 'damned and donc for'. The best 'Ling for werybody

now is to forgst all about Oscar Wilde, his perpetual posings, his aesthetical teachings and

his theatrical productions. Let him go into sile,ncg and be heard no more. >>t

L'Angleterre voulait oublier Wilde et elle allait pratiquement y parzenir.

Ses pieces sont retirees de I'affiche, ses liwes dwiennent intrornables, il est mis En

banqueroute... On s'acharne mênre $r sa fe,mme et ses fils au point qre ceux-ci doivent

changer de nompourtrorwerunpeu de ripit

Lorsç'il est enfin libéré en 1897, les choses ne s'arnéliorent pas. On ne

lui donne pas la chance de recommeircer rme nouvelle vig et il doit s'exiler en France et

eir Italie. Ses dernieres années sont extrêmernerft difficiles. Il y a bien la parution de The

Ballad of Reading Gaol en 1898, mais en dep,it de quelques bomres critiçe,s et de

chiftes de vente respectables riEn ne change pou Wilde.

A partir de 14 il va se laiss€r sombrer, et mourir dans rme indifférence

quasi-generale. Les journarx znglais n'accordeût que quelçres lignes à la nouvelle de sa

t Cité par Vyvyan Holland, Son of Oscu Wilile Ç"on&æ: Rupert Hart-Davis, 1954) p. 268.
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disparitiorU etle Pall Mall Gazette conchs son æticle en disant : << Nothing that he wer

wrote had the str€ngth to endure .#

F'.n Frznce, où Wilde est exlé, les choses sont égaleine,nt peu réjouissantes.

A I'inverse de ce qui se passait rvant le procès, on ne parle plus guàe de Wilde. I-a

plryart de ses ancieirs arris l'âdtent

Drant ces cinq annees, seules derur de ses o€uwes sont traduitcs : The

Ballad of Reading Gaol et Prose Poems. ks deru< taûrctions sont l'oeurne de Daway

qui e,st I'un des seuls à s'intéress€r à Wilde e,n France à ce moment là

Il y a egalement derur representations de Salomé en 1896, par derx

toupes differentes. IMalheureus€m€nt les mises e,n scàe sont peu prestigieuses et

n'atthe,nt qu'rur maigre public.

A la mort de Wilds à Paris eir 190O, seule rme dizzine de persomes assiste

à son ellt€lTemetrt. Dans un article paru dans Le Journal du 21 decernb're 1900, Lucien

Muhfeld s'étonne de I'indiffereoce qui a marque la fin de la vie de l'écrivain Il écrit :

<( Paris ne conuraissait plus I'homme dont il s'était paré comme d'rme cruiosité. >>' apras

le procà, il fallait ss détouf,n€r du scandale ainsi étalé au grand jour.

Il me faut e,ncore signal€r la publicæion daurs La Plume ds décemb,re 1900,

d'une tradnction du conle The Nightingale and the Rose pw Sûrfit Mffnll en forme

d'hommage à l' écrivain disparu.

Ces çelques témoignages de sympafhie ne doiveot pas masquer le faï

qu'au moment de sa mort la reputation de Wilde est au plus bas.

2 Cité par Kad Beclcson, Oscs WiIfu : The Crttical Heritage (Londres : Roufledge and Kegan
Paflrl97ù p.27.

3 Ciæ par Jacques de Langlade, Oscæ Vitile ëtivainfrotçais, op.cit., p. 75.
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. 1900 / 1905

Rien ne va changer tnant les cinq années çi vont suiwe sa morL On ne

pade pratiqueme,nt plus de lui. Ceux qui vouaient Wilde à I'oubli doiveirt se réjouir de

voir leur souhait se réaliser. Le sile,nce s'est fait asour de son nom.

On compte quelques rares representations de The Importance of Being

Earnest et Lady Windermere's Fan en Angleterre.

En France, seuls quelques contes sont taduits par Géo Khropff erL 1902.

Cela reste maigre, d'artant plus que c'est à cette époçre que Gide publie son terrible ̂ In

Memoiam longuement woqué cidessus.

Iæs afPaires d€ Wilde rront au plus mal Heureuse,me,nt quelques rms de ses

amis les plus fidèles ne I'ont pas abandonné, et ils continuent à se battre poru lui dans

I'ombrre. Ainsi Robert Ross a I'heureuse idés d€ racheter le droit des oeuwes de Wilde

porn rure bouchée de pairU et Robert Sherard publie le prernier texte biographique sur

rffilde : The Story of an Unhappy Fiendship en 1902. Grâce à ces Erclqres ho'nmres,

une lueur d'espoir subsiste.

Et puis surtout, il y a le cas de I'Alle,magne. Trà tôt Wilde a sonnu rm

certain succes dans ce pays, et en d(pit de son procès, sa notoriété n'y a jamais baissé.

Déjà lo'rsque Wild€ était en prison, c'est en Allernagne que sa femme et

ses enfæts ont pu trouver refirge. Son fils Vyvyan écrit : << My father's wo'rks, total$

banned i1 F'nglan4 s/ere already being used as textbooks of Engfish in Germany, and it
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seemed to her that there, even if orn idmtity were discoverd we would be safe from

further persecution . #

A partir de 1900, le succes de Wilde en Allemagne allait monter en fleche.

Les chiffres sont éloçrents : de 1900 à t934, il y a eu deu( cent cinquante é&Tions de

fatrctions de ses oeuweq ce çi le place au deruième rang pour les ruteurs de langue

angfuise derrière Shakespeare. Durant la seule saison théâtrale 190311904, il y a eu deru<

ceirt quarante-huit represeotations de pièc€s d€ Wilde ... A titre de coryaraiso'a il n'y a

eu auclme représeirtation en France de 1896 àL9O7.

Et puis, ily ale cas de T7æ Picûtre of Dorim Gray : alors que la France a

dîr patieirter vingt-neuf longues amrees apres le désasfre de Tardieu porn avoir enfin rure

tadnction de cefte oeuvre digne de ce nom? en Allemagne le roman d€ Wilde a farrt

I'objet de onze taductions diftreirtes eirtre 1901 et 1924... Ce ctrifte laisse rêveur. Si

I'on fait l,a moyeme cela fait une nornrelle traduction tous les detur ans, ce qui peut

paraîte excessif, mais quel donmrage qu'aucun taducteur français n'ait été inspiré par

cet exe,mple.

o 1905 | 1924

1905 est rme amée exEêcrement importante pour Oscar Wilde. Cinq ans

après sa mo4 tout po'rtart à croire que l'écrivain irlandais était en train de sombrer

inexorable,ment d*ns l'es55 ç'o'n lui rvait promis. Pourtant, deux âÉnements vont

perrrethe d'inverser cette tendance eir brisimt le temible silence qui eirtourait Wilde.

a Vyvyan Holland, Son of Oscæ Wilde, opt.cil.,p. g7 -
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Il n'est pas étonnant que le pre,mier de ces évene'mEnts proviemre

d'Allemagne. Après rvoir vu plusieurs representations de Salomé, Richard Strauss a

décide d'en faire le sqiet d'un de ses operas. Beaucoup de personnes ont cherché à le

dissuader d'utiliser ce texte porn le moins sulfireux, mais le compositeur allernand a tsnu

bon, et bien lui en prit car son opéra a eu lm succà énorme d'ns le monde entier.

Nomb'reux sont ceirx qui fureirt étonnés qu'un genie tel que Strauss ait pu se rabaisser à

ffiliser un tefre de Wilde. Ce fis le cas par exemple dc Ronain Rolland qui lui écrivit en

1907 : << Salomé d'Oscar Wilde n'était pas digne de vous >t. lrtaist au moins, on parlait à

nouveau de I'atseur irlandais.

' IÀmêcre amee parai$sait un texts inédit de Wilde inliulé De Profundis.

Cetre fois-ci, c'est la perswérance de Robert Ross qu'il faut rsm€rcier. De Profundis Est

rme très longue lette que Wilde a ffi, à Lord Alfred Douglas depuis la prison de

Reading. tr est évident que Wilde souhaitait çre ceffe letfte soit publiee un jour, comme le

prouve le fait qu'il ait demaxlé à Ross d'e,n faire rme copie avant de la remette à Lord

Douglas. Cette lcthe a un double but : d'une pæt Wilde cherche à regler sÊs æmptes

avec Douglas et à montrer le rôle que celui-ci a joue dtns sa chtûe, d'alûre part il veut

térroigner de ce çre la p,rison a fait de lui un aufre honmre.

IÂ version fu De Profundis que Ross a publiee e,n 1905 est

considerablemer$ expurgee. Tous les passagcs concernant Dougfu et sa farmllle ont été

supcimes. De plus, le nom ûr destinafaire de la letre n'était pas indique, de sorte qus

I'on a longte,mps c,lrr qu'il s'agissait d'rnrc letfie adressee à Ross. On peut imaginer que

Ross ait souhaité epargn€r Dougfu, cæ les attaqu€s de Wilde sont particuliàement

virulentes, mais Ross srvait egaleme,lrt que les p:rssages qu'il ariait conse'lries étaient très

5 C1æ dans Saonâ (Stasbourg : Programme de f OÉra fu Rhin, 1994),p. 43.
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émornrants et qu'ils susciæraient la pffié chez bon nornbre de lecteurs. On découwe

effectivemelrt rme dimension nourelle de Wilde. Celui-ci évoque toutes les sorffrances

qu'il a subies et affrme rvoir découvert I'humilité grâce à elles. Cefte pre'miere édition ûr

De Profundis a été rur gros zuccès dans toute I'Europe et elle a grandement conûibué à

rétablir I'image de Wilde.

Néanmoins, avec Wilde les choses ne sont jamais sirnples et I'histoire de

De Profundis ne s'est pas arrêtee là. En 1909, par prudence, Ross avait confié le

manuscrit du texte au British Museum sous conditlion qu'il ne ft comnmique au public

çr'à partir de 1960. Pourtant en 1912, dans rure énrde consacree à Wilde, Arthur

Ransome arcÉlé I'existence des passages qui avaient été omis. Lord Douglas intenta ur

procès en diffamation à Ransome. Lors de ce procà I'integralité de De Profundis firt lue

eir public pour la première fois. Lord DoQlas fis deboûe, mrlis les passages omis n'en

finent pas publiés poru artant.

Quoi qu'il eû sog à partir de 1905, le nom d'Oscar Wilde entame une

lente remontee vers la lumière.

On rccorrrmelrce à lire ses oeuvres. et eir 1908 les éditions Methuen

pnbtient la prernière édition de ses oerrvres complètes. En 1909, The Importance of Being

Emnest fait un tiomphe à Londres. Cette sitration {ffi inimaginable quelques amées

plus tol mais en dipit de ces precriers succà, I'oeurÂe de Wilde reste poru le moins

controversee. On le considàe phrs corrme ur amuseur que comme un atseur sérieur Il

faudra €ncore de nombreræes armées porrr qu'il soit enfin rceotmu à sa juste valeur.

On conrmence egalement à consacrer beaucoqp d'ouvrages à Wild€. C'est

surtout son personnage qui interesse le public et une multitude de textes bographiques
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voit le jour. Tous ceur( qui ont co,rmu Wilde de près ou de loin semblent vouloir relater

leurs sornrelrirs. Sornreirt il ne s'agjt çre d'rm asserrblage de ragots ou d'anecdotes sans

interêt. C'est le cas par exemple de I'ouwage de Frank llards Lifu and Confessions of

Oscar Wilde paru en 1916. Les lirnes de ce type ont contribué à creer la legende d'Oscar

Wilde, mais ils lui onf surtoû fait beaucoup de to'rt. la palme ûr ge,nre rwient à Lord

Alfred DorAlas porr son Oscar Wilde and Myself pixnr m I9I4. Ce liwe n'est qu'tur

tissu do mensonges. Douglas y affrme notarrment qu'il n'était qu'un enfant irmoceot

débauché par Wilde. Gide qui les a bien cormu tous les deux n'a pas manqué de

s'insnrger contre ces declæafions dans .lf le grain ne meurt: << I-e liwe infame de Lord

Alfred Dougfu, Oscar Wilde et moi, ta\iestit trop eftontément lavffié porr que je me

fasse aujourd'hui le scrupule de le dire. >f

Fort heureusemeirt d'autres ou/rages resteirt ptus proches de la vérité et

rétablissent en quelque sorte la balance. Je pe,nse notamment aD( p4ges que Yeaûs a

consacré à Wilde dans The Trembling of the Veil, ou à celles de Coulson Ksrnahan dans

InGoodCompany.

Dans ce flot d'ouwages, ceur qui sont consacrés à I'oeuwe de Wilde sont

tzres. L'nn des tout prerniers est celui d'Arthur Ransome déjà cité precedenrnent. Et puis

il y a surtors les nombrerx articles et ornnages publies pæ Sûurt IMason, pami lasquels

Oscar Wilde : Art and Morality (1912) et surtout la nonumeirtale Bibliography (1914)

qui reste un ouuage de rffereirce anjourd'hui

En France la sitration est ideirtique : c'est wanttors I'hornme qui interesse

le public. Tous les anciens amis de Wilde comrne H€d de Regnier, Adolphe Reté,

Ernest RsJmaud ou Camille N{arclair reldent des anecdotes le concernant. Quelçes

6 endré Gide , Si le grain ne meztrt, op.cit.,pp.327-328.
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ouvrages rnglais sont taûrits coîIme celui d'Arth'r Ransome en 1914, ce qui est

rejouissant, mais aussi celui de Dougfu en 1917, ce qui l'est beaucoup moins.

Mais ce qui va surtoÉ nous intéress€,r, c'est qu'à patir de 1905 I'oenwe

de Wilde va êfie abondanrmeirt traduite, et en 1914 on peut considâer que ses oerrvres

majeures sont toutes disponbles en français. Certaines ont même été traduites plusieurs

fois. Il me parait interessant de citer ici la liste de ces traductions pour bien saisir

I'arnpleur de ce phénomàe.

1905 : De Profundis fttD-Daway) ; Intentions (J.J. R€tratrd) ; tous les

contes (A. Savine)

1906 : Tlp Portrait of Mr WH et The Soul of M*t under Socialtsm (P.

Crrosûls) ; Poems in Prose (C. Grolleau) ; Intentions (H. Rebell) ; Lady VI/indermere's

Fa4 An ldeal Husband etA Womæt of No Importæzce (Arnelle).

lX)1 : Poems et rne sélection d'articles (A. Savine).

1909 : T?u Duchess of Paàta et Vera, or the Nihilisfs (A Savine).

1910 : Lady Windermere's Fan et A Woman of No Importance (A.

Savine).

1911 : An ldeal Husband et The Importance of Being Earnest (A-

Savine); La Sainte courtisane et Poems in Prose (C. Georges-Bazle).

I9l2:. rme nornrelle sélection d'articles (A Savine) ;A Florentine Tragedy

etAn ldeal Husbmd (C. Georges-Bazile).

1913 : e,noore des articles (À Savine'1 ; A Womm of No Importance (C.

Ceorgss-Baraidre\.

1914 : Intentions et The Soul of Mm under Sæialtsm (J. CanÎel) ; The

Rise of Historical Criticism (C. Geo'rges-Baaile).
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Après I9l4,le rytbme des traductions a raleirti et on ne trotnre plus qu'rme

traduction de poèmes inédits par Savine en 1919, et une notnrelle traduction des contes

par Georges-Baàle en,1921; mais oorrne nous I'avons vr+ à ce moment I'esseirtiel de

l'oeuwe de Wilde est disponible pour le lecteur français.

Une re,marque s'impose en cc Eri conceine le théâfre. On peut corutaûer

que toutes les pièces de Wilde ont été taduites, mais slles ont très peu été jouees. Seules

ont été montées La Tragédie florentine 
7 au Théâtre de I'Oernne eir 1907, et L'Eventail

de Lady Windermere dans rme adaptation de M. Rémon et J. Chalançon au Théâtre des

Arts e,n 1909. Cæla fû. extrêmement peu et cela confirme le fait qu'à I'imrerse de

I'Angleterre, ce n'est pas le théârre de Wilde qui a fait sa rsnormnés en France.

En dqlit de la traduction execrable de Tardieu, Thu Picture of Doriæt

Gray reste chez nous son oertvre la plus celèb're. Cela rend d'autant plus inexplicable le

fait çr'il ait faltu attendre aussi longtemps pour que cette oeuvre soit enfin retraduite,

surtout si I'on constate çre dà 1914 il existe trois versions de certaines comédies,

d'Intentions ou de The Soul ofMan under Sacialism...

Plus les années passent, phrs le besoin d'une norryelle taduction du roman

de Wilde se fait pressæt b,1922, au Théâtre d€s Charys Elysées, rme pièce de Miss

Constant Iormsberry tiree de The Picture of Doriæz Gray et adaptée en français par

Noziàe a rm grand succès. Fa.1923, c'€st au torn de l\darcal L'Herbier, cinéaste frmçais

recormu, d'ntiliser le roman de Wilde pour €rr faire rm flm. The Picture of Doriarz Gray

? n n'existe err fait qu'un Êagmerrt de cete pièce que WîlCe n'a jamzis ptl achever- Cela rend
d'arsant ph:s surprenant le Êit que f on ait choisi de monter cette pièce avant les comédies qui ont fait sa
gloire dans les thêtæ de Londres.
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est dails I'air du temps, et c'est à rm mome,nt fort propice que paraît enfin la deu<ième

traduction en1924.

Avant de clore cet << horizon des traducteurs >> il me faut encore dire

quelques mots d'un fait ds société qui a certainement eu son importance dans le retour en

grâce d'Oscar Wilde en France. Nous avons vu qu'au mome,lrt du proces en 1895, la

France était l'un des rares parys où I'homosexualité n'était plus un délig cela ne signifie

p:ut pour autant que I'on y taitait les homosexuels avec plus de respect ou d'indulgence

qu'ailleurs. L'ostracisme dans lequel \Vilde a été plongé à sa sortie de prison en est la

meilleure preuve. Les homosonrels se dsvaient de rester dans I'ombre et il leur était

impossible de s' exprimer ourerteineirt.

A partir du debut du XXème siècle les choses commencent à changer, et

rur leirt mouvement vers plus de tolerance s'amorce. La psychanalyse joue un rôle

important dans ce phénomene, et grâce arui découùertes de Freud et de ses disciples, on

comprend mierx I'homosexualité et on la considere de moins en moins coilune un vice à

punir. Il ne faut pasi non plus négliger le rôle joué par la guerre de 14-18, qui a été la

source de profonds changements dans la mentalité de notre société, et qui a contribué à la

liberation des moeurs.

