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Le recit du rapt de Persephone: 
interpretations d'un "mythe" 

et performance rituelle 
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RESUMO: A narrativa do rapto de Persefone nos oferece um exemplo ideal para propor, ao 
mesmo tempo, uma critica a moderna nocao de mito e um percurso pelas diversas interpreta- 
coes que tal narrativa, considerada como mito, pode suscitar. Somente o estudo de uma versao 
poetica particular, recolocada em suas circunstancias rituais de enunciacao por meio de uma 
abordagem simultaneamente antropologica e semio-narrativa, e capaz de dar conta dos valores 
e da funcao proprios de um mito. 

PALAVRAS-CHAVE: Poetica; mito grego; Demeter e Persefone; hermeneutica. 

En guise de prelude a une etude d'un recit hellene qui des 1'Antiquite a sollicite 
l'imagination des hermeneutes, on comrnmencera par une affirmation quelque peu peremp- 
toire et provocatrice sur le texte narratif qu'on a coutume d'appeler mythe. On postulera en 
effet que, desormais entree dans le savoir partage de notre culture academique, la notion 
anthropologique du "mythe" n'a de pertinente pour la Grece antique qu'a la condition de 
separer les recits poetiques des Hellenes de toute forme litteraire, et de les reduire a quel- 
ques noms propres animant une intrigue. C'est en fait avec les manuels de mythographie 
que les recits grecs deviennent, au-deli de leurs multiples formes de mise en discours, de 
simples squelettes; ils sont alors metamorphoses en des "mythes" auxquels on croit pouvoir 
accorder, en raison de leur reduction a une forme schematique, une existence transcendante. 
C'est ainsi egalement que, pour nos contemporains mythologues de 1' Antiquite, le "mythe" 
peut devenir un simple "recit traditionnel", double d'une reference sociale'. Cette forme 
d'ecriture savante, a travers des collections erudites de resumes purement narratifs, a d'ailleurs 
pennis au patrimoine legendaire des Grecs de parvenir jusqu'a la Renaissance, avant qu'on 
ne commence a en relire la realisation poetique dans l'lliade et 1'Odyssee ou dans les trage- 
dies d'Euripide, mais aussi dans les drames de Seneque. 
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1. La notion moderne de "mythe" 
L'etablissement de cette tradition narrative dans une elaboration secondaire, savante 

et academique, explique en partie l'evolution connue des le XVIIIe siecle par les categories 
du "mythe" et de la "mythologie". En ce qui concerne la tradition francaise, ce n'est a vrai 
dire qu'a partir du debut du XIXe siecle que dans les dictionnaires encyclopediques, l'entree 
mythe se substitue a celle intitulee fable. Dans 1'Encyclopedie de d'Alembert et Diderot, la 
fable est ce "nom collectif sans pluriel, qui renferme l'histoire theologique, l'histoire fabu- 
leuse, l'histoire poetique, et pour le dire en un mot, toutes les fables de la theologie payenne"; 
une theologie qui se refere d'ailleurs essentiellement a 1'Antiquite greco-romaine et dont les 
"fables" figurent sous la rubrique myth(o1ogie). Tant i1 est vrai que, si mythe est absent de 
l'Encylopedie, ce teme est en revanche couramment utilise dans les ouvrages du meme 
type qui lui succederont au siecle suivant. Avec l'introduction de mythus Christian Gottlob 
Heyne fait donc figure de precurseu?. 