A la même époque, certains des plus gands écrivains français étaient

homosenrels, et ils ont, chacun à sa maniere, contribué à ce mowement vers plus de

tolerance. Marcel Proust î'a pas eu le courage dl*ooo publiquement son

homosenralité, mais cornme le dit tres justem€ril André Gide : << Certains liwes - ceux de
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Proust en particulier - ont hab'iaré le public à s'effaroucher moins et à oser considerer de

sang froid ce qu'il feignait d'ignorer d'abord . >>8

Gide, lur, a ose franchir le pas. Dans .ll Ie groin ne meur\ il raconte sans

détours I'rme de ses premières expériences homosexuelles en Algérie, à laquelle d'ailleurs

Oscar Wilde était directement mêlé. Dans Corydo4 qu'il considérait corInne son lirne le

phs impo'rtant, Gide plaide owerternent la cause de I'homosexualité. Ott pzut aisérnent

imaginer toû I'impact qu'ont eu ces deux livres à I'epoque quand on sait le poids qu'avait

chacrme des prises de position d'André Gide. Sa décision de ne plus se cacher fut dure à

prendre, et les deirx ouvmg€s ont tout d'abord eu un tirage poru le moins conrfideirtiel :

Corydon a été é&é à vingtderx exemplaires en 1911, puis remanié et augmenté, à vhgt

et nn exe,mplirires enl920 ; Si le grain rze meurt a éts éftte àt:erze exemplaires en 192ù

21. Mais vn L924, Gide estime que le moment est enfn venu d'oftir ces deux oeuvres

an grand public. C'est tors d'abord Corydon qui benéficie d'rm grand tirage, puis derx

ans plns tar4 en 1926, c'est au toru de Si le grain ne meart.

8 Cite par Claude MartirL Gide (Pns: Seuil, 1995) p. 1zA.
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2. LES TRADUCTEURS.

La derxième trafuction de The Picûtre of Dorian Gray æt le fruit de la

collaboration d'Edrrond Jalorx et de Félix Frapereau.

On ne sait qre ûès peu de choses d€ Félix Frapereau Iæ roman de Wilde

seinble être sa pre,miàe taduction. Deru< rutres traductions ont suivi, toutes deux sont

également le fruit d'une collôo'rdion Ea 1927, il a traduit en compagnie de Karin

Drbois-Heyman lEs Contes noirs dn Prince Gullaume de Suède. Cormne le nom de

I'a.ûeirr I'indique, il s'agit d'une traûrction du suédois. Puis en 1930, Fraperean a traduit

les Slretches by Boz de Dicke,ns avec I'aide de Fernande Dauriac. Cefie seconde

tradnction étû.prérÉdÉr. d'une préface d'Edmond Jalorx .

Edmond Jaloux est beaucoup plus comru. Il est né à lMarseille le 19 juin

1878 et mort à hilry (Suisse) le 15 aoft 1949. Bien que plus aucrm de ses ou/rages ne

soit édité aujourd'hui, tl a été rur écrivain celèb're et adrniré. Il a été très precoce : son

premier recueil de pofuie Un Ami d'anttomne a été publié alors çr'il n'avait que se2e ans,

et son premier roûum LAgonie de I'amour à vingt-et-un ans. Il a egalement été un

rÉcrivain tres p'rolifiçre puisqu'il a publié plus de cinquaûÎe roilulns et nornrelles. Sa

biographe Yanette Delétang-Tardif précise : << il faut y ajouter au moins cinquante

roûums, derq à tois ceirt nouvelles et conûeg inédits eir volume ou inachwés... >f Ces

chiftes sont pour le moins étomants, d'autant phrs que la carrière d'Edmond Jaloux a été

e Yanette Deletang- Tafirt Eihnond Jalou (Par:s : læ Editions de la Table Ronde, t 947) p. I 8
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couronnée de succà : on lui a décerné le prixFfuna pmrn Le Reste est sibnce e'n 1909,

et il a obte,lru le Grand Prix de Utterature de I'Acadânie Française en 192O. Pamri ses

ourlr€es les pftrs celèbres ont peut citEr : Le Jeune homme au masqup (1905/, Le Démon

de la vie (1908), L'Incertaine ft918), Fumées dans la campagne (1918), O Toi que

j'eusse aimée l. (1926), ou encore L'Oiseau-lyre (1938)...

Edmond Jalorx a egalement été rm critique d'rme très grande finesse. Il a

collaboré à de nomb'rerur journaux dontl'Ermitage,le Temps,la Gazette de Lansæme,

otleJournal de Genùe. Son feulleton des Nouvelles Littéroires a cu un ârorme succès

de 1924 à 1940. Il a egale,rnent publié plusieurs volumes d'essais dont L'Esprit des

Liwes, D'Esclryle à Giroudow", Vie de Goethe, ov Les Soisons Littéraires. Il se

passiomrait surtors pour la litteranre étrangere, et il vouait rm véritable culte atx

romanciers anglais et arur ailemands. François Mauriac a dit de lui :

<< Edmond Jalorx a assurné le rôle ânin€nt de fraver la voie chez nous am littératures

étrangeres. >>10

Pour être co,mplet, il me farû €,îloore signaler que Jalorn a été directeur

litteraire chez Grasset à partir de 1924. Toufe sa vie a été consacree à la lifierature, et le

conromrernerrt de ce dévouernent a certaine,me,nt éfrela reception de Jalou< à I'Acadérnie

Française en 1936.

Cormne je I'ai diq il s'est é,normément occupe de trfierarure de lmgue

anglaise. Il a écrit des préfaces pour des romans de Thomas lltrdy, de Herry James ou

de Ikthe'rine lrfansfieid- Il a rérmi des histoires de fanrô'mes pour rm ouuage intdifi;dré Le

Coclæ fantôme : histoires de fmtùnes ætglais.Il a surtors écrit énormé'ment d'essais et

1o Cité dansle Dictiorrteire des uteurs, Tome II (Paris : Robert Laffon! Collection Bouquins,
198)p .615.
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de critiques sur les auteurs anghis les plus dil'ers coîlme Defoe, Meredith ou Joyce, dont

certains ont été rassernblés dans rm ouvrage intitulé Au Pays du roman. trllais The Picture

of Dorian Gray est resté sa seule et rmique expérience dans le domaine de la traduction.

Pourtant ses textes critiques prornrent qu'il lisait ârormernent de romans dans le texte, et il

lui arrive quelquefois de faire le voeu qu'rur ouwage soit rapiderneirt taduit en français.

Cela ne I'a jamais insité à faire ces traductions lui même. Il s'est également très rarement

exprimé sur la traduction, se contentant ici ou là de signaler que le texte qu'il critique a

été excellemment fraduit.

Si Jatoru adorait la litteratre de langue anghise, Oscar Wilde était

incontestablement I'rm de ses favoris. Il suffit de lire les deur tomes des Soisons

Littéraires, qui ne sont arilres qu'un recueil de ses sotnreldrs, pour voir à quel point il était

imprégné de I'afinosphere des dix dernieres années du XD(ème siècle anglais qu'il appelle

la << Décade nËuve >>, et il affirme : << Des titres divers ont été donnés à cette période dont

I'homme de génie fut incontestablerne,nt Oscar Wilde. >>tt Un peu plus loin il définit

Oscar Wilde corxne << rm brillant élwe d'Oltrord, bon helleniste, naturellement Sand

seigneur, incroyableinent sociable, spirituel et dandy, intensément mêlé au événements

de son temps, disciple d'un enrdit spiritualiste comrne Walter Pater et fûrmé à l'école des

moralistes français. >>r2

Jaloror n'a pas cormu Wilde directemen! mais dàs qu'il est monté à Paris il

s'est mis à la recherche de traces de I'auteur irlandais. Regrettant la disparition du bar le

<< Calisaya )> que celui-ci fréquentaiq il écrit : < puisque Wilde était mor! j'aurais dû

11 Edmond Jalornr, Les Saisons Littéraires 1904-1914 (Paris : Librairie Ploru 1950) p.52.
tz lbtd., p.n6.
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moins voulu voir le derni€r coin de Paris où il eft trorryé quelque chose de son

atnosphàe frvorite et des auditeurs aræsi à qui réciter ses derniers contes, ses ultimes

rêveries et ses apologues testame,ntaires. >>r3

Il a également fait la connaissance de la plupart des anciedrs amis de Wilde,

s'empressant de recueillir I'urc ou I'arffe anecdote. C'est ce qui s'est produit par

exernple lors de sa premiàe re,ncontre avec André Gide qui lui a raconté quelques contes

de Wilde ( dont il imitait, avec rm art parfait, I'acceirt legèrement anglais, les inflexions

saccadées et les sarcastigues éclaæ de rire . >>to Jaloux rapproche d'ailleurs les derx

honrmes d"ns son admirarion, disant d'etur : << Dà qu'à l'énoné d'rm'nom ceirt images

se lise,nt en norur, woquant des états morTilDL des conflits de consci€Nlce, des formes de

sensibilite, des idées contnadictoires, des scè,nes, des paysages, étôlissailt rm miroitsm€Nrt

dwant nos yeux, créant un borudomrement à nos oreilles, vous ne pouvez pan vorui

ûonrper sur le sens de muhærimité eir mê,me te,nps agressi\ie et bieirfaisante : le signe de

I'esprit est là. >>rs

Ce qu'il y a de particulièremeirt réjouissant dens I'inteirse admiration de

Jaloux , c'est que contraireme,nt à beaucoup, il ne s'arrête pas au personnage de Wilde,

mais il apprécie egalernenl son oerrvre et plus particulièreinent The Picture of Dorian

Gray.Il parle longuernent de ce roman dans le second vohmre des Sarsozæ Littéraires.

A\xant tout, il nie toute r€ssemblance attæ A Rebours de Huysmans, et de façon fort

interessante il raprproche Wilde de Balzac : << No'rç ce n'est pas Hrrysmans qui fut le

mdtre de Wilde, ce fir Honoré dÊ Bialzac. Si je jouais à ftire des paradoxes, je dirais :

13 lbid., p. l13
to gfui';d Jaloug I*s Saisons Littéraires 18gLt903 (Fnlborag : Editions de la Librairie de

l'Universite, 1942) p. 170.
15 lbid., p.r7z.
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' Le Portrait de Doian Groy, g'est avec La Pean de chagrin, rm des chefs d'oeurnes ds

Balzac'. Ce n'est point seulement par la similitude des sujets que les deux romans se

ressembleirt, mais arssi par le style, ce côté feu]llstoû qui p'rend choz I'un et chez l'artre

rm aspect impitoyable de Destin écrit... >>16

Ivlais porn Jaloru<, plus e,ncore que son sujet, l'élément esscntiel de The

Picture of Dorian Grry, c'est I'esprit ds sa conv€rsation. Là encore il compare Wilde et

Balzac et il woque le fæeux sorry€r de La Peau de chagnn. L€s deux romanciers ont la

mêrne vsrve, et Jalorx rap'p,roche leurs maximes ds celles de Pascal, de IÀ

Rochefoucan( dÊ Chamfort, de Rivarol ou du prince de Ligne. Pour tui : << Aucrm

Anglais n'a mierul parlé 'à la française ' qu'Oscar Wilde [...] Aussi les propos de Wotton

et de Gray ont-ils la savern parfimée d'rm rude alcool et c'est rm enchantement de les

eirtendre. >>17

Jalorur apprécie egale,ment tout particulièreineirt qu'à I'inverse des romans

de Bzlzac, The Picture of Donan Gray est depounru d'ambitieux. Iæs persomrages de

rWilde << sont nes dans le monde et profitent largement des biens que leur confère leur

ét:É; f,,leur reste pour s'amuser I'esprit qui est le romanesque des idees, et le romanesque

qui est I'esprit de I'amour. >>18

Enfiq après arruir regretté Ere les crfiques aieirt top longtemps boudé ce

roman" il conclut en disant :

<< On a essayé de Èire de ce liwe lm rornan décadent, lm rornn 1890 [...] Il n'a pas quoi qu'on en

dise,le son d'une decade ; il pourrait d@rdre la cour des George, 1830, le Second Empire,

corrme les de,urieres amrées dr )(D( ème siecle- Il a ce côte indesftuctlble ds oernnes de vraie

décadence, Iesquelles ont toujours tafi de chame : qu'il s'agisse dæ Dialogues de Lucien de

16 Edmond ! alot4 Le s S ai sans li t t ëraires I 9 04 - I 9 I 4, op. cit., p. 1 I 6.
" Ibid.,p.rr7.
t8lbtd., p.rr8.
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Sâmosate, de L'Ane d'or d'Apulée, ùt Salyricon de Pétone ou de Mademoiselle de Maqin. Cæ,

ne sont pas læ oeuwes à portee morale qui ù:rent ie plus ; se sont celles qui cachent ou qui

révèlent tm sectet imprévu >rre

Les réflexions de Jaloux sont aussi originales qu'intéressantes, mais il va

sans dire que ce gui va surtout nous importer, c'est de voir dans quelle mesure I'analyse

de Jaloror a pu influoNrcer son ta\ratl de trafucteur.

L'admiration d'Ednrond Jaloux pour I'auteux irlandais se réfléchit tout

naturelleme,nt dans sa propre oewre. Phts encore que les thèmes, c'est surtout

l'aûnosphère geirérale des rorunrs et des nornielles de Jaloux qur évoque

inémédiable,ment Wilde. Les decors sont h.xueux, les ambiances sont feutrées, les

persomages sont des oisifs et des esthètas débordant d'esprit.æ

IMais plus eircore qus dans les romans et les nornrclles, c'est dans rm liwe

de pensées et de ma:rimes intitulé Essences, paru peu de terrys après la mort de Jalorur ,

qu'on pflû saisir torse la portee de I'influe,nce que I'arseur irlandais a exercée sur lul

Jalotul s'y exprime à l'aide d'aphorismes et de contes si proches de cerur de Wilde que

['on songe parfois à rm pastiche. Je ne peix résister à la tenfation d'eir citer ici çelques

exeinples. La plupart des paradoxes sernblent sorth tout droit de la bouche de Lord Henry

Wotton coûrrne << Il y a des crimes imocenb cornne il y a des verhr.s criminelles > tt ou

<< Il y a des amitiés qui ont presque tout de I'amour, hors la briweté >>o, ou encore << Je

denmdais rmjour à D.W. si une de ses amies était inrelligente. 'Elle I'est toujours quand

elle inteiroge, me dit-ellg et jamais quæd elle repond' >P. Essences rcgcrrylÊ d'exemples

'e rbid., pp. il&I19.
20 A ce sujet il me faut signaler Ere dæs son ouwdge Oscu Wilde èuivain françars consacré à

I'etrde de f inûuemce de Wilde sur les ffivains de note pays, Jacgues de Langlade consaqre ph:siews
pages à Edrnond Jalorx. Il étrdie tois de ses romans '. Le Janne hotmne (&t maque, Le Démon de îa vie,
etL'Incerteine . (Jacques de Langlade, Oscç Wilde écrivain français, op.cit.,gry.132-13Q.

2t Edurond Jaloug Essqtces (Pæis : Librairie PlorL 1952) p. 28.
2 rbtd., p.4r.
a Ibid., p.6.
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de ce type. L'aphorisme << L'erqrire n'a eu qtre derx poètcs, Joubert et Chatealbrian4 et

ce sont des prosateurs >#, quant à lui fait irrémédiableme,nt penser à cefte phrase de The

Critic as Arttst: << Meredith is a prose Brouming and so is Browning >". Qumd Jalorx

utilise des contes, c'est cette fois aux poèmes c,!r prose de Wilde que nous pensons

ct)ûrme dans cet exemple :

<( Midas, tortrné par la faim, esroulé au milieu des richessæ qu'il avait convoitées, incapable de

saisirle moindre objet sans le convertir €n lme matiere éclatante, indestrBctible, inubllisable par son

abondance, vit rm joru pass€r sur la rorse rm poete qui venait de cueillir lme rose. Lui aussi en

s'e,lrparant d'elle, I'avait changee en fleru d'or. Midas, courroué, I'interpelle : 'Par quelle injustice

accomplis-tr imprmément une chose dont je meurs ?' IvIais le poete rqarda la fleur étincelante et

repliqua : 'Est-ce 1'or, ceia ? Je I'ignorais. Je ne voyais, moi qu'une rose pæaïle à toutes les

arfies.')26

I-à aussi la ressemblance est troublante. Ne dif-on pas que I'imitation est le plus bean des

hommages ?

A I'imrcrse de Félix Frapereau, dont nous ne srvofit que peu de choses,

nons disposons de beaucoup d'infornrations utiles sur Edmond Jalorul Iâ fart qu'il soit

éffivai4 son admiration poru Wilde ou son æalyse de The Picare of Dorian

Gray ontnécessairemeirt joué un rôle dans sa façon de fraduire.

Il est par contre domage qu'il ne se soit jamais exprimé sw soûl tmique

expérience de la traûrction Même lorsqu'il parle de Wilde dans des écrits ultérieurs à

L924, il ne me,lrtiome jarnzis le fait qu'il ait éæ son taducteur. Dans la biographie de

Yanete Detrétang-Tardif on ne trourre pas non plus de taca d€ cette expérieoce. On a

f irrpression que la taduction de The Picure of Dorian Gray n'éttiû considerée Ere

24Ib;d., p.L2s.
æ Oscar Wîlde, < the Critic as Altist >, in; Conrylete Worlcs, olt.cit-,p-1013.
26 Edmond Jalornq Essences, op.cit.,p.22.
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coîlme un wénecrent tout à fait minern dzns la cæriàe ds Jalou, presque rme sorte

d'accident. Il est d'ar$ant ptus étrange de constater qu'aujourd'hui alors que les oeuvres

d'Edmond Jalors somb,rent leirte,neirt d'ns I'oubli, c'est principalerneirt pour cete

traduction qu'on se souvie,nt de lui.

On ne dispose absohrmEnt d'aucrm indice sur la façon dont Edmond

Jalorui et Félix Frapereau ont ûariaillé ensernble. Parce ç'Edmond Jaloux est ecrivain et

qu'il n'est I'ar$eur d'aucune arfre traductio'4 on suppose genéralemeirt que Félix

Frapereau a lirné rme Faduction b'rute, proche du mot à mot et qu'eirzuite Jaloux a

retrrvallé ce tese pour lui donner rme forme plus liEéraire.

Deiur élémeirts semble,nt confirmer catte try?othèse. D'une parq pour

chacune de ses traductions, Fraperean a tra\/atÏlé en éçripe, et on purrait en déduire qu'il

n'est pas un specialiste de la raduction liEéraire. Mais c'est surtort I'analyse stylistiEre de

la denxiè,me traûrction de The Picture of Dorian Gray N est intéressante: nout verrons

dans la section consacree à I'anatyse de cstte traduction, que son style exaêmement

soigné, voire parfois lut peu pomp€uJ( ou précieruq praselrte de nomb,reuses

resse,rnblanccs :rvec le style des pro'pres oerrvres de Jaloux.

Jaloux semble donc s'être occqé torÉ particulièrement de la mise en

forme de cette traduction, mais rieir ne permet d'affrnrer que les deux hommes se soient

confines dans leurs rôles respectifs. Sourre,nons-nout notaurment que Jaloux mdtrisait

parfaiternent la langue anglaise...
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3. ANALYSE DE LA TRADUCTION.

A I'inverse de la traduction de Tardieu, celle de Jalorx et Frapereau est

toujours disponible dans le cornmerce à I'heure actuelle. Conmre le ûext€ n'a pas bougé

depuis l'édition originale panre chez Stock en 1924,j'ai choisi d'utiliser pour mon travail

l'édition parue en Lirne de Poche en 1983, et qui est regulièrernent réimpdme€ depuis.

Dzu>< raisons ont dicté mon choix : tout d'abord il est fiès facile de se procurer cete

édition du texte ; d'aute pæt, de par son prix modeste, elle est certainement I'une de

celles qui est la plus lue à I'heure actuelle.

La pre,nière chose que I'on constate à l'éhrde de la traûrction de Jaloru< et

Frapereau est qu'elle est e,n tes net proses par rapport à la p,récédeirte traduction. On

pers même aller jusqr'à parler de premiàe traduction digne de ce nom. Si I'on se

contente de lire la version française, I'irnpression qui se dé:g;age est celle d'un texte tout à

fait coheren! bie,n écrit et tres agréabte à tire. Nous sommes bien loin du jeu de massacre

de Tardizu dont la grande majorité des erreurs ont été ici rectifiées.tt On peut considerer

qu'en 1924 The Picûtre of Doriæt Gray æt enfin accessible au lecteur français gâce à

cette nornrelle haduction. Celui-si peut maintenant se faire une opinio'n phrs juste de la

vraie valeur litteraire du roman de Wilde , et c'est là rm point tres important

æ Nous nous en ap€rcevrons notamment dans le chapite consacré à la mise en parallèle de
quelques exemples.



Si la traduction de Jalors et Frapereau est en très net progres par rapport à

celle de Tardieu et si on peut la juger contrne tout à fait correcte, elle n'€Nl est pas poru

autant parfait€. Un certain no'mbrc de lacrmes subsistent.

C'est tout d'abord I'exactitude qui laisse à désirer. Les farul-sens et

contreseos ont beau être en très neûe diminÉion par rapport à la pnScédenæ traûrction, et

surtout ête moins grossiers et de moindne conséqueirce, ils sont néamnoins encore trop

nombreruc Il farf laisser à Jalorur et Frapereau que la ptupart fu temps les erreuxs sont

totale,ment imperceptibles à la simple lecture de la taduction, mais cela ne les rend pas

moins regrettables pour aûanL

Ainsi par exemplg quand Sibyl Vane décrit le theârre sordide d-ns lequel

elle joue, elle dit : << the scenery was vulgar >>. Dans la taduction cela domre : << la mise

e,n scène étart vulgaire >>æ.

Quand Wilde eilrmère la longue liste des instnments de musigue ræes

çe Dorian collectiomre, il parle d'instrumeirts fiornrés << in the tonrbs of dead nations or

arnong the few savage tib€s thd had suntived contact with Westprn civilizations >>.

Jaloux et Frapereau ne saisissent pas toutes les nuances et traduiseirt : << chez les rares

tibns sawages échappées au contact des ctvtltsations d'accident>f .

Dans le même registre, quand au chapine )ilV Dorian accueille Alan

Cmpbell, ce dernier m@se son hôte : << He kept his haûds in the pockets of his

Astakhan coat, and sesmed not to harrc noticed the gesfrtre with which he had been

greeted- > Campbell gæde les mains dans les poches parce qu'il ne veut pas serr€r la main

de Dorian Iâ non phrs Jaloru et Frapereau ne saisiseirt pas la nuance et ils écriveirt :

<< Les mains dans les poches de son pardessus d'asrakar\ rieir ne marquait qu'il eut

a ogo.z1,JÆ(n8.8).
æ o çto+.2+26), I tF(17 s.l,'saD.
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cnteirûr les mots d'acaæil qui I'araient salue. >>o n n'y a phæ :illcln raport entre les

mains que Campbell garde dans ses poches et I'accueil que lui resenre Dodan.

Parfois les erreurs produiscnt un effet tout à fait amusant Quaûd à la fin

du chapitre XV, Dorian hèle un ûacre pour se rendre à la firmerie d'opiunr, le cocher

refirse la course à cause de la distance. Ce n'est qu'apres que Dorian lui ait donné tm

sornrerain et lui en ait promis un second s'il roule vite que le cocher accepte de

I'emrnener. Wilde ésrit : ( after fuf*u had got in he ûmred his horse round and drove

rapldly towards the river. >> Jaloux et Frapereau bute,nt sur le double sens du mot << fare >

gu'il fars compreirdre ici comme ( p:ursager >> et ils traduisent : << Il empocba la prèce

d'or, fit tourner bride à son chwal et partit gand train vers la Tanrise. >>3r

On peut constat€r à la lectre de ces exe,mples ç'ils n'ont qu'une

incid€nce tout à fait minime sur le seirs global du texte. C'est le cas de la grande majorité

des eireurs de Jalorx et Frapereau ; il arive ce,pendant çelquefois qu'une eneur ait plus

de conséqueirces. C'est le cas à la ftr du chapitre )ilV quand Dorian irpose ses ordres à

Campbell Wilde écrit : << He spoke rapidly, and in an arlûoritatirrc ilurmer. Campbetl felt

dominated by hirn >> On peut lire dans la traduction : << Canrpbell se sentit srbjugué. >>æ Il

y a dans le mot < subjugtre >> lme comotation d'admiration et de séduction qui est

totalsmeril absente du te:<te original. En effet, à ce moment précis du roman cela fut

longtemps que Campbetl n'qroulre phrs le moindre sentimEnt positif pour Dorian- S'il se

seirt << dorniné >), c'est tout simple,ment parc€ que Dorian a les moyens de le faire chantEr

et qu'il se montre autorikire. Iæ rapport eirtre les deu personnages est faussé par la

traduction-

æ o 1no. tI r'7), I tnels.2ol2r).
3t o çL 42.G4, J/F(235. 1l., I 4).n o çtu.t*r6), J tF ezz.zr -zz).
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I-e manque d'exactiûrde de Jalorx et Frapereau n'est pas seulerneirt le fruit

de leurs erreurs, il provieirt egalernent d'ture certaine tendance à esquiver les difficultés.

Les deu traducteurs n'hésitent pas à contourner de nombrers obstacles sans qu'il soit

toujours possible de détemriner avec précision pourquoi ils agissent de la sorte. Les

car$es pernrent être muhiples : il peis s'agir de l'incompréhension des taducteurs face à

rm piusage ou de leur désir de se rendre la tâche plus facile, mais il peut egaleme,nt s'agir

d'rme volonté de rendre le te#e d'ærivé€ phls fluide en âdtant de le srncharger.

Jalorx et Frapereau ont ainsi procedé à de multiples coupures très

discrètes daos le texûe. tr est absotumqil impossible pour le lecteur de la taduction de

s'e,n re,ndre compte.

Ainsi par exe,ople, quand lors d'rme jorÉe verbale ente Lord Hemy et la

Duchesse de Monrnouth, on peut lire le passage : << 'You disarm me, Gladys' he cried,

catching the willfulness of he, mood. >f Oans la traductio'a toute la partie e,n italiques

disparaût.

De la mêrne sorte, lorsque lors d'rme autre scène de conversation

mondaine on peut lire : << 'I wish tt werc fin du globe' said Doriarq with a sil. >>s, les

t:raûrcteurs effacent < with a sigh > .

D'ailres fois, Jalour et Frapereau zupprimeot des adjectift et des

adverbes. Quand au chapitre I Basil imite l-ady Brando'rç cela domre : << Charming boy -

pt dear mother ndl absolute& insæaraUte. )> L€ style est dejà télegrryhique, pourtæt

en frmçais on peut lire : << Charrnant gargon !...Etions inseparables, sa piilrvre màe et

moi !... >>t . < Dear )> et << absolutely >> ont dispærr

33 o 1t as. ts-20), J lF e49.33).s o (rrs.r) JIFeze.3t).
3s o (tz.lt-v), I tF ez-31 -32).
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Par la repétition de ce tlpe d'omissions, mille nuances disparaissent du

texte, ce qui est incontestablement wte forme d'ap,pauvrisssme,nt.

Jalorx et Frapereau n'ont pas toujours recoum à dÊs coupures. Ils se

contentent parfois de simplifier.

Au cbapite Xtr, lorsque Basil fait la morale à Doriaq il dit : << I re,me,nrber

Harry sayfurg oncc that every man who turned himself into an amateur curate for the

moment always b€gan by saying that, and then proceeded to break his word- >> Dans la

tradnction on pers lire : << Harry, je me rappelle nous disait rur jour qae tout curé amateur

s'armonc€i par cette declaration préalable, puis s'empresse de violer sa promesse. >>t

Les traducteurs p,rocèdent de la même faço:r lorsqu'ils rende,nt : << He

seemed liffle more than a lad of tweirf summetrs, hordb older, if older indeed at all,

than his sister had been when they had parted so ilrany yffnl ago > par << Il ne lui panrt

gnàe compter plus de vingt printempsb à pan de choses près l'âge de sa soeur lors de

leurs derniers adierur tant d'annees sn arrie,îe. >)v

Qu'elles soient utilisées afin de contouf,n€r rme difficulté ou pour rendre la

langue d'arrivée plus fluide, les nonrb'reuses omissions et simplifications auxçrelles

procèdent Jaloux et Frapereau sont incontestable,me,nt d€s phenomenes de soul-

traduction. Ces pheiromenes sont largement compenses par diftrents phâromènes de

srrtraûrction à I'aid€ desquets les traùrcteurs ne vonl pas hSsiter à imprimer rme touche

tres personnelle à leur faductiorq voire à depasser ou à tærsformer la pensée originale

d'Oscar Wilde.

36 o 1tt8.ss-41), J/F(196.14-lO.
n o (t +l .zo-22), vF ea4.zr3q,
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Il est nes probable Er'Edmond Jalorx a joue tm rôle primordial eo æ qui

conceme ces pheiromènes de surtraduction, d'une part parce qu'il s'agit 1à d'rm fait très

frequent lorsqu'rm ecd\xain traduit, d'ar.Ére part parce que, corrrme nous le ve,rrons, le

style de la taduction est très proche du style persomrel de Jaloror.

Comme porn les omissions ou les simplifications, les causes des ajorf.s et

des ûansformations sont multiples. Très sowent les taducteurs ont simplernent la volonté

d'adapter leur fiaûrction au << bon goft ) fraqais. l\dais on a egale,ment I'impression que

par momeirts Edmond Jalorx aprplique sa propre poetique au ronum de 
'Wilde, 

et qu'il

laisse son imagination le déborder, afin de faire se,ntir son Inopre taleirt d'écrivain

D'autes fois encore on a la seirsation que Jalorx a envie de dormcr un coup de pouce à

Wilde, et qu'il €st tenÎé d' << améliorer >> le teÉs par endroits pour faciliter la

recomaissance de l'fuiivain irlandais.

I^a fiaduction de Jaloru et Fraperean r€gorge d'une myiade de retouches

très subtiles. Iæ phénomene qui a à la fois l'ap'parence ta plus imtoceirte et qui est le plus

fréqu€ril, est celui que Mlm Kundera appelle la syno'n5misation systémæique : << Le

besoin d'einployer rur mot à la place du phrs fuident du plus simple, du plus neutre [...]

ponrrait s'qrpeler réflæe de synonymisûion - réflexe de presgue tous les traducteurs.

Avoir rme grande résenre de synonymes, cela fait partie de lavirtuosité du 'beau style' ; si

dans le même il y a deu fois le mot 'tistesse', le traducteur, offisqÉ de la

repétition (considerée çotmne rure atteinte à l'élegærce stylistique obligæoire), s€ra te'nté,

la deuxième fois, de traduire par 'mélancolie'. Vlais ily a plus : ce besoin de synon5miser

s'est incrusté si profondé,nent dans l'ânre du traducteru qu'il choisira tout de suite un

slmonlme : il naduira 'mélancolie' si dans le texte original il y a 'ftistesse', il traduira
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'tristesss' là où il y a 'mélancolie'. >>38 Il s'agit d'une façon pur le traducteur d'investir le

texte de sa propre créativité sans porr autant avoir l'impression de trahir l'auteur.

Jalorx et Frapereau use,lrt et abuseirt de c€ << réflexe de s5moqmisation >

tout au long de leur tarial. Les exemples sont innombrables : quand rù/ilde ecrit << The

hot tears welled inta his €yes ), Jalorx et Frapereau trafuisent << Des larmes b'rûlantes

jaillirent de ses yerx >>t ; quand il écrit < smoking his cigarette >> cela dwieirt < cigarette

alhrmee >f ; ou enoore ( ShÉing the door behind her >> dome << I'acco'mpagnimt vers la

porte #t. Les traducteurs n'apprécieirt pas plus les adjectifs du t5'pe << temible >> : << the

thee terrible hours >> est reirdu paf, <( les trois mortelles heures >>4, ou encore quelques

pages plus loin << terrible effort >> dwient < effort suprême >f.

Il est d'ailleurs tout à farT étomant de constater avec quelle application

Jalorx et Frapereau s'efforce,nt de contourner certains mots tout an long du texte. Ainsi,

par exe,mplg ils refirseirt systématiçement de traûrire le nom < fascination >>, ou ses

dérivés, par son équivalent français le plus sirryle et le plus fuideirt : << fascination >>.

<<Fm, while he fascinaæd mzolry >> est trmsformé elr (<car si Dorian exerçait une

séduction#, rrthose who are bottr rich and fascinating >> dwient << des geirs riches et

séduisants >f, ou eûcore << There was a horriblelzscination in them dl >> est traduit par

<< Tous ces persorrages exerçaie,nt sru Dorian une horrible attirance >f. n s'agit là d'une

manie bien étrange et à laquelle il est difficrle de trouver une cause ratiomelle.

Jaloux et Frapereru aiment aussi tansformer systérratiquement les verbes

æ Milan rcrmdera, Les Testa nents na!* (Pans: Gallimar{ 1993) prp. 13Gl3l.
e o (zo.rz-rr), r [F(4s.2r).
40 o qtoz.s;, Jtaelg.4).
41 o 141.23;, JIF(69.4t.
o2 o çT3.301, J/F( I 24. I ).o3 o çtao.r1,vF e43.n).*o 

1110.21;, J/F (lg3.3o).
o5 o 1ttt.z1, J/F (1&t 3G3r).
o6 o (tt+.:z), J/F (189.25-50.
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qui introduiseirt la replique d'rm personnage. Si I'on prend le seul chapitre XV par

exemple, ils transforment tolr à tour << he sai{ at last )> cn (( éclatz-t-rl enfin #t, << broke

in Lord Hemy >> en ( doclara Lord Hemy >>Æ, << cried the old Iady >) €,û <( objecta la

vieille dame >f, puis un second << cried the old Lady > cette fois en << obsenra la viertle

dame >'0. On pers véritablemeirt parler d'une es@e de tic de traôrcteu.

ks transformations de ce tlpe pernre,nt senrbler bieir anodines, mais il est

facile d'imaginer à qucl point elles p€rwelrt aft&er un texte lorsqu'elles se r@tent arssi

fréquermnent que dans la traduction de Jaloux et Frapereau. Le vocabulaire et le s(yle

1nopre à Oscar Wilde dispardiss€Nrt sous la touche très persomelle que les trafucteurs

(surtout Edarond Jalorx ) impriment au texte.

Jaloux et Fr4ereau ne se conteirteirt pas de recourir abushre,meirt aux

Emonymes, ils ont egale,rnent tendancc à compléter le texte et à depass€r ce qui est

effectiveinent écrit dans I'original Il s'agit généralement de petites retouches, mais là

aussi elles s'accumule,lrt et elles laicseril fransparaître la lecture persormelle que les

|:radnctenrs ont fait de The Piaure of Doriæt Gray.

On touve d'rme part rme multitude de petits ajouts çi étoffent le texte

original Sornre,lrt il s'agit simplemeirt de I'adjonction d'rm adjectif : qtand \Vilde écdt

<< When we [...] go down to the Drke's >>, Jaloux et Frapereau précisent << rendons visite

aavietn ûrc >>st. De même lorsque Wîlde dit de la Duchesse de Monmorsh : << Her feet

o7 o (tgg.to),IIF (228.31).
4 o (trg.ro,yF e29sa).ot o (ns.zo),IIF (zzg.tr.
50 o (ng.to), J/F (230.23).
5t o 110.ru;,J/F (18.38).
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:xre very prefly >>, en français cela dome : << Sespeâ'Îs pteds à elle sont exquis >>tt. I s'agit

là d'informæions qui sortent tors droit de I'imagination des taducteurs.

Parfois ce type d'ajort altère plus profondé,meirt ce que Wilde a voulu

exprimer dans son oerrvre. C'est le c:ls pax exemple lorsque Basil dit : << You know we

poor artists harrc to show oursetrres in societyfrom time to time, just to re,mindthe public

that we are not sirvages. >> Dans la taduction on peut lire : << [...] potu montrer que nous

ne sorrmes pas tout à fait des sarniages. >)s faf-it en déduire que pour Jalor.x et

Frapereau les artistes le sont toujours au moins rm peu ? De m&ne, lorsque lord Henry

prophétise : << Yes : the,re was to be a new Hedonism tbat was to recreate life t...] >>, les

tradnctenrs ajorsent I'adverbe <<bientôt>>to. L'original de Lord Henry, lui est bie,n trop

sage pouf, s'avancetr ar$anL..

Ce qæe de petits ajouts n'est que I'rm des nombrerx pheiromenes de

surfiaduction que I'on peut observer. La subjectivité et I'imagination des taducteurs

transparaissart abond'rrmeirt tors au long du texte. On a pdois limpression çe la

traduction fonctiomre coûrme une espèce de vaste punle où Jaloux et Frapereau

apportent les pieces qui mançeirt à I'origina[ Oscar Wilde ffilise bearcotry de term€s

nelûres, voire vagtres ou imprécis, ce qui laisse rure tes large part à l'interprétation du

lecteur de son rornfiL Jaloux et Frape,rearl ernq n'hésiteirt pas à compléter le texte par

leur propre imagination, et par là mê,me ils imposent leur lectre persomrelle au lecteur de

la traduction

Ils remplaceirt par exeryle de nombrerur pronoîur. Quand Wild€ étrit à

pro'pos du færerx portra't : << When he had been away, he had bem fifled with teiror lest

52 o 1tæ.n-t 4),JtF e32.to).53 o qrt.tazo;,ttr e0.32-33).a o 1tot.25;, JiF (rz1-.lt.

208



other eyes should look rryon rT >>, dans la ûaduction le pronom (( it >) est remplace par

<<|ffietn prodige #t. De même, lorsque Lord Henry eir parlant de Sibyl Vane dit :

<< We are to see hertoni$t >>, en français cela dome : <( nolnr allons votr l'enchætteresse

ce soir >f- n est fort concwable d'imaginer Sibyl conmre rme enchanteresse, mais cela

n'est pas dit daûs I'original Autre exe,mple quand Wilde écrit au chapitre )O( : << It was

the portrait that had done æerything>>i I'afuerbe < wsrything > est parfaitement neutre,

libre à chaque lecteur de I'interpneter comme bon lui se,mble. I-a traduction frangaise, ellg

est très netterreirt orieirtee puisqu'on peut lire : << C'était ce porhait qui avait causé tout le

mal >>t' .