On remarque ainsi qu'a la faveur de la renomination de la fabula en mythus, le con- 
cept de mythe subit dans la pensee anthropologique en formation trois metamorphoses es- 
sentielles. Tout d'abord consideres comme des expressions et manifestations 
prephilosophiques propres aux peuples sauvages, les mythes sont situes a l'aurore d'une 
histoire lineaire qui ne peut conduire qu'aux progres eclaires et a l'achevement metaphysi- 
que de la civilisation occidentale. Le jeu de mot implicite sur la notion de "primitif' est 
l'embleme d'une projection dans la dimension historique du role attribue au mythe dans les 
cultures spatialement les plus distantes. L' Antiquite vient alors tout naturellement prendre 
sa place, avec ses legendes puis ses philosophes, au debut de la ligne evolutive censee 
permettre a la culture europeenne de se degager de l'obscurite du muthos et d'accomplir les 
pas decisifs vers la rationalite attribuee au logos. A l'occasion de cette projection d'une 
image spatiale de la culture des hommes sur une representation temporelle, la notion de 
mythe connait une seconde transformation. Par la reduction progressive de la pluralite des 
recits entendus sous ce teme a l'unicite d'un concept, le mythe semble perdre son aspect 
narratif pour devenir l'expression d'un mode particulier de la pensee humaine. I1 correspon- 
drait ainsi a la forme de raison specifique des cultures primitives. 

Le statut du mythe comme indice d'un etat premier de civilisation provoque une 
ontologisation qui, aux yeux des anthropologues puis dans le savoir partage de l'intelligent- 
sia occidentale, lui confere une valeur universelle. Ne en tant que l'une de ces categories du 
"niveau de base" qui par son caractere semi-empirique est un instrument de connaissance, 
le mythe est passe du statut de notion operatoire a celui d'une realite transcendantale. Mais 
a la faveur de ce glissement lexical et conceptuel, le mythe est aussi devenu mythologie, 
entendue non seulement comme la collection des recits fabuleux d'une culture particuliere, 
mais aussi comme la science que requiert leur interpretation. Mythe, mode de pende; mais, 
a la faveur d'une troisieme metamorphose, le mythe transforme en substance suscite encore 
la science du mythe. 

De ces trois transformations autant l'intitule que le but assigne aux Mythologiques 
par leur auteur Claude Levi-Strauss portent la marque. Etude comparative transformation- 
nelle et formelle - et donc mythologie - d'un corpus de recits en general reduits h la textualite 
d'une intrigue pour decouvrir la logique qui les traverse. Cette "logique du concret", qui se 
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noumt du contexte ethnographique, est aussi l'indice d'une pensee mythique et de son 
universelle diffusion. Pour Levi-Strauss, "les schemes mythiques offrent au plus au point le 
caractere d'objets absolus qui, s'ils ne subissaient des influences externes, ne perdraient ni 
n'acquerraient de parties. I1 en resulte que, quand le scheme subit une transformation, celle- 
ci affecte solidairement tous ses aspects (...). Ce qui importe, c'est que l'esprit humain, 
sans egard pour l'identite de ses messages occasionnels, y manifeste une structure de rnieux 
en rnieux intelligible a mesure que progresse la demarche doublement reflexive de deux 
pensees agissant l'une sur l'autre.. ."3 

Tout en restituant le Grand Partage qui doit nous separer des autres par une serie de 
traits distinctifs eriges en substances (primitiflCvolue, oralJecrit, froidchaud, naturelcul- 
ture, mythdraison, etc.), l'idee d'une logique transformatio~elle des mythes erigee en mode 
universel de la "pensee sauvage" contribue a reduire singulierement autant extraordinaire 
richesse semantique de ces manifestations discursives que l'eventail des fonctions sociales 
et symboliques que peuvent assumer des recits toujours attaches a une mise en discours et a 
des conditions d'enonciation singulieres. 

2. Le recit du rapt de Persephone: versions antiques 
La mythologie transformee a la fois en mytho-logique et en mytho-logie a au moins 

eu cet effet positif de susciter une effemescence interpretative tout a fait remarquable. En 
accord avec les differents paradigmes epistemologiques qui ont contribue a leur apparition, 
les moments marquants de cette hermeneutique des mythes forment desormais une succes- 
sion et donc une histoire tout a fait remarquables4. En ce qui concerne la Grece antique, on