Comme nous I'avons vu phrs har[ rm oertain lombre des rctouches

appûrtoes par Jaloux et Frapereau doive,nt être considérees corlme des tentatives

d'amélio'ration ûr texte de Wilde. Il est difficile de determiner si ces te'lrtatives sont le fruit

d'une volonté de donner rm coup de pouce à I'auteur irlandais, ou si il faut pfutôt y voir la

conséqusrce dela créæivité d'Edmoard Jaloux çre celui-ci a du mal à brider. Quoi çr'il

en soit, il faut accorder aux taducteirrs que certains passages sont plutôt réussis.

Ils sont par exemple tres hspfuos lorsqu'ils ûaûrisent : << Th€re was

rofiumce in wery place >> par <( le romanesque peirt fleurir en tout lieu >>t8. Le verbe

<< fleurir >> est certainement phrs poetique que le rre'rbe << être >>. D€ la mê'me maniàe,

lorsque Wilde écrit : (< Dorian shook his hea4 ætd stntck some sofi chords on the

piano >>, en frmçais cel,a dome << Au piano, Dorim Crray secoua la têtÊ et préluda

doucement >se.

55 o qtas.zszT), ilF Qg3.3z-34).56 o 1oo.to-17),IIF (102.27).
57 o çto8.ts-16), JÆ elr.z+zr.58 o (tzt.zg), yF Qtz.L6-v).5e o (163.3t, JtF Q73.2+zs).
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Par momeirts, tout le talent d'E&nond Jalorx se,mble tanspædtre dæs la

traduction ce qui relrd incontestablemelrt le texte très agréable à lire. Pre,nons par exenrple

la traduction du passage : << Poeb are not so scnryulous as you are. They know how

useful passion is for publication. Nowadays a b'roken heart will nn to nulrry editions. >> La

transposition française est d'rme grande b€aûo : << I-es poètes, mon cher, n'ont pas tant

de scrupules. Ils sarient cornbien I'intimité aide au succès et que, de nos jours, un coelr

brisé se tire à maintes éditions. >>æ

Il n'est d'arllleurs pirs ræe que Jalorx se laisse emport€r p:r son

eirthousiasme et qu'il en rajorte. Ainsi quand Wilde ffit que dans la bouche de Lord

Henry < Phlosophy bçcame yormg æd [...] dæced like a Bacchante over t]u hills of

W >>, cela dwieirt ( [...] dansan! coilune une bacchante aot clair sommet des collines

de lavie >>61.

La façon de taraller de Jalorx et Frapereau a donc proûu't un texte d'tme

grande qualité litteraire, ce qui norur change du jzu dc nussacre de Tardieu.

IMalheureusemeirt, les hbertes que se sont accordées nos deux trafucteu[s sont loin de ne

préselrter que des avantages, et certaines des moditcations qu'ils ont apportées au texte

en aftàent profondément le se,ns. Ces retouches, à I'inverse d€s fax-se,ns et des

gontres€,ns, sont volontaires ; elles n'e,n sont pas moins très lourdes de conséque'lrces.

heirons pæ exe,mple ca pass4ge du chapitre fV : << Soul and body, body

and sonl - how mystecious they were ! There was mzimalisn in ûre sou! and the body

had its moments of spirifirality. >> I[ s'agit là d'rm des nombreux passages du roman où

Wilde traite fu raprport de l'âme et dn corpg sujet qui lui t€ûait particulière,ment à coaur.

60 o (ts.te-tg),JtF (z6.3vlz).
61 o çt.zs-+l), J./T (63.1-2).
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Ecrire qu'il y a de I'animalité dans l'ârrc pouvait certainement pardtre provoqrant à

l'époque Victorierme et il s'agit là d'une prise de positon importante. Hélas, dans la

traduction les propos de Wilde sont grariemeirt defornrés et I'on peut lire: << L'âme n'allart

point sans quelque matérialisme etle corps avait ses moments de spiritualité>>e.fl,y a

une énorme diffâence enlre l'(< animalité >> et le << matérialisme >>. Fars-il voir 'lens cette

traduction rne forme de censure ?

Les propos de Wilde sont tout aussi grariement deformes lors de la

confession de Basil à Dorian au chapine DÇ lorsque la ptnase : << I was donilnrated soul,

bmirl and power by you >> est traôrite pr : (< Coeur, intelligence, acffié, mon ête eirtier

subit votre empire >>*. ta comrotation du mot <coelr>> est tès differente de celle du

mot << sonl >>, surtors lorsque I'on comdt la nanne tfurivoçe des rapports qui uissent

Basil et Dorian. Souveirons-nous que lors de la rfuision de son ronun pour sa parution

sous forme de volume en 1891, Wilde arait volontaire,ment cherché à effacer toue

allusion top explicite à la nature homosexuelle de la relation des derul hommes. I[ s'agit

certainecrent d'une fa*e grarrc de la part des traducteurs d'aller ainsi à I'encontre des

soutraits de I'auteur.

Heureuse,me,lrt torses les deformations n'ont pas cette gravite, néarmoins il

arrive beaucoup tro'p fréque,nment que la traduction dépasse la pensée de I'auteur.

Prenons cs demie,r exe,mple où lorsque Basil dit ; q F.ngland is bad enoug! I know )>, @h

dornre e,lr frangais : << L'fuigteteire, je le sais, est a#ez penerse >f .Il y a dans I'adjectif

<( pervem >> torse rme dimeosion de pdse de plaisir à faire [e mal çd est totaleme'lrt

abse,lrte de << bad )>. La tEndance qu'ont Jaloux et Frapereau à vouloir améliorer le texte

62 o ç4s.auso.r), JÆ (s3.2-3).
63 o çBs.t&29), J/F (151.2G,21).
s o (rrg.ra19), JÆ (195.20).
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de Wilde ou à lui imprimer leur touche persomelle est bien sornre,nt rme porte ornrcrte à

tous les excès.

Il me faut signal€r ici qu'il est parfois tres diffic,ile de determincr la cause

reelle de ceraines transformations. Pre,nons par exe,nrple cefie phrase du chapitre V où

Wilde furit à props de Sibyl Vane : << Some SoufhErn wind of passion swept arer her,

urd stirred ttre dainty fold of her dress >>. Dans la faduction, Jaloux et Frapereau

n'hesiteirt pas à s'éloigner considerable,ment de I'image de Wild€, et ils transposent : << Iæ

vent brûlant de la passion semblait l'erwelopper toute et go$ler les plis gracietx de sa

robe. >f On peut considérer le resultæ ourune rme réussiæ, et imaginer que les

traducteurs se sont éloignés du texte d'origine afu de soigner I'effet produit en langue

française ; mais d'rm ailre côÉ, ce t5pe de lib€rtés prises ariec I'original n'est-il pas ell

même ternps un excellelrt moyen d'esquiver les ditrcultes qu'atraie,litt e'lrhdnées rme

traduction plus litterale de fimage e'mployee par Wilde ?

De même, lorsque au chapitre I Basil parle de la façon dont Dorian inspire

son art, il dit : < Unconsciorælyhe defines forme the lines of a fresh school, a school that

is to harre in it all the passion of the romantic spiit, all the perfection of tlre spirit that is

Greck > En français, I'alhrsion au romantisme rumque : << Dorian me fournit les traits

d'une école nornielle, d'une ecole où se retornrera toute la flanune de l'inspiration

grecque. >f f'ar-l voir dans cefie omission une simple étourderie de la part des

taducteurs, ou plutôt rme façon de contourner la re,pétition du mot < spirit >) ? Olr

pourrait même aller phs 1e;a dans ce jeu de déduction en se souvenant çr'Edmond

Jalorx était un grmd admiratern des romantiques alle,mands s1 imæiner une raison plus

65 oçst.zt-za's. JiF (B6.to-12).
66 o çt 4.2t -29l', J tF es.z9-31).
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profonde à cefie omission : peut-ête est ce le fait que I'esprit rommtique soit uniquement

associé à ta passion, alors que l'esprit grec est associé à la perfecton qui g&re le

haducteur ? Cetre dei:riàe proposition peut paraître audacieuse, mais cet exe'mple montre

parfaiteinent à quel point les limites eirtre certaines erreurs, omissions, simplifications ou

tansf,ormations peu\ierf être fragiles. Celzrend tme classification daos de's cafégorias trop

ngdes périlleuse, sinon douteuse.

Nous avons jusqu'àpresent conceofré notre attention sur lcs problèmes de

vocabulaire et de sens des mots, il nous faut egaleinent traiter de la syntaxe. Là non plus

tes traducteurs n'ont pas hésité à re,manier considerablemeirt le texte d€ Wilde. Ils

remodèlent inlassableme,lrt les plnases, en faisant permrfer les groupes de mots ou en

boulweisant la ponctration Le r€sullat est sornieirt stup'renaût

Preirons par exemple le début du chapifre XIV :

< At nine o'clock in the next moming his serr/ant came in with a cr:p of chocolate on a tay, and

opened the sllrtters. Dorian was slee,ping quite peacefully,lying on his right side, witr one hand

rmdemeafh his cheek He lookedlike a boy who had been tired out wiflr play, or strdy. The man

had to touch him twice on the shoulder before he woke, and as he opened his eyes a faint smile

passed across his lips, as though he had been lost in some delightful dream. Yet bs had not

dræmed at a[. His night had been untoubled by any images of plæsrue or of pain. >

Voici maintenaût la traduc'tion taçaisc de ce passage. J'ai lfrlisé le signe /

porr îurgu€r I'ernplace,rrent des points dans le texte origina! et les groupes de mots qui

ont été déplacés sont indiqufo en italiques.

<< Le lendemain matin, à neuf hernes, Francis enta' pofftrft wr an platean une tasse de e"hocolat. Il

ourrrit les persierrres/ Dorian couchë sr Ie côté &oi4 tnte main sous Ia joue dormiart

paisrblemen! / pareil à rm jerme gaçon se rqrosant de la fatigue ou de l'éûrde. II falbt pour

l'ënteiller qte son valet lui touchât detn( fois f é?aule. Quand il ouvrit les yeu<, rm leger soruire vint
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elrer sur ses lèwes, corrrme au sortir d'un rêve delicierur/ Il n'avait pourtant poirrtràtéJ Aaane

image ni de joie ni de peine n'avait troublé sa nuit-/ >>n

On peut se r€Nrdre compte que les retouch€Ê sont abondantes.

Pratiçrement aucune phrase n€ passe sans modification : les points se transforment ert

virgules et les virgules en poinÎs, I'ordre d:ns lequel defileirt les éléments des phases est

boulwersé, pas moins de ûois attaques de phases sont differe,ntes... Cela fait beaucoup,

d'arûant plus qu'il est diffic,ile de trou',rer rme justification à tant de tansf,ormations. Force

est de constater que bien souvent ce ne sont pas les canons de la langue française qui

demandeirt à ce que I'on modifie la sttrcûrre des phases de Wilde. Il s'agit phtôt d'une

nouvelle manifestation de l,a créæivité des traducteurs qui imposent ainsi leru propre

rnarque ru texte.

Cefie tendance à refondre la synfaxe ùr te*e est rme constante chez

Jaloux et Frapereau cormne I'atteste ce second exernple tiré du chapitre )ilI :

< He was walking home aborÉ eleve,n o'clock ftom Lord Henry's, where he had been dining, and

was wrapped in heavy fi:rs, as the nigfot was cold and foggy. At the corner of Grosvenor Square

and SorXh Audley Street a man passed him in he mist, walking very fast and with the collar of his

greyulstertunredup. He had a bag in his hand. Dorim recognid him. It was Basrll Hallward. A

stange sense of fear, for which he corrld not accorm! came over him. He made no sign of

recognfion, andwent on quickly, inthe directionofhis ownhouse. >

Enfrançais on obtieirt:

< Il sortait de c,hez Lord Henry, ou il avait âné, e\ pt wte mtit froide et bntmeuse, €norrdtouflé

dans d'épaisses fourrures, regagnait son logis. Il pouvait êlre otze hewesJ A fangle de

Grosvenor Sqnare et de Sort'h Audley Steet ilæs le brcuillæd, tm hornrne le croisa. Il marchait à

yiys allrre, le col de son ulster gcis relevé, / un sac de voyage à la main / Dodan le reconnrnJ

I oqtzs.z+zl) JÆ (209.1-ro).
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C'était Basil HallwardJ Saisi d'rme peur étrange, inexplicable, / il fit mine de ne I'avoir pas w et

præsa le pas vers sa demeure. >>æ

Ià aussi les retouches sont considerables. Les fraûrcteurs vont encore plus

loin que dans I'exe,mple précedeif puisgn'ils isolent un cofirplânent circonstanciel pour

en faire rme phase àpæt entièf,e, et à I'inverse ils integrent la pbrase simple << He had a

bæ in his hand >> à la phrase qui la preceds. Ce tlpe de manipulation n'est pas toujours

sans conséquence : si Wilde juge utile de consacrer une phase au fart que Basil portait un

sac, c'est certaine,rnent gu'il voulait tout particuliereme,nt attirer I'attention $rr ce fait. En

effet, quelques pages plus loin, ce sac restera la szule prerrve maérielle du passage de

Basil chez Dorian, et ce dernier aura beaucoup de mal à le faire disparaûtre dans le feu de

sa che,minee. Torûl'effet soubaité pæ Ufilde s'est évaporé dans latraduction.

Dans le nrmrero ôe Palimpsesles consaqé à << L'Ordre des mots >>,

Bernard Lortholary fait rme rc,marque extrêmeine,rt inléressante : ( [...] dès qu'on

deplace I'attaque ou la chute d'rure phrase, dès çr'on s'écarte de I'ordre dans lequel

deflaienf ses principaru terrnes, ses 'udtés', on cass€ le rytho, on brouille le se,ns, on

enerye le texte, et arssi gravemeirt Ere si I'on intervertissait des phrases entiàes. >>a

Cette remarque s'adapte parfaitemelrt au tese qui nous occupe conrme le

prouve ce d€,îni€, exe,nple : au chapitre X, Wilde insère rm æticle de The St James's

Gazette concernant I'ar*opsie de Sibyl Vane, et on pei$ y lire : << Considerable sgnpafhy

was expressed for the mother of the decease{ who was greatty affected during the giving

of her own widence >>La sympætle eryrime€ pour la màe de Sibyl est la consfuuence

directe de la grande émotion qu'elle a manifestee. En remodelant la s5mtaxe, la traduction

68 o qtrs.s-tz;, J/F (190.412).
6e Bemard lærtholary, ( Le debut dt Procès de Kafia en allemand, français et anglais : le

problème de l'ordre des mob. >, in : Palùrpsestes, no7, ( L'Ordre des mots D, (Pads : Presses de la
SorbonneNowelle, 1993) p. 95.
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perd cette ilumæ : <<I-a parntre mère, eirtourée de la plus vive rympalhie, s'est monûée

fort émue au couni de sa deposition >>to.

On peut constater à la lecûre de tous les exemples qui précedent çre les

libertés prises par les traducteurs sont exftêmerneirt nombreuses, et il en découle

inévitôlement des difficultss à reconodtre le style d'Oscar Wilde. Ia version française

est certes agréable à lire, mais on a malheureirscmeirt tes vite l'impression de ne plus lire

une oeuvre ds I'arfflr irlandais, et c'est certainement là\ la caractéristique la plus

regrettable de la naduction de Jalorn< et Frapereau

L'écriûre de Wilde est précise et rafEnê, mais elle gæde toujours une

certaine simplicité, et c'est eir grande partie cette sirnplicité qui €Nr farrtla beauté. Peut-êfie

est-ce egale,nent là qu'il farr chercher I'iryression de bien être et de chalern qui se

deg;age de la lectue de ses textes : elle permet ru lecteur de se se,ntir très proche de

I'aseur. A I'inrrerse, le style de la traduction est sornie,nt phts precieu, phrs affecté, plrrs

po,mpeux... Il s'agit cette fois d'lure b€auté que I'on pourrait qualifier de froide et

d'artificielle.

Cornme je I'ai d,tjà sugeré à plusieurs reprises, il farf voir là

principalement I'influeirce d'E&nond Jaloux Il suffit d'ouwir n'importe lequel de ses

ronuns pur voir à quel point le style de la traûrction est proche fu style personnel de

Jaloux.

Prenons par exeryle cetre phase fu chapitre )iltr d€ The Picatre of

Dorian Groy qui décrit le cadarne de Basil llallwæd : << The thing was still seated in the

chair, shaining o'rier the table with bowed hea4 and hlrysd bacb and long fantastic

?o o pz.s-to1,ItF (t64.rn.
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afins. >) En français elle devient : << L'autre était toujours 1à, mi-assis sur la chaise, mi-

prostré sur la table, le tête penchée, le dos arrondi, les bras fantastiquement longs. >>71 I1

s'agit d'une traduction surprenante : I'expression << mi-assis...mi-prostré > est peu

couxante et rien ne semble I'appeler dans ce cas précis... La seule justification que I'on

peut fiornrer à cette traduction est qu'Edmond Jalorx adore cette expression comme le

prouve cette phrase tirée de L'OiseætJyre ; << Je le regardais avec un attendrissem€nt

apitoye, comme rur indifferent du temps d€s c€sars, mi-poie4 mi-corwerti, dwait

reg;arder un martyf >tt, ou cette autre tirée de O Toi que j'eusse aimée ! : << Uoyd George

fit quelques pas vers Jerôme et lui dit sur rm ton mïplaisant, mi-fou.ssement flâché

[..-] uo.

Le style d'E&nond Jaloux est sowe,nt empreint d'tme certaine préciosité.

Celle-ci se manifeste notarnment par I'utilisation abondante des adjectifs indéfuis

<( certain >> et << quelque >), coiltrns par exe,rnple dans les phrases : << Je fis pnis, certain

après-midi, d'un si grand mal à la tête que je ne voulus pas sortir :!vec mes cousins >>to,

ou << J'aurais voulu m'enfoncer dans les e,ntrailles du globe [.-.] et, dons quelque cellule

retirée, laisser s'apaiser peu à peu ce fiernblement de mes nerfs >>7s. Ce tlpe de

construction est déjà un peu desuet au momeirt où Edmond Jalorx écriq et il denote un

très haut registre de langue. Comme je l'ai dit plus hau! cette écrinre un peu précieuse

n'est pas celle d'Oscar Wilde , cela n'empêche pas Edmond Jalorx de traduire < He

rsmembered t...] a wonderfrrl love that had stired him to mad delig!fitl follies >> par (< Il

se rappelait 1...1 certain amour tout rernpli de delirantes et délicieuses folies >>t6 ; < I am

7' o qtzl.zz-33), J/F Qo5.2o-22).
?2 Edmond lalou>çL'OiseatJyre (Paris : Librairie Arttrème Fayard, 1938) p.46.
73 Edmond Jalorx O Toi que j'eusse aimée t (Paris : Librairie Ploru 1920 p.165.
7a Edmond lalol+Fwnées dans la canryagne (Paris : La Renaissance du Lirre, 1918) p.67.
75 Edmond lalouv'. L'Oiseæt-$tre, op. c i1., p. 56.
76 o çtz'r .zt -29), I tF Qrz: 4-t6).
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pmished for that, Dorian - or shall be some dry, par << J'e,n suis assez prmi, Doriaq ou

bien je le serai quelqae jour>{; ou encore <<The portrart must be hidden away at dl

costs >> par ( Il fallait, cofte que cofte, cacher le portrait dms qilefuue réduit >J8.

Dans le màne regisre on peut évoquer la tendance de Jaloru à sous-

entendre c€rtains ilurrquôunl de negation, coûtrne lorsqu'il ér:rit <( Je ne pourrai dire >f,

<< Je ne sais ce que >>E0 ou << si je ne me trornpe #t, ou enoore son utilisation d'utt

vocabulaire un peu d€suet corrne lorsqu'il trafuit : << I have a distinct reme,mb'rance of

being marrie{ but I have no recollection at all of behg engaged >> par ( J'ai de mon

mariage rm sornrenir trà net, mais pas la moindre souvenimce de mes fiançailles >>æ.

Parfois Jalorx n'hésite pas à preirdre d'énormes hbertés avec le texte

original porn imposer son ptropre style au roûum de Wilde. Prenons par exemple les deux

phrases << Je riais toujourq on m'en4lorta >>æ et << Reconnue mo,rtc, on la deposa sur lm

banc >9, tirées toutes derur de Fumées dms Ia campagne. I1 s'agit là d'rm qipe de

constnrction que Jalonx app,récie beaucoup et qu'il utilise ûequernment Le style concis et

le niriean de langtre élwé font irrémédiôlerreirt p€ns€r à un vem.

Conuns on peut I'imaginer, ce t)?e de constnrction est totalement absent

de I'original dç The Picture of Dorim Grry, cela n'e'mpêche pas Edmond Jalorx d'e

I'utiliser abonalmunent dans sa taduction. Ainsi quand Oscar Wilde écrit : << Form is

absohtety essential b ft >>, nous solnnes en préseirce de I'archet5rpe de la phase siryle-

T o lts.a+1,J/F (145.141t.
æ o çst.+zll1, JÆ 0 55. l 9-20).
7e tn 1tsz.n1.so llF (tas.tO.
81trF ltos.tt;.8z o çao.zz-23), J/F (102.5-7).
83 Edmond Jalorq, Fmtées dqa la cærpegne, op.cit., p.66.
u lbid.,p.r7.
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Jaloru n'hesite pas à la tansposer par : <( D'absolue necessité, la formo y est requise. >f

De même, lorsque rffilde écrit << He spoke rqpldly, and in an authoritative nuûmer >>, cela

devient << La parole était bnwe, le ton impérieru- >f Ou encore <( After he had taken the

buttonhole out of his coa! he seemed to hesitate > est taduit par ( Sa boutomriàe

d'ttachê, ilpanrt hésiter. >>r

Toute la simplicité et la cbaleur de l'écrihne de Wild€ disparaissent sous

les retouches d'Edmond Jaloux. Cela a pour conséqu€nc€ notamrnent que là où la langue

de Wilde a finalement tres peu vieilli, le style de la trafuction a sourvent m parfim

suranné. D'arsant ptus qu'on a parfois I'impressio'n que Jalorx ne s'est pas conte'lrté

d'appliquer sa propre poatiçe au tese, mais qu'il a deliberé,ment force sur certains traits.

Faut-il y voir sa comception de c9 que le slyle de I'esthète Wilde, arm poses si

superficielles, aurait dû être ? Ou bieir faut-il pluôt y voir la tenfative maladroite de

transposer à The Pichtre of Dorian Grry,le ton rm pcu précieux de Mademoiselle de

Maupi4 ou du souper de La Pean de chagn z, arurquels Jalorm a compare le roman de

WÏlde ?

Cela est particuliàement évid€Nrt dæs les dialogues. Iâ où les repliqæs de

Wilde sonnent aujourd'hui e,ncore de façon très naturelle, l'utilisation par Jalorx de

c€rtaines formes du passe simple leur dome rme touche exrêmem€Nrt artificielle. Ainsi

quand Lord Henry dernande à Doriar : << But whe,n did you first speak to Miss Sibyl

Vane ? >>, cr;lz dome sous la phrme d'Edmond Jalors, : << I\dais quand donc eû:tes-vous

avec Mss Sibyl Vane vote premier entretie,n ? #. De mê,me, lorsqu'il hri demanrte :

85 o 1t t t.to;, JÆ (185.8-9).
86 o 1r3a.15-lo, JÆ ez2lt).n o gz.tt -zz), I fF (tz2.t9-zo).
æ o lao.trto;, J/F (76.33-3t.
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< At what particular point did you meirtion the word marriage, Dorian ? >> cela dsvielrt :

< A quel momeirt préus prononçâtes-vous le mot de mariage, Dorian ? >>s

Dans rm registe proche, que farr-il p€nser de la taûrction de << I don't

thfuik I hrve wer seen it I the porrait ] since he finished it >> par << Je ne I'ai jarnais rwu,

ce me semble, depuis son achèveme,nt >f ; ou quelques lignes plus bas, de << I remember

I wanted to buy it > par << Il m'en sornienr, j'rvais voulu I'acheter >ftt On a beaucoup de

mal à recomdtre la langu€ d€ Wild€, et il va sæs dire que I'e,ffet pnoûdt sur le lecteur

pûIu- fiaduction est très differ€nt de celui produit par le texte original !

I-es exemples de be tJ/pe sont nombreux et il convie'nt d'e!r ciûe,î quelçes

rms de plus. Quand Lord Hemy amonce à Basil que Dorian va épouser une actice celui-

ci repond : << I can't beliet/e it >. En fi'ançais cela dome : << Vo'ilà ce que je ne puis

croire >>9. QuanA Lord Henry dit (< I never approve, or disaplnove, of ærything no\il >>,

Jaloux transpose << Voilà beau jour que je n'al4lrotnre ni ne desaprprouve plus rieir sur

terre >f. Ou e,ncore qrand Dorian dit à Basil : << You have chattered enouglr about

comrption )>, @h dsvielrt ( C'est assez discourir sur la comrption- >>s.

8e o 163.5-6;, J/F (t06.t6-17).
$ o (rog.tz-I8), J/F e72.3+3s).et o (tol.zt),ItF er3.4-r.e2 o 160.16;, J/F (1ol.l8).
e3 o 161.3;, J/F'(103.3).
% o (ttg.zz-23), t tF (l 97. r8-r 9).
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4. CONCLUSION.

Cette seconde traduction de The Pichre of Dorian Gray æt donc en très

net progrà par raprport à celle de Tardieu . Lo tÊxta est cete fois-ci parfaitement coherent

et surtor1 exhême,ment bieir écril I-a trafuction de Jalou et Frapereau r'en est pas pour

autant parfaite. Elle contie,lrt eûcore rm certain nornbre d'€rreurs, et beaucoup de nuances

disparaissent lors ûr pa.ssage de l'anglais au français.

Mais ce çr'il faut surtout rete,nir au nrjet de cette seconde ffaductiorL c'est

que les traducæurs n'hésitent pas à prendre dc tres gratrdes tib€fiés arrcc le texfe original

On peut y voir à la fois un désir d'adapter la traduction au goût français, rme te,lrtative d'

<< embellir >> c€fiains passaggs du roman, ou €,îlcore rme façon de coryeirser c€rtaines

pertes liées à I'acte de traduction. Malheureusem€nq il en résulte que I'on a enorrnem€nt

de mal à reconnaître le style p€rsonnel d'Oscar Wildo , et que la traûrction de Jalou et

Frapereau a vietlli beaucoup plus rapidernent que le texte origjnal.

Il me faut signaler çr'au moment de sa panrtion æ. L924, cete ftaduction

re,mplissait fort bien sa fonction. D'rure part, elle infoôrisait enftr véritablem€tf le roman

dÊ Wilde au lecteur fraûçais, ce que malheureuse,meirt Tardieu n'était pas panÆtru à faire.

D'aute parq il faut se sowenir qu'à cete é?oque, le fait de prendre des liMés avec le

texte original pour acclimder la traduction rétait prratiçe couraûÎo, et la traôrc'tio'n de

Jalorur et Frapereau est le parfait reflet de son te'rnps.

On peut donc afErmer que I'on est en prése'lrce

< pre,miàe taduction >> dÊ The Picfire of Dorian Gray. Elle

ici de la

répond

vffizble

d'alleurs
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parfaitement à la description que domrent à la fois Antoine Berman et Paul Be'nsimon

d'rme < premiàe fiaduction >>, c'est-à-dire rme ûaduction à anrbition fittéraire, peu

respectueuse des formes tefrrelles de I'original et qui privilegie le destinataire de I'oeuwe

traduite.

On perfr egalerrent ajorser çre cette taduction est t5pique d'tme

traduction à laquelle parti@ un ecrivain. Edmond Jalorx a fréquennnent laissé sa propre

créativité s'exprimer. On peut reconndtre sa touche persomelle tors au long du te*e.

Ivlais I'ormriprésence de Jaloux ne doit pas nor$ faire oublier la contnbution de Félix

Frapereau- J'ai remarque :ru coufir de certaines discussions que I'on oubliait sornre,lrt de

citer ce dernier, et que I'on se contentait de pæler de << la traduction d'E&nond Jalorx >>.

Cela me paraût Aomage.

Quoi qu'il en soq cette fiaduction a éæ trà bieir accueillie à sa sortie,

conrne le prowe cette remarque de Gurllot de Saix qru parle de : << I'admirable traduction

nourelle da Portrait de Dorian Gray >>% .

Si, comme je I'ai dit cidessus, la traduction de Jalou et Frapereat

remplissait sa fonction de façon tres acceptable au mome,nt de sa sortie en 1924, c'est ett

même te,rys rme traduction qui par sa nafirre même, c'est à dire par les libertes qu'elle

prend ariec I'origjnal rend nécessahe rrne retraduction assez rapide. Conmre le remarque

Paul Be,lrsimon : << I-a reûaduction est genérale,rneirt phs afientive que la traûrction-

intoductioq que la traduction-acclimatatiorq à la lettrs du texte source, à son relief

tinguistique et stylistique, à sa singularité. >>s C'est exactement ce dont a besoin le roman

de Wilde : rme retraduction qui ne sepæe plus la forme ûr fon4 la letre du sens... Et

e5 Guilot de Saix,^Les Songes memeillas fu dqnetr éveillé.L-e Ch@t &r cygne (Patis : Le
Mercure de Framce, 1942) p.39.

e5 Panl Bensimon, < Preserfation >, in : Palinpsestes,no4 ( Reûaduire ,>, op.cit.,pp. D(-X



cette reta&rction est d'afrant plus nécessaire que la traduction de Jaloux et Frapereau a

te,ndance à vieillir très rapidernent.

Si I'on observe I'histoire des trafuc,tions ôe The Picture of Dorian Groy,

on se rend compte que ces retraductions sont venues iuisoz vite et qu'elles se sont

succédees à un ryftme regulier : il y a d'abord eu Etieme en 1951, puis Hertz en 1958,

puis Lack ei 1975... Ce,peirdant la traduction de Jalorx et Frapereau est restee la

faduction de référe,rce jusqu'àlaparution de celle de Gatû5gno en 1991. Comme nous lc

vetrolls, le fait qu'elle soit restee la naduction << canonique > pendant d'aussi longues

amées prête à çelquss discussions...

Tors naûnelle,menÎ, la traûrction de Jalorm et Frapereau est egale'ment

celle qui a connu le plus gand no'nrbre d'éditions. Stock à lui seul eir a publié plus d'rne

cinqnantaine enf:e 1924 et 1957. Le texte a été publié egale'meirt chez <<Ir Lirne>>

(1928), au Club Français du Liwe (1951), chez Broéliande (1960), et à la Librairie

Commerciale et Artistiçre (1967). Depuis 1960,la trafuction de Jalou et Frapereau est

anssi la premiàe à.avotr été publiee en Lirne de Poche.

Sa diffirsion n'a pas été freinée pæ b panrtion de la traûrction de

Gattégno, et si I'on consulte la banque de données Electre qui contient la liste de tous les

ouvrages dispombles eir librairie, on se rend compte qu'à ce jour pas moins de cinq

éditions diftreirtes de la taduction de Jaloux et Frapereau restent en vente : ouhe le

Liwe de Pochg on la trornre an Seul, et dans la collection << Mlle Soleils >> chez

Gallinæd t. C'est egale,ment elle çri figrrre das le rruhrme des oeuwes choisies de

Wilde, préfacé par Gabriel l\datzneq et paru chez Stock e,n 1991, ainsi que dans le

e << MUe Sotreils ) est une collection destinee plus particulierement à la jermesse. Il est amusant
de conshter qrc The Picare of Doriut Cory quétait jugé il y a un siecle corrmre rm ouvrage immoral
puisse aujourd'hui paraîte dans une telle collection-
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volume des oeuwes complèæs dfuigé par Jacques de fanglade, paru égalerneirt chez

Stock en 1975. Enftr, c'est toujours elle qui figurera dans le vohmte des oeuwes

complètes qui pamûtra dans fu collection < Bouquins >> chez Robert l-affont dans les

prochains mois sous la direction du même Jacques de I-æglade.

La traùrction de Jalorx et Frapereau est donc toujours I'rme des plus lues

à ce jour, ce qui me pardt pour le moins discrtable... Il est fuident que les maisons

d'éditions qui en ont la propriéte n'ont auclmo eirvie d'arrêter de la diffi$er, et ceci potu

des motifs purement economiques. De plus, il est rnai que l'on peut considtrer la

multiplicité des traductiong et donc des interprétations, corrrme rme richesse porr rme

oeuvre, et I'on ne pers pas nier rur certain cbarme à celle-ci. D'un autre côté, il existe

anjonrd'hui des traductio'ns çri rendeirt bie,n mierx justice à The Picture of Dorian Gray.

Elles sont à la fois moins sujettes à la défaillance, phs fidèles au style de l'original, tors en

étant écrites dans un très bon frarryais.

Dans rm monde ideal, on pourrait imaginer çe la traduction de Jalorx et

Frapereau soit publiee avec lme préface expliçant clairsmeût quelles sont ses forces et

ses faible,sses, et en quoi elle prend d€s lib€rt€s rvec le teÉe original Malheureuse'me'nt,

ce n'est pas le cas, et ce n'est certainerneirt pas cette version que je conssill€rais d'acheter

à rme pemome soubaitant decou\dr I'oeuvre d'Oscæ Wildc...

Avant de clore déûnitiveme,nt ce chapiûe, il y a rm dernier point çe je

souhaiterais érrcquer. Corrrme nous I'avons ys dans I'infroduction de cefte éûrde, il existe

trois éditims d'oetrwes complètes d'Oscar Wild€ ayant utilisé chacune une traduction

diftreote de The Pictare of Dorim Gray.Je me suis deinandé çrels étaient les criteres

du choix d'une traduction plrfôt qu'uûe arûre ? J'ai zu la cbance de reircontrer les trois



personnes qui ont dfuigé l'édition de ces ocrrvres co'mplètes, c'est à dire MM. Jacques de

I-arlrgfude, Alain Delahaye, et Jean Gattégno, et il va sans dire qus ces tencontres ont été

ftès riches en eirseigne,menls. Tous trois ont été manimes pour me dire qup la persome

qui s'occupe du vohmre d'oeuvres cornplètes d'un auteur étranger n'a que très peu de

lib€rt€s pour choisir rme traduction La phryart fu tsmpss la maison d'édition possède les

droits d'rure traduction, et par conséqueirt elle impose le choix de cette taduction Il y a

egale,ment rme règle dans le monde de l'édiilion qui veut que I'on procède par

<( groupsment > de taductions : c'est à dire çre si rm même traducteur a traduit plusieurs

oeuvres d'un mêrne at$euf,, ûn \xa ûilis€r I'eirse,mble des traductions pæ souci d'udé de

slyle. Il ne reste finalcmelrt que très peu de cas où il est possible pour la persorrre qui

s'occupe des oeuwes complètes d'un atseur de choisir la trafuction qu'elle préfère.

Ve,nons-en au volume pæu chez Stock erl 1975.I-a taûrction de Jalorur et

Frapereau apparte,nail à Stock, le choix de cette taduction a été tou à fait âtidmt Ndais

commo me I'a rappelé Jacques de l-angfade, ru mom€nt où il travaillait à cette éditiorU ni

la traduction de I-cb ni celle de Ganégno, ni celle de Crsvi€r n'existaient encore, et la

traduction gu'il a utlisée était alors geiréralement considerée coîune la meillerne.

Si c'est mcore cete mê,me traûrction qui est rep,rise dens les oerrvres

complètes de Wilde à pardtre chez Bouquins, c'est tout simplement que cette édition

repre,lrdra pour I'essentiel les derx volumes parus chez Stock, tors en les complétant

Jacques de Laogfade m'a dit ne p:ul le regretter, bie'n qu'il ait consulté les

versions do I:ck et de Gatregno. Il m'a atrrné çe la traûIction de Jalou et Frapereau

restait sa pfféree parce çr'ils rvaieirt admirablement réussi à re'n&e I'aftnosphere du

rornirr. I-Ê fû que la traûrction ait vieilli ne lui pose pas de problème. A f inverse, il

trornre que les taductions de lack et de Gattegno sont un peu << sèches >>, bien qtr'elles

lui pæaissent être de bomes trafuctions. Jacques de r mglade m'a également dit que
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c'étartprincipalernent dans cefie traduction que le rom:m de Wilde était comu en Ftance,

et il m'a cité I'exemple de I'rm de ses amis, Jean Prouvost, le créateur de Paris Match,

qui adorait Ilæ Picare of Dorian Grry, et qui était capable d'en citer des passages

eirtiers de mernoire... dans la traduction de Jalorui et Frapereau.
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1. HORIZON DU TRADUCTETIR (1924-t951\.

Nous avons vu au chapitre précédent qu'à partir de 1905 la réputation

d'Oscar WildÊ a amorcé une très leirte remontee. La situation n'est pas fllct)re

véritablement réjouissante pour autant au moment où conmrence la période qui nous

intéresse ici. Certains préjugés ont la vie due , coilrme le prouve par exenrple rur article

de Pierre de Lacretelle paru dans le numero du 10 avril 1931 de Gringoire : << I1 est

probable que I'oetrwe d'Oscar Wilde serait oubliee aujourd'hui si ses compatriotes ne lui

ar-.arsrtt bien involontairEment donné la plus grande gloire que puisse comnître un

honmre: celle du martlr. >>t On a toujorus beaucoup de mal à admetfte qu'Oscar Wilde

ait eu du talent en tant qu'écrivain. La remar{uf la pltæ surprenante à ce sujet est

probablerrent I'oeuwe du poète A. E. Housman dans rure letfie à un ami datée dn 2l

juin 1928: ( Parts of The Ballad of Reading GaoI arc above Wilde 's average, but I

suspect they were written by Lord Alfred Dorglas... >t. Quand on lit de telles absrudités,

on ne peut qu'acquiescer à ce qu'a ecrit E.M. Forster dans un article du Spectator du 29

juillet 1938 : ( [...] it is time Wilde took his place in English literaûre, and English social

history, apart from either scandal or réclame.-. >f .

Fort heureuseme'n! les préjugés et les ranco€unl ne psuvent e'nrpêcher

t Cité par Jacqnes de Langlade, in : Oscar Wilde et la France, op. cit.,p.227.
' Citépar Kæl Beckson, in : Oscs Wilde : The Critical Heritage, oP. cit.,p.32.
3lbid.,p.28.
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tJVilde de poursuirne sa tres lente remontee vers la lumiàe. Le public continue de lire son

oeuvre? et le cercle de ses défenseurs ne cesse de s'accroître parmi les intellectuels et les

artistes.

Dans les pays de langue ang[aise, on ecrit de plus e'n plus d'ornnages le

concernant. C'est encore a'vant tout le personnage de Wilde qui passionne les foules, et

les liwes de sornrenirs se succèdeirt à un rythme eftené. Tout ceur< qui ont connu Wilde

s'y essaye,lr! que ce soieirt Vincent O'Sullivan, Joseph Marshall Stoddart, ou le peintre

Chades Ricketts. A lui seul, Lord Alfred Dougfu publie trois ouwages au conrs de cette

période : The Autobiography of Lord Alfred Douglas (1929), Without Apologt (1938) et

Oscar Wilde : A Summing Up Q9n).

Mais petit à petit , les simples compilations d'anecdotes font place à des

owrages plus anrbitieux, fondés sur de sérieuses recherches et abondamment

docume.ntes. On peÉ citEr Oscar Wilde Discovers America par L. Iæwis et H.-J. Smittl

(1936), The Life of Oscar Wilde par Hesketh Pearson (1946), et surtout The Trials of

Oscar Wilde par H. MonÇomery Hyde (1948) qui est à ce jour €,ncore I'outnage de

réfererice sur les procès. Grâce aux liwes de ce t5pe, le lecteur peut enfin se faire une

image à la fois plus complète et plus objective de ce que Wilde a rnaimelrt été.

Il s'agit là d'une évolution extrêrnerne,lrt importante, d'autant plus qu'au

même moment on commfllce aussi à consacr€r plus d'ouwages à I'oernne d'Oscar

Wilde, cofilme par exemple A Study of Oscar Wilde d'Arthur Symons (1930), Oscm

Wilde : tlp Man, the Artist, the Mortyr par Boris Brasol (1938), ou €ncore Oscar Wilde

par Edouard Roditi (L947\.
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Grâce à I'accumulation de tous ces efforts, la siûration preird enfin une

toufinre plus favorable, et à la fu de la guerre il semble que I'on soit enhé dans rure

nowelle periode de I'histoire ds Wilde. C€rtains signes ne trompeirt pas.

Ainsi par exemple, une représeirtation spéciale de The Importonce of

Being Earnest a lieu au Ha5market Theatre le 11 avnl L946 en presence du Roi George

V[ de la Reine Elizabeth et des derx princesses royales. Voilà un évâremetil qui aurait

été absolument inimaginable quelques amées aryaravant.

A pætir de lq les éveirements vont se précipter. En L947, HollS'wood

prodnit nne nourelle adaptation cinrimatographirye de The Picture'of Dorian Gray

réalisee par Albert Lewin. Le film cormaît un grand succès, et il obtient I'oscar de la

photographie.

En 1948, rme nornrelle édition des oeuwes corylètes d'Oscar Wilde voit

le jour, pubtee par G.F. Maine.

FÂr 1949, Vyvym Hollan4 le fils d'Oscar Wild€, publie la premiàe

version integrale ût De Profundis. Il a utilisé poru cela le dactylograrnme que Robert

Ross arrait consenré a. n apparaûtra plus tard que cete version contient de nomb'reuses

srrellrs, elle connaît néarmroins un enorme zuccès populaire.

En 1950, €nfu pour le cinçantiè,me mivffiaire de sa morq TTte Times

Literary Supplemenl consacre ses tois premieres pages à I'auteur irhtdais.

F.n Frznc€, I'image de Wilde âiohre de façon semblable au oounl de cete

pedode.

o Souvenons nous que le manuscrit original avat été confé au British Museum sous condition
qu'ilne soitpas conmunique aupublic avant 1960.
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On deirombre peu de traductions de se.s lirnes, mais il fart se soweirir que

l'essentiel de son oerrvre a déjà été introduit en France. Parmi les rares reftaductions, on

reltutrqprc que les conl€s ont beaucoup de succ,e,s. Der.u< nornielles versions paraissent :

celle de Léo Lack elr tois volumes (1938-1948) et celle de Jules Castier (1945). On note

égalecrent une quaniè,me version de Intentions par Phlippe Neel (1928).

I-es comédies de Wilde, elles, ont toujours aussi peu de succà en France,

et ce malgré tous les efforts de Guillot de Saix t. Celui-ci a non seuleme,nt refiaùtrt The

Importance of Being Earnest (1942) et An ldeal Husband (1949), mais il a également

essayé de faire jouer le théâtre d€ Wilde. Ses teolatives n'o'nt pas été couronnées de

zuccès, puisque durant toute cette période seules quaûe représe,ntations ont été dormées :

An ldeal Hwbmd a été monts€ pour la première fois en 1925 à Monte Carlo et il a fallu

atteirdre 1942 pour qu'elle soit enfin jouee à Paris ; A Woman of No Importance a été

prés€rrtée le 15 férnier 1935 au Theâte de la Petite Scàe à Paxis ; et il a fallu de,ndre le

10 mars 1942 pour voir la premiàe française de The Importance of Being Earnest au

ThéâÎre de I'Htmtour à Paris. Celafart e*rêmemelrt peu

Pourtan! si I'on ne joue pas les comédies de Wilde, cela ne signifie pas

pou arûæt Ere I'on ne parle pas de lui sur les scàes françaises. Hélas, cortrme trop

sornre,lrt, le personnage interesse encore plus que I'oeuvre, et ce sont deu"x pieces

consacré€s à la vie ds l'écdvain fulandâis $d d€frayqil la chnoniçe. Il y a tærrrt d'abrclrd Le

Procès d'Oscar Wilde de lMaurice Rostand en 1935, zuivi deux ærs phrs tard du Oscar

Wilde ds I\d. Leslie et S. Stokes.

5 e partir des æmées trente, Gr.ullot de Saix a éte I'rm des ph:s ædents defenseurs de Wîlde en
France. Il lui a notamnnerrt consacré de tà nomheun articles, et il a tente de ræonstihrer tois de ses
pleces à partir d€ fragm€nb 8-a Fennne coznerte deioyan, Corzstærce, et J,ézabet). I1 est egalement
I'artenr d'nn ourrrage déjà citi precédemment, irilitulé Les Sanges memeiltets ifu dormeur eveillë- Le
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Mais phrs que le théâtre, c'est le nomb're d'ouvrages consacrés à WildÊ qui

paraissent e,n France durant toute cette periode qui doit ætirer notre attention.

On fiourre bien entendu des traductions de li\Æes anglais comlne Vie et

cotfessiorzs d'Oscar Wilde de Frank Harris (1927) ovOscar Wilde et quelques afires de

Lord Alfred Dor€las (1930), mais la phryæt des ouwages sont I'oeuwe d'atseurs

français, et ce qui ost tout particulièrernent réjouissant c'est que ces ornrdges sont sornrent

exEêrremelrt bien documentes et qu'ils accordeirt rme large place à I'oeurrne d€ Wilde. On

peut citer Oscar Wilde de L. F. Choisy (1927) ; Oscar Wilde : la tragédie finale de

Heirry D. Davray (1923) ; Vie d'Oscæ Wilde (1931), suivi dc Oeuwes d'Oscar Wilde

(1938), de IÉon kmomrier ; Oscæ Wilde : l'irfluence française de Ketver Hartley

(1935) ; ou encore Oscar Wilde de Robert Mede (194E).

Certes, les avis sont loin d'être ruumimes, et cçrtains auteurs se montr€trt

swères ariec les oelwres de I'arteur irlandais, mais au moins ils prennent la peine

d'étudier les textes, ce qui est dijà rm grand progrès. C'est le cas de Choisy par exemple,

qui faisaût alhrsion arx accusations de plagrt à I'e,lrcontre 6ç The Pictre of Dorim Gray

écrit : < Ici pas plus çe dans les auftes oeuvr€s le talent fsmelle de Wilde n'a pu se

passer de fecondation >f. femomier, hrq ne voit dans le roman de Wilde qu'<< un conte

étiré dans leçrel on intercale des @sodes >>7, et il estime qu'il contient par eirdroits << des

avenûrres lourde,nent et maladroitemeirt rommesques >>t.

Chæt &t cygne dans lequel il retransoit quelques contes racontés par rWilde, qu'il a recuel:llis auprà de
ceru< guil'ont connu.

6 L. F. Choisy,OscarWilde Qæs: Penfut 1927) p.136.
t Léon Lennotmier, Oanwe d'OscarWilde @æs: Ddier, 1938) p.159.
8Ibid.,p.l3s.
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A I'inverse, Robert Merle se montre beaucoup phæ élogierx et il ne peut

s'empêcher de remarquer : << L'élé,rne,nt le plus paradoxal de cete destinée de Dorian

Gray estpeut-être ne pas occupcr e,ncore, dans la liEérafirre, le raog ç'un de'mi-siecle de

zucces ininterrompus, d'imitations flatteuses, et de discussions passionnées lui assigne. >f

L'ornrrage de Merle, qui e.st en fait sa ûèse de doctoral, est cærtainemelrt l'ouvrage à la

fois le plus anrbitietrx et le plus interessant de toute cette période. D'une parq il est I'tm

des tors premiers à se risquer à rme anatyse psychologiçre d€ Wild€ , et d'ailre pæt il

p'ropose rure analyse très inspirée de I'ensemble de son oerrvre. Ce lirne, ryi a fait I'objet

d€ tres nombreuses reedirtions, a certaineure.nt joue rm rôle determinant d-ns l'évoltfion

de l'image de I'auteur idandais.

En France, comme d'ns les pays de langue anglaise, les événe'ments

prennent e,lrfin une'tourrnre phrs positive. C'est dans ce contexte qu'André Gide se

decide finalemen! en l9M, à fairc precéder gon Oscar Wilde d'une Wéfaæ dans laquelte

il avoue s'être monfié injrætemeirt swàe avec I'auteur irlandais.

Après rvoirtraité de I'image d'Oscar Wild€, æ nouveau chapitre d'emalrde

egalement à ce que nous rwenions sur l'état de la traduction en France.

Dans la pratique, les choses ont tà peu changé. Alexandre Vialatte qui a

introduit eir France les oeuwes de Kafka syrnbolise parfaitement cette époque. Bernard

I-orftolary, qui est tui aussi traûrcteur d€ Kaft4 &rit de lui : << On peis dire que Vialatte

avait pris décidémeirt parti pour son lecteur français de 1930 et avait géferé lui epægner

ce que sans dorre il jugeait ou pensait que ce lecteur percerrrait mal ou n'admethait pas :

certaines noirceurs burlesques, certaines repét'rtions obsédantes, certaines dialectiques

e RobertMedg Oscuvilde (éd- 1984), op.cit-, p.263.
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sinueuses... Tout cela" torses ces étrangetes, Vialaffe tend à les gommer, ou du morns à

les estomper, pour que I'e,lrserrble passe mierni la frontiàe et ne soit pas arêté aux

barriàes douanières de I'idfulogie ou du 'goft' français. >1o

Pourtant, bie,lr que ce soit toujours la même façon de traduire qui domine,

le monde de la traduction elrtame rme profonde mutation

Les premiers srgnes aprparaisseirt vers la fin des années tretrte. Oll

cotrtrneûce €nfin à porter un peu phrs d'aÎûention arx traducteurs et à recomraîte toute la

noblesse et I'utilité dc leur tâche. Afin de recompeirser les met:lleures traductions ort

instarne d€s pri& C'est tout d'abord le prix llalprine-Kaminski qui recompense à partir

de 1937Ia meilleure traduction de I'mee. Puis à partir de l945,le prix Deiryse Clairouin

est resenÉ aru. traductio'ns de I'anglais. Le jury ds ce second prix a accueilli des noms

aussi prestigieru< çre François lvlaruiac, André Gide, Julien Cireen, Somerset Maughaq

ou Graham Greene.

Si I'on coruneûce à porter rm regard nouveau sttr la traduction, on le doit

beauconp à Vatéry Læbaud. Son liwe Sous I'intocûion de Saint Jérôme (1946) est rur

réritable monumeirt dressé àl'æJ ds fraduire. Il a zu decrire avec une finesse inegalê les

multiples facettes de la taductiorq et grâce à lui un large public a eté irntié aur problèmes

lies à cette tâche.

Après la seconde gucrre mondiale, les choses s'accélèreirt et I'activité de

traduction prfftd lm essor considerable. On traùrit de plus eir plus, et dans rm nomb're

saffr cesse croissirnt de langues. Sil'on consulte les cffies de l'IndæTranslûionum de

10 Bernard Lortholary, ( Les Partis pris du taducteru >, in : Rewe dEsthétique nol2 (nouvelle
série), op.cit., p. I 87.
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I'IINESCO, on cotrstate qu€ de f948 à 1977 lenombre total de traûrctions a augmenté

de presçe 6N o/o. La taduction spécialisê, qu'elle soit commerciale, technique,

scieirtifique ou juridique, joue rm rôle de plus e,n plus important d'ns le fonctionne'ment

de notre société, mais la traduction litteraire est loin de dispardtre puisqu'à elle seule elle

représente prÈs de la moitié de I'ensemble des traductions.rl

Ce formidable essor s'accompagne de la publicité faite par les médias aru<

aspects les phrs spectaculaires de la traduction Ainsi, lors du proces ds Nuremberg on a

uflisé pour I'une des torses prerrieres fois la traduction orale simultanée, et I'ONU

nouvelle,meirt créée ne pert dejà plus se concevoir sims son aide. Incontestablemeof, la

ftaduction est e,ntee dans rme ère nouvelle.

I-es conséqueirces de ceÉe évohrion sont multiples. Les traducteus ont

pris conscience de leur rôle et ils sortent de leru isoleine,lrt. La traduction est désormais un

véritable métier çi s'organise eir tant que tel, çteî1947 se constiûre la Société Française

des Traducteurs (SFT), ornrerte anssi bie,n aux traôrcteurs litffires que techniques.

Face ax besoins siilut c€sse croiss:mt de nourearD( traùrcteurs, on

comnence egalemeirt à se preoccqpcr de leur formation. On cree les premiàes écoles

sp€cialisé€s. C'€st tors d'abord I'Ecole de Traduction et d'Interpretation Eri ouwe ses

portes à Crenwe en 1941. En France, it faut atte,ndre 1949 porn que I'Ecole des llautes

Efud€s Commerciates lance rme section de traductio'n et d'interprétation

Mais la conséquence la plus spectaculaire de I'essor de la traduction est

11 Ces chifres ont éte analyses par Cæorges Gærier darlrs Linguistiqz,re et tra&tction, op.cir.,pp.
l8-19.
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s:rffr conteste la tentative de creer rme < machine à traduire >>. Face à la masse d'es textes à

transposer il était naturel que I'homme songe à utiliser I'ordinateur. On a été jusqu'à

imaginer que la traduction artorratiqu, pourrait remplacer l'homme, mais malgré las

sommes colossales investiesb les resultats ont été peu concluants. L'ordinateur manque de

précision et de discernement porn saisir toûes les subflites d'une langue, ce qui est la

sourc€ d'imrombrables effeurs. En conséque,næ, conune le renrarque Georges Garnier:

<< Aucrme taduction mécanique, si bome qu'elle soit, ne peiÉ se pass€f, d'rm correcteur

humain. ># pourtant le b'ilan des trrvaux menés sur la traduction ar.rtomatique n'est pas

totaleinent negafif : €lr effet, ces trrvax se sont acconnpagnes de recherches

fondamentales sur la tingulstiWe et la taductio'n qui se sont rwélees extrêmerrent utiles

pour le dweloppeinent de ces derx disciplines. On ne considere phrs aujourd'hui que

I'ordinateur puisse être un concurrent du << traducteur humain ))1t, pff confie on a

coûrpris ç'il porwait être rure aids tès précieuse pour le traducteur (on parte aujourd'hui

de fiaduction assistee par ordinateur), et c'est dans ce sens que se développe'lrt les

nouvelles recherches.

Comrre on p€rs le constrter, en quelçres annees le monde de la fafuction

a enormém€nt wotué. H€ori Van Hoof fsmarque à ce sujet: << La taduction est dweirue

un sujet d'intérêt public srn lequel tors le monde s'exprime, non plus seuleme'lrt les

traducteurs ou leurs critiçes, non phs seule,rnent les ffivains, mais aussi des linguistes,

t2 Georges Crutia,Linguistiqte et taâtction,op. cit. ,p.24.
13 Sauf dans que.lques domaines techniqus tres précis, faisarû appel à rm lodque specifque et à

rm nomb're reduit de structures de pbrases, coûIme par exemple la méteorologie ou la consûuction
aeronautiqræ (cf : Pierre Le Hit, << lnternet donne rm nowel élan arn< systèmes de traûrction
antomatiEre >>,in: I*Mondc ûr l0mai L97,p.22.).
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des chercheurs, des théoricie,ns. >>to I est fort logque que parallèlement on dwieme

egalement de plus en phrs exigeant quant à la qttalité des traductions, et Edmond Cary

écrit très justemeirt :

( Il est dev€nu impossrble de s'improviser traôrcteur, corrme on le faisait parficis naguàe, sans

rme cormaissance tès sérieuse de ia langue étangàe que l'on enteprend de traduire et de la

cultr:re éhangàe qu'on prétend presenter au lecteur. Les connraissances linguistiques se sont

repandues aujornd'hui. Il y a sans doute des nnllions de Frangais qui possedent une cornaissance

passable de Ia langue anglaise et il devient de ph:s en ph:s hasardetD. de vouloir suppléer par des

dons de sympathie arxlactmes du savoir. >>1s

t4 Henri YanHoolHistoire de la traùtction en Occident, op.cit.,p.lI6.
15 Edmond Cary, Ies Gruds tra&tuansfrarnçais, op-cit-,W- 111114.
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2.LE TRADUCTET]R

Onne sait pratiquement rien de Mchel Etieme. L'unique information que

j'ai pu glm€r est çe, mis à parrt The Picfitre of Dorian Grry, il a egalement tradrtrt The

Master of Ballantrae de Stevenson, et Le Bonhsur du mariage, suivi de La Sonate à

Kreutzer de Tolstoï. Toutes ces traductiûns ont paru en 1951 chez rm petit éditeur de

Savecne : I-a Sélection d€s Amis fu Livre.

A partir de cefie date, on ne trornre plus aucune Face de Mchel Etienne,

et persome ne s€,mble se souvenir de lui : l'éditeur Srve,mois a cessé son activité d€puis

longtemps ; le nom d'Etienne ne figure pas sur le tchier des Presses Pocket qui ont

ponrtant recuperé sa traduction de TTte Picture of Dorian Gray ; ses aufes traûrc'tions

n'ont jamais été rééditées ; on ne le conndt pas plus à la Société Française des

Traductilrs (SFT), ou à I'Association des Traductcurs Litte'raires de France (AU;n)...

Mchel Etienne restera donc un grand mystère pour nous. Lorsque j'ai

éyoqué son cas avec Alain Delahaye, celui-ci m'a rapporté qu'il n'atroit rie'n de

surp,re,lrant: d'rme paft, beaucoup de jerures qui se dcstinent à la taduction litteraire

abandonnent tès rapideinent cette activité à canse des conditions extrê'mement difEcile's

qu'irnposent les éditeurs ; d'auhe parL il arrive frequenrnent que des persormes que rien

ne prédispose à cette tâche proposeirt leurs se,rvices à un édibur trniEremeirt ponr se sortir

d'rme sittration ftranciere difficile, eq fort naûrelleme,lrt, elles arrêænt de taduire dès

ç'elles le peurrcnt Il est probable qu'Etieme appartient à I'rme de c€s catégories...
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Nous avons vu ci{essus que les Presses Pocket ont recupéré la taduction

de The Picture of Dorian Gray par Mchel Etie,lrne. Elles l'ont publiée une première fois

n 1979, puis à nouveau en 1991, mais cefte fois dans rme version reurc par Daaiel

Mortier. C'est cette derniere édition que j'ai choisi d'utiliser porr mon analyse de

traduction parce qu'elle est eircore dispomble dans le coûrn€rc€ à I'hcure acûrelle.

Néanmoins nous verrons que la version re\nre par Daniel Mortier diftre exftêrnemetrt

peu d,e laversion originale parue en 1951.

Daniel Mortier est professeur de liférahrre co'mparee à I'rmiversité de

Roueo, après avoir enseigné à Paris X. Il s'est spécialisé dans l'étude ùr théâte moderne

et des relations littÉraires franco-allemandes an )O(è,me siecle. Il a publié plusieurs

ourzrdges sur Bertolt Brechq et des articles srn la rece'ption de Thomas Mam et Hermaffi

Hesse en France.

Daniel Mortier n'est pas traducæur mais il a freque' ent travaillé pour

les Presses Pocke! rédigeant des préfaces, des dossiers et des notes pour des oeuwes de

Balzac,Irdarryasqant, Sbakespeare, Poe, et Sienkiewicz I'æ. essayé de contacter Daniel

Mortier à plusieurs reprises, hélas særs jamais obtenir de reponse.
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3. A}IALYSE DE LA TRADUCTION.

3.1. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR DAI\IEL MORTIER AU

TD(TE DE MICHEL ETIENNE.

I-a version rwue par Daniel Mortier a paru dans rme collection intitulê

<< Lire et Voir les Classiçres >>. L'objectif de cette collection est de faire decorryrir des

teffes dits < classiques >> à un public jeune. Pour cela les oelwres sont accompagnées d'un

impo'rtant paratexte qui se compose d'rme préfaæ, de notes, d'rm dossier iconographique,

et d'rm dossier historiçe et litteraire.

Daniel Mortier s'est chargé de tou ce paratexte et c'est là sa contribrûion

la plus importante à cette nouvelle édition du ronran de Wilde.

Ce paratexte ne presente que p€u d'interêt pour nous : il ne s'agit guàe

que d'rme so'rte d'initiation à Wilde et à son art. Daniel Mortier y privile'gie d'ailleurs son

irrt€rêt pour la litteranne co'rryaree puisçr'il rapproche Wild€ de moweme'lrfs tels que le

dandysme ou le décadentisnre, et qu'il prqpose de très nonrbreux exftaits d'ouwages qui

ont nne pæenté artec T7æ Picture of Dorim Gray. On trowe ainsi dÊs pages de Goathe,

Pog Huysmans, Bourget, Baudelaire, ou Barbey d'Aurwil$...

I-es notes qui ont été ajoûé€s an romar de Wild€ sont elles aussi destinées

à un public jeune ou peu cultivé. Mortier expliEre par exe,mple qu'tm << ulster >> est rm

tres long pard€ssus d'hiv€r tu, que l'<< hédonisme >> est tm sysûème philoso'phique qui fait

16 Par souci de clarté, j'ai décidé de désignerla ve$ion parue à La Selection des Amis du Liwe en
1951 parl'alrréviation El, etlaversionrernre par Daniel Mortierparue chez Presses Pocket en 1991 pæ82.

E2 (18e.8).
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du plaisir le brs de la vie tt, ou que <( pirifo'rrre > signifie en forme de poire 18

Si Dæriel Mortier a accordé berucoup de son teinps à l'élaboration du

paralefre, il n'en va pas de même ætæla rÉvision du texte lui-même- Les retouches qu'il

a apportées sont extêrneme,nt rares, alors que pourtant, corrlme nous le velrons, il y avait

matiàe à corrections. Des p4ges eirtiàes passent sans lpe I'on puisse constater la

moindre difference elrtre les deux versions, au point que pendant rur ternps il m'est æiTvé

de doûer de la réarlite ds cette révision.. Cela n'em@he pas la mention << Traduction

revue par Daniel Mortier > de figurer en bomte place sur la page de garde.

Quand Mortier se decide €ûfiû à infervenir, la ptupæt &r te'mps il ne

s'occupe gue de virgules. Il en rajorûe un certain nonrb're, cornme par exeinple dans la

phase << Vous allezvoir cs que selon vous Dieu seul pers voir >> qui devient << Vous allez

voir ce que, selon voug Dieu seul peut voir >>t'. D'artEes fois, il en enlève et << Les

couleurs dont je me zuis seivi, csnt€naient quelque poison min€ral >> dome << ks

couleurs dont je me suis servi contenaie,nt quelque poison fifuéral )>20.

Même si I'ræage çr'Etieme fait d€s virgules prut s€mbl€r maladroit, il faut

a&nettse qu'il s'agit là de retouches tout à fait minenres. Les ræes fois où Mortier

s'avenûre à modifier un mo! il ne se monte gtrère phrs ardacieru- Il corrige I'tme ou

I'anfte faute de français, conrme dans la phrase << Iæs ilursses estiment que f iwognerie, la

sotise et I'irrrmonalité dfltrai€Nrt lui êa:e réssrvées exchrsivement >> où i[ rétôlit le pronorn

personnel pluriel << leru >) que réclane la grarmnaire française tt. I enlèrrc quelçres

t7 rz qtos.s;.
18Yz(ne.l+).
te Et (tæ. 11. t4), F2 (t 95.37-38).
20 rt (t gt.lt-tz), E2 (199.2G27).
2t Yt çta.zz-z4\ E2 (30.3.t.
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pturiels zuperftæ cormle dans <( J'ai manqué mon train de torres façons >Ê. Ou eirco're il

transforme I'rme ou I'auhe expression qui lui d€plaût cornme par exernple << Je me

frorniais vis à vis d'rm être [...] > qui devieirt << Je me trouvais enface d'un être t...1 t>æ.

On peut donc atrrmer que les retouches sont à la fois rilres et

superficielles. Il est tes probable que pour l'essentiel du te*e, Daniel Mortier s'est

contenté de relire tres rapidement la traduction de Mchel Etienne, sans la confronter à

I'original En procédant airsr, il a laissé passer d€ tres nombreuses ûéfattlances.

Pourtant, il n'ignorait pas les lacunes de la traduction d'Etienne. En effeÎ,

quslques tres ræes et ûès courts passages (dont le choix ne se,mble d'ailleurs répondre à

ilucluts logique) prowent qu'illui €st ailivé de comparer la taduction au texte original.

Csla appædt notanrment à la fn du chapitre t Coup snr coup, Mortier rétzbÏtt la phase

<< Basil regarda L,ord Henry >> qu'Etierne avait omise to. Puis il traduit << He has a simple

and bearffirl nafire >> 1xn ( C'est rme naûre sirryle et belle >>, alos qu'Etie' e avait

transformé e,n << C'est une naûne belle et sans tache >>æ. nnftt, quelques lignes phrs bas, il

tafuit < He spoke very slow$, and the words seeined wnmg out of him almost against

his wrll >> par < Bas'il ariait parlé lenterneirt, conune si chaque mot lui ætæt été arraché

malgré lui >>, alors $le là aussi Etieme s'était éloign€ en traduisant << Basil avut prr:le

lenternent, conune si chague mot lui eût cofré un effort et un regret >>æ.

Donc, Mortier srvait que la traduction d'Etieme ét:rrt pleine d€

défallances. Pourtan! il n'a pas jugé rmle de rwoir sérieusemelrt I'ensemble du texte, il

n'a acco'rdé ni le temps, ni l'deirtion necessaire à cene tâche (pertr4tre à cause des d'élais

2 Bt (rso.g-to), E2 (196.32-33).
23 gt (n.tg),82e7.+r.
24 o 117.16;, EL ez.rz),E2 (35.10.
â o (t7.tn,il e2.r3),E2 (35.r7-r8).
26 o qtt .zz-1s1, EL ez.zo-zz), E2 (35.26-27).
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impostfu pæ l'éditeur...). C'est là rm fait regrettable, et on per$ estimer que, d'tme

certaine façon, il s'agit d'rm manque de respect ellvers le lecteur.

3.2. AI{ALYSE DU TEXTE DE L'MITION REVT]E PAR DAIIIEL

MORTIER.

Conrmençons I'enalyse de cette ûoisiè,me traûrction par c€ qui e,st

malheureusemeril som seirl point positif : les dialogues sont traûrits d'tute façon

extrême,meirt vivante et ndurelle. TorS le côte pompsrx et artificiel que Jaloux et

Frapereau rvaie,lrt funpdmé aux repliques .lisparafit. Ainsi porn repreirdre les exeinples

ûilisés au cbapifie précédmt, lonque Jaloux et Frapereau re'lrdeirt << I remember I wanted

to buy it >> par << Il m'en sorwie,nt, j'arais voulu I'acheter >>, Etiemre est beaucoup plus

fidèle à I'esprit original de Wilde en traduisant << Je me raprpelle qu€ je voulais

I'acheter >>'. Oe même, lorsque Jaloux et Frapereau traduisent << At what particular point

didyou melrtion the word marriage, Doriaû ? >> par < A quel momerf précis prononçâtes-

vous le mot mariage, Dorian ? >>, Etiemre est partisan d'une phs grande simplicité en

proposant < A quel mome,nt exact avez-voræ pononé le mot de nariage, Dorian ? >>æ.

Iæ ton des dialogues de Wilde e,st bie,n mierx rendu dans la traduction d'Etienne, le style

est tres natrnef et le pæfrm surm'é s'évapore.

Hélas, conmre je I'ai dit" c'est là la seule amélioration que cette nouvelle

n o eaz.zt), I tF er3.4.5), E2 effi .2&29).
æ o ç61.s-q, J/F(r06.lGlA r;2Q07.3T36).
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traduction apporte par rapport à celle de Jalorx et Frapereat- On aurait souhaité voir

Etienne co'rriger les faur-seræ et les contrese,ns de ses p,redécesselm, ou du moins réduire

le nomb,re des erreurs. Celan'a pas été le cas.

On peut d'ailleurs constater rm phénomène bien étrange : la majorité des

erreunl coîrmis€s par Jaloux et Frapereau reapparaît telle quelle dans cette nouvelle

traduction. Sornrenons-nous par exemple de la plnase : << He kept his hands in the pockets

of his Astralûan coaf, and seemed not to barie noticed the gesture with which he had

been greeted >>. Nous arlorut vu que Jaloux et Frapereau n'avaient pas saisi le lien e'lrtre les

mains que Campbell garde dans les poches et le geste d'accueil de Doriæ Ils arraient

traduit : << Iæs mains dans les poches de son pardessus d'astrakan, rien ne marquait qu'il

eft €ntenfu les mots d'accueil qui I'a\xai€,nt salué. >> Etieme conrmet exacteineirt la mê'me

ereur : << Il gædait les mains dans les poches de son manteau d'Asftakhan et ne se,lrrblait

pas arioir eniendll les paroles de bieinreinre de Doriaû .>>æ

De mêrne, nous avons vu i1ue la taduction de < Campbell felt dominated

by him >> Ixrr ( Campbell se seirtit ttblgrt >> était far$ive. La connotation des deux mots

n'est pas la même. Là aussi Etiemre commet la même errelr que Jalorx et Frapereau et

utllise le mot < subjugue >s.

I-a fréquence des coîncideirces de ce type est bieir intrigmte. D'autant plus

qu'à certaines occasions la difficulté du texte odginal ne peut absolune,lrt pas ête mise eir

ca1$e. Ainsi, lorsqu'au chapitre )(I, Snde écrit : << A seamonster t...1 had slain the thief

and mournedfot seten motms over its loss >>, dans la taduction de Jalou< et Frapereau

æ o qr æ. t s- L7), J îF ets.26-2s), Ez (2 I t. 1 G t2).
æ o 1 t t. r I | 6), I îF (222.2t -22), Ez (2 I 7. I 0- 1 I ).
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cela donne <[...] pendant huit hmæ [...]>. Cette e.rreur est tres probablement le fruit

d'une étourderie. Comme pæ hasard, Etie,nne commet exactement la même étourderie au

mêrre endroit, puisque lui aussi raduit : <[...] peirdant h*tltnes t...1 ,r".

Il se,lnble donc ârident que Etienne s'est fréçemment servi de la

taduction de ses prédecesseirrs- Comme notrs le verronq et c'est là un point très

importan! ce n'est pas le style de Jaloux et Frapereau çri interessait Etienne. Par contre il

a sornreirt ûlisé leur traduction pour comp,rendre le sens du texte de Wild€, et quand le

besoin s'e,n faisait sentir, il n'a pas hesité à recopier I'tute ou I'autre de leurs phrases, e,n

ayært cependant la delicatesse d'e,n modifier quelques mots.

Naturelleme,lrt, cela saute aux yeux lorsque Etienne recopie les eireurs de

ses predecesseurg rnais il y a bieir d'arffies pass4ges où sa dete e'lnrers Jaloux et

Frapereau est â/idetrte.

Preirons par exe,nrple la phrase << The heat was terribty oppressivg and the

huge suntiglrt flamed like a montrous dahlia with petals of yellow fire. >> Voici la

tradnction de Jaloux et Frapereau : <<la chaleur était srffocante, et le large soleil ôl

lusfie flambait, tel rm monstnrsux dahlia arx pétales de flamme jarure. >> La traduction

d'Etienne est étomanmrent resserrblante : << La chaleur était srffocante, et l'é,norme soleil

du lustre flarnbait coilrne rm gigantesque dahlia arx pétales de flarmne jarme. >>o

De mêmg lorsçre Wilde éffit <( A long line of boys carrying crates of

sfiiped tulips [...] >, Jalorur et Frapereau traduisent << Ilne longue file de jerures gæçons,

portaff des mannes de tulipes parachrSes [...] >. Etie,mrg lui, se conteirte d'y ajouter un

3 1 o 1t 06. zl- 26), I lF (r7 8.9 -r t), E2 (17 6.t -2).
32 o 166.8-9;, J/F(l I l.t4lO,E2 (n4:+t6).
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adjectif : << Une longue file de jerures garçons portant des mamres pleines de tulipes

panachées t...1 rrt. Les exemples de ce qæe sont nomb'rerur.

Etienne se sert donc abondamment de la traduction de Jalorur et

Frapereaq cela ne I'emrpêche malheureusement pas d'ajouter tm c€fiain nombre de faux-

sens et de conftese,lrs de son cru Ces erreurs n'ont qu'une importance limitee mais elles

sont lia preuve d'une certaine negtigence et de la lecture superficielle du texte origindl.

Ains| quand au chapitre XV, Lady Narborougfu drt àIÂdy Ruxton : << I

didn't see you hadn't finished your cigarette >>, Etierme traduit: << Je n'avais pas vu qiie

votre cigarefie était finie >>s.

Dans le mê,me chapitre, lorsque Dodan laisse pour la premiàe fois

tanspardte sa lassittrde, on peut lire : << 'I wish rtwerefin ùt globe', said DoriarU wi'rh

a sÉ >>. Dans la naûrction , (( witfo a sigb >> dervient < en rougissant >>$ .

Ou encore, quand Basil décornne avec horreur les transformations du

portrait au chapine )iltr, Wilde écrit : ( 'Wbat do€s this mean ?' cried tlallward, at last.

His oqm voice sounded shrill and coriozts in his ears.>> Chez Etienne cela donne :

(< 'Que signifie ceci ?' s'éçria enfin llallward- n fi$ fui mê,me fizppé du tcm éktnnammenl

tiur ôe savoix. >f

A ce s'rade de nofie anatyse, on pers dejà conchre que la traductio'n

d'Etierrre n'est pas la retraduction que I'on powait esperer. Pourtant nous n'avons pas

T o e2.+s),J/F(12 t. t9-20), E2 (r22.3t-33).
a o qtss. ra r9), E2 e25.27).35 o çns.t1, E2 ez4.z6-n).s o çtz r.rel4, E2 (r99.L3-14).
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encore abûrde ce qui est malherneusemeirt la caractecistique princ@e de cette nourelle

traduction. En effe! Etierme cherche à esEriver toutes les difficultés qui se présentent à

ftn, et on a sornre,lrt I'inrp,ression que son seul bu est d'avancer arssi viûe que possible

dans son fravarl.

Ceffe teirdance se manifeste toû d'ôord par de nomb'reuses petites

coupnres. Ainsi quand Witde effit << The painter turnod to his seri/ant, who stood

btinhing in the sunltght>>, torse la partie eir italiEres disparaft dans la traûrction t'. De

même, lorsque I'on peut lire dans I'original << Il ls an odd thing, but wery one who

disappears is said to bc seeir at San Francisco >>, Etie, e efface << It is an odd thing >f .

Bieir entendu, ces omissions sont imperceptibles si I'on ne confronte pas les derur textes.

Lorsqu'il ne procède pas à ce type de coupures, Etieme simplifie le teÉe

de Wilde. Une quantité inquiétante de nuances se perd dans ce processrs. Par exemple,

lorsque l-ady Rrmon quitte la præe au chapitre XV, Wild€ écdt ( She swept out of the

room )). On peut imagin€r toute la majesté de sa démarche. Iæ traducteur, lui, se conteirte

d'rm banal << en quitlant la pièce >P.

Ivlalheureuseme,lr! il n'hesiæ pas à aller beaucoup ptus loiq et sornrent il

ne garde que le minimum d'information nécessaire à la compréhe'nsion du texte. Ainsi ,

<< At the eird of the hall hrmg atallsred gre€n curtain tleæ swayed and shæk in the gusty

windwhich hadfotlowed him infrom the street > dwient << Au fond du vestibule, pendait

rm ridean vert en lambeal qu'une rdate de vent agita violemment >f. Ou encore,

n oçn.tz1,E2(3s.r2).
38 o 1r ot.zs- z9), Ez e63.38-264.1).3e o (tlg.zl), Ez e25.37).oo o çr M.Lz-t 4), Ez (234.r2-t 4).
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<< Dorian Gray never took his gaze of him, but sd lilce one under a spell" smiles chasing

each other wer his lips, ærd wondsr growing grat/e in his darkenhg €yes )> domte

(( Dorian semblait fascine et ne cessait de souire mai,s un étomement profond

assonrb'rissait son regard #t. I va saxrs dire que le texte s'e,n trouve considerablement

appauwi

L'effet produit est d'asant phrs desasFeux qu'Etienne n'a auctm égÆd

pour le style de rtrilde. tr aplatit et banalise constarrnneirt ses plnases. Par exemple,

lorsque Dorian abandomc Srbyl, Wilde écrit: <<A low mocm broke from her, and she

fhog herself at his feet, and lay there like a trampled flower >>. Etie'lure balaye totalement

la forme de I'original g)ur ne grder que I'essentiel &r seos :< Elle se jeta à ses pieds en

gémissant, et resta 1à conune une fleru piétinée >>4. pe mêrne, lorsque I'on peut lire au

sujet de co que dsvrait être la bonne société : << Form is absohsety esseirtial to it. ft should

hrve the dignity of a cereinony, as well as its umeality, and should combine the insincere

character of a romantic play with the wit and bearry that make such plays d€lighftl to

us >>, Etierme se conteirte de traduirs : << I-a forme est tout. Il faudrait à la vie mondaine la

diguité d'rme cérémonig son artificialité, le caractàe meilnnger d'rm drame romantique

sans oublier son esprit et sa beauté. >f

A I'inverse de Jalorx et Frapereau , la traduction d'Etieme t'a

absolume,lrt auclme anrbition litteraire. Poru faciliter sa tiiche il n'hesite pas à utiliser

quelques procédes çri sont poru le moins naladroits.

41 o 1:8.9-tt), E2 (68.1c12).
ot o ç r.GV, E2 (tzt.tz-t3).
43 o 1nt.re-19), E2 (182.27-30).
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Il a par exemple tendance à << tronçomer > les phase.s de WildÊ . I-à où

I'auteru irlandais s'efforce de produire de bçlle phrases bie,n constnrites, Etie,nne se

conte,nte d'apposer une succession de phrases courtes.

Quand Dodm b,rûle le sac de Basil, il a un malaise. On peut lire : << At

the eird he felt faint and sicb and baving lit some Algeriaû pasnlles in a pierced coppsr

braàer, he bathed his hands and forehead with a cool mræk-scented vinegar.>> En

français, cela donne : << A la fi4 il se sentit près de d€faillir. / n afuma des pastilles

algériennes dans un b'rûle-parfrun de cuirne ajouré./ Il baigna ses mains et son front dans

dn vinaigre frais et mræque. >f 
' 
taphase de Wilde est decou@ en fiois segmeirls. Iæ

résultat est poru le moins saccadé, et peu réussi d'rm point de vue e$hétique.

Etieme procède de la sorte tort au long ûr texte, ce qui a frfuue' ent

pour conséçreirce d'emball€r le 4rthrne conrme le prornie cet auhe exenrple tiré du

chapitre )O :

( OfterL on reû:rning home from one of those mysterious and prolonged absences rhat gave rise to

zuch strange conjectme among those who were his Êiends, or thought tlnt they were so, he

himself would creep rry$tairs to fte locked room, open the door with fte key that never left him

now, and stanq E'iAl a mirror, in ûont of the portrait tbat Bast:l Hallwæd had pttted of him,

looking now at the evil and aging face onthe canvas, and now at flre fair yomg face that lÉùghed

back athim from the polished glass. >

Il s'agit d'une phase tès longue, d-ns 12qgsL les éléments s'e,nchâsseirt de façon

hænronieuse. Etie,nne n'hésite pas à la coupff en cinq segmer$s qu'il appose

maladroifsrn€,lrt :

< Sowerû, lorsqu'il revenait cliez h& aprà rxre de ces longues et mysterieuss

dispaslions qui éveillaient chez ses amis - ou cerx qui se pretendaient ses ænis - de si étrmgæ

4 oçt +t.tt -t9), E2 e28.2ç23).
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soulryons, il hri advait de se rendre firtivement à la salle d'études.i Il en ouvrait la porte./ I1 avait

toujorns sr:r lui la clef de la pièce./ Il se tenait debout face au porta{ un miroir à la main./ I1

regardait tour à tour le visage du tableau, mauvais et vieillissant, et ce visage jetme et beau dont la

glace lui renvoyait le ùe. #5

Cetfe façon de procéder n'est pas ûès heureuse, mais le resultat dwieirt

aufeme,lrt desasteur lorsqu'Etierme la couple à une atûe de ses manies. En effet, il a

egalernent rme ficheuse ûeirdance à effacer ut certain nombre de conjonctions de

coordination et de prepositions sans qu'auoune raison ne I'y oblige.

Prenons paf, ex€mple le cas de ta conjonction ( aûd >> : il arive dans

csrtains pasmges qu'Etienne I'efface systématiquerneirt à chaque fois qu'il la renconûe,

ce qui produit rm resultat surprsrmt Quad Lord Hemy dit à Dodan : << He has already

co'pied your necktieg and has begged me to intoduce him to you >>, cela detiieirt ( Il

copie dejà vos c,ra\/des, a demande instment à vous être preseirté >f. Ue mênre, << He

dragged it aside, and erfiered a long; low room [...] > est taduit par ( Dorian l'écæt4

p€ûétra dans une longue piece basse t...] >>4. Ou eircore << Dorian winceq and looked

arorurd at the grotesque things [...] > dwierrt ( Dorian frissomr4 jeta rm regæd sur tous

ces êtres grotesques t...t ,f. I-e moins que I'on puisse dire est qu'il s'agit là d'rme manie

anssi éhange que ridicule.

IMalheurensemenl, coîune on pourait s'y dendre, le fait d'effacer comne

45 o q99.25-327, E2 (t66.t6-2r.
o6 o çaa.e-q, E2 e7o.2t -22).
q o(tutq),Eze34.t+tr.
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cela rm certain nombre de conjonctions ou de prepositions rend la compréhension de

ceraines pbrases ditrcile. On a du mal à saisir le lien de causalité qui est censé rurir

certaines propositions qu'Etieme se conte'lrte d'apposer-

Ainsi, Erand au chapitre XVI Dorian fiaveîse I'East End pour se rendre à

la firmerie d'opiunl le trajet tui semble interminable. Wilde écrit : << The monotony

became unbearable, an4 as the mist thickene( he felt aûaid. >> Voici la fiaduction

d'Etieme : << L'e'rmui devenait epuisaû/ Ls brorrllard s'epaississait/ Dorian

s'effraya. >f a cause du morcellemerf de la phnase, et de I'effacemeff de la conjonction

<< itsi >>, on ne sait absolument pas pourquoi Dodaû s'eftaye. On a I'iqnessio'n que c'est

rme réaction soudaine, alors qu'au connaire la pern monte progressivemeirt en lui au frr

et à mesure que le b'rouillard s'épaissit.

De même, lorsqre Dorian obasrve fixement rm cabinet çri relrferme rme

bonle d'o'piurn, on peut lire : << His eyelids drooped till the long fringed lashes almost

touched his cheek Buthe sdl wdched the cabinet >> Là aussi, il y a rme progression, rm

mowement, qu'Etieirne srrygrime en rajoutant rm poinq et eir effaçant (< till >> et ( but >> :

<< Ses panpières s'abaissàent lourde,me,ntl Ia ftzmge de ses long cils vint presque

effeurer sa joue. Il regardait toujours fu,ement le cabinet. >>50 On pourait presque oser

rme comparaison e,nlre le cinéf,a et la photographie : là où chez Wilde [s fi1m des

weiremellts se deroule soul nos yeuJq Etierrre se conte,lrte de nous p'ro'poser la

jrxtaposition do tois plms ftes.

Pre,rons €ltcore un dernier exemple tiré fu chapite X[ Wilde nous

expliEre çre Dorianest pleinement conscientquesiun éfmgervenaità dscouerir le

oe o ç n.+s1, Ez Q3z.2z-23).50 o çt+t.ze-zl),Ez (22s.31-33).
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portrait qu'il cache, il ne pourrait absolume,nt rie,n eir déduire. Le texte enchdne : << Yet

he was afrard-l Sometimes when he was down at his great house in Nottinghamshire,

entertaining the fastrionable young men of his own rank who were his chief co'firpanions,

and astotrrding the cormty by the wanton hrnrry and gorgeous splendour of his mode of

life, he would suddenly learie his gu€sts and rwh back to town ,o see that the door had

not been tampered ûûa and that ûre picture was stll there. >> Dès le < Sometimes when

[...] > qui debute la seconde phrase, le lecteur sait qu'on va lui propos€r un aperçu de la

façon donrt la peur peut affecter Dodan. Tout I'art de Wilde réside dans sa capacité à faire

cohabiter dans rme seule et mêrre ptnase le faste des plaisirs d€ Dotiat wæla soudaineté

et la violence de la pilr qui peut s'ernparer de lui. Le ryfhne même de la phrase

s'accélère lorsque cefte peur fait son imrption De plus, nralg.,lé la longueur de la phrase,

les differents élémeirts s'enchdnent d'une maniàe extrêmemelil claire et logique. Une

fois de phrs Etierme detuit tout les effets de Wilde eir tronço,nnant sa ptnase, en effaçant

des conjonctions et des prepositions, et e,n deplaçant le < Sometimes >>. Voici sa

traduction : << Cependan! il rvait p€ur./ Dans sa vaste de,neure de Nottirgfuarrshire, il

recwait les jeunes geirs à la mode de son rang, ses metlleurs ctmpagnons, il éblouissait le

comté par le hxe insensé, I'opule,lrce fastreuse de son train d€ vie./ Parfois il lui anivait

de quitter bnusEremeirt ses invités./ Il partait pour Londres en toute hâte./ II allait

s'assure,î qu'on n'avartpas essayé de forcer la porte, que le port:aft étarT toujours 1à )>sl

Toute la clarté de Wilde a disparu. I-orsqu'on lit la seconde phrase d'Etie,nne on se

d€,mande quel rapport elle peut atyoir rvec la peur de Dorian- Iæs phrases courtes

s'enchdne,lr! et ce n'est qu'à la fin d€ la cinquième que le lecteur peut enfin reconstnrire

5t o 1tto.r2, E2 (181.&tt.
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le sens de I'ensemble du passage. Il est obligé de rétablir meirtalernent le lien e'lrte les

wenements qu'Etieirne a si maladroitemÊnt effacé.

En phæ ds sa teNrdance à tronçonner le texte de Wilde , Etienne use et

abuse du double point.

Quand au chapitre )(DL tÆrd Henry dit à propos de la capacité des

britamriques à colporter des ragots : ( They have been very fortunate læely, howwer.

They harrc had my own divorce case, and Alan Campbcll's zuicide. > En frmçais cela

donne : << D'ailleurs, il [te public tritanniWe] a eu beaucoup de chanc€ ces derniers

terrys: mon divorce et le suicide d'Alan Caûpbell ! >s2

De même, << Yeaxs ago he was christened Prince Chatrning >> dwielrt < On

I'a baptisé il y a des amées : Prince Charmant >o. Ou encore, ( But it apeared to

Dorian Crfiy that the true nature of the senses had nwer beeir undsrstood and that they

had rernained savage and animal mere$ b€cause the world had souglrt to stanie them into

submission or to kill them by pain [...] >> est traduit par << Mais Dorian Gray estimait

qu'on rvait meconnru la vénltable nafirre des seirs. Ils étaieirt demetrres d'tute bestialité

sauvage : on arzait tenté de les soumetfe e,n les affamant, de les tuef, en les tortmant

t...1 ,rto. L'essentiel du se,ns passe, mais le st5ile n'est certainement pas celui que I'on est

en droit d'attendre d'une oerrvre littéraire.

Parfois Etieme rûilise des pareirtheses e,n plus des doubles poittts. Pre'lrons

la phrase : << It was with an almost cruel joy - ard perhæs in nearty wery joY, as certainly

52 o qtetzzaq, E2 e63.29 -3t).
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in wery pleasure, cnretty has its place - that he used to read the latrer part of the bootq

wifi its really tragic, if somewhat over-e,mphasized, account of the sorrow and despair of

one who had himself lost what in othels, and in the world he had most dearly valued- >>

En voici la naduction : << Dorian resse,ntait rure joie presque cruelle - il e,lrtre toujours rur

peu de cruaûé d'ns chaque joig conrme d-ns chaque plaisir - à relire la demière partie

dn roman : le recit (véritablemeirt tqgque rrlalgé une ernphase excessive) du chagrin et

du desespoir d'rm honrme qui a perdu ce qu'il estimait par-dessus ûorf au mo'nde. >>tt

Cet usage des parenthèses dwient tout particuliàement matadroit lorsqu'il

sun/i€Nrt daos rm dialogue. Ainsi, lorsque Basil dit : << Your rank and weahh, Ilarry ; my

brainsb such as they are - my art, whate\i€,î it may be worth ; Dorian Gray's good looks -

we shall all srffer for what the gods barrc giveir us, sffer terribty >>, chez Etiemre cela

dorme << Vous, pour vofe rang et vote richesse, Haff5/, moi, pour mon intelligence et

mon taleirt (quelle que soit leruvaleur) et Dorian C:rrry, pour sa balfré, tous les frois nous

:1lro1s à souffiir, à souftir terriblemelrt eir echange des dons que les dieru< nous ont

accord€s >>s.

I-a traductio'n d'Etienne est pleine de malafresses et de loudeurs de style

de ce geme, ce qui re,nd sa lecture peu agréable. Même si il n'a fait que lire le texte

français lors de sa rârision, Daniel Mortier a necessairemeirt dfr renæquer que ds

nonrb,reux passages posaieirt des problèmes. Porrtant il a décidé de ne pas interrienir.

Il me pædt interessant pour conchrre cette analyse de jrffiAoser un court

passage de la traduction d'Etieme à celle de Jaloux et Frapereau , Ixrûr bien montrer à

55 o (gg.gtz),82 (t65.2v26).
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quel point le style des deur textes peut être éloigpé. J'ai choisi le debrtr du chapitre Vtr,

lorsque DoriarU Basil et Lord Henry se rendeirt au théâtre pour y voir jouer Sibyl Vane :

<< For some reason or other, the hor:se was crowded that nigbt, and the fat Jew manager who met

them at the door was beaming ûom ear to ær with an oily, te,rnulous smile. He escorted them to

their box with a sort of pompor:s hr:mlity, waving his fat jewelled hands, and talking at the top of

his voice. >

Cormne à leur habitude, Jalorur et Frapereau n'hésiteirt pas à prendre quelques fibertés

rvec le texte pour teoier d'€mbellir la phrase de Wilde :

<< Ce soir-li pour rme raison quelconque, le théâte était bonde, et ce fut le visage rayormant la

bouche fendræ jusqu'au< oreilles par un onctueur et tremblotant soudle, que le directeur, le gras

Israélite, vint les recevoir sur le seull. Il les accompagna j'usqr'à leur lqge, avec des dérronstrations

d'humflite pompeuses, joignant aux gestes larges de ses mains cbarnues et cowertes de bijouq de

grands eclats de voix. >

Sur ce même pas$go,-Etietme, lui se conteûte de jutaposer rme succ€xtsion de phases

courtes Eri véhiculent I'esseirtiel de l'information :

<< Pour on ne sait quele raison, le théâte faisait salle comble ce soir-là L'obèse directeu juif les

accuet:llit à la porte. Son souire obséquierx et ternblotant rayomait d'une oret:lle à I'auhe. 11 les

accompagna jusqu'à ler:r loge, manifestant une humllité ostentatoire. I1 agitait ses mains grasses

couvertes de bijou< tout en parlant d'rme voix éclatante. >t

On a du mal à imaginer qu'un seul et mê,me texte source puisse être à I'origine de derx

traductions au style aussi diamétralsmÊNrt opposé.

n o çassoa6.2), JÆ(r I l.l-8), E2 (t l3.r-4.
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4. CONCLUSION.

lÂ traduction d'Etie, e est extrê,memeirt d€csvants. Elle n'est

certainement pas celle que l'on porwait espérer vhgt-sept ans après la traduction de

Jaloux et Frapereau .

Tortr d'abord" sa façon de se servir << discrèt€,meNrt > du te*e ds ses

prédecesseurs dès gue le besoin s'e,n fait sentir me seinble douteuse. A l'évideirce, il

espérait que p€rsome ne s'apercer,mait de ses eqnmts, ce qui est pour le moins

incorrect.

De phrq les defaillances sont e,ncore to'p nombrreuses, et le texûe se trornre

considérablem€nt appanrr;ri par les nomb'reuses coupures et sirylifications aruquelles

procede Etie, e. Le s81e du tefe laisse lui aussi beaucoup à désirer, et il n'est trà

certain€rner$ pas adapté à wre oeuwe littéraire.

L'iryression qui se dé;gage de cette traûrction est qu'Etieme a trarraillé

tès vite 5E, et qu'il a << bâclé >> sa tâche. On peut imaginer qu'il était rétribué à la page

cormne bon nomb're de traducteurs, et que c'est ce qui I'a poussé à se hiiter.

Conrne nous I'avons vq €Nr d(pit de la pæution de cette nornielle

traôrction, la version de Jalorx et Fr4ereau est restée la trafuction de refé,retrce après

1951. Cela est tout à fait logique, car elle possède au moins I'avantage d'êfre très agréable

à lire. Il n'e,n de,meure pas moins qtr'à ce momeirt on dend toujous utre traduction

française plus atteirtive à la letûe de I'original. Sept armees seulemeirt vont s'écouler

58 Le fait qu'il ait taduit trois oewres en une seule annee semble confrmer cete hlpothese.
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jusqu'à la panûion d'tme quafiè,me traûrction de The Picture of Dorim Gray en 1958.

La version d'Etie,nne n'a pas eu lm grand succes e,n librairie. Elle n'a

béûéficié e,n tout et poru tors que de trois editions : celle de 1951 à I-a Sélection des Amis

du Liwe, celle de 1979 chez Presses Pocket, et celle de 1991, toujours chez Presses

Pocke! mais rcx7us cete fois par Daniel Mortier.

Par conte, coûtrne nous I'avons vq cette derniàe édition est toujours en

vente à I'herue acfrrelle, ce qui me pardt assez regrettable en raison de sa farble qualité.

Le fait que la mention << Traduction rsrÀrc par Daniel Mortier >> apparaisse

sur la page de gæde dans d€s caractàes de la même talle que le nom du tra&rcûeur me

pardt egalement douteror. Nous avons vu que les retouches sont aussi rares que

superficielles.

J'ai tra Gs netre impression que si Daniel Mortier n'a pas souhaiûe me

repondre, c'est qu'il est pleinemeirt conscie,nt de la piètre quatité de la traduction

d'Etierme, et ùr manque de sédeux de sa propre rérdsion- IÆ fait que I'on s'inÉresse de

près à ce texte n'a certainement pas dû lui faire très plaisir.
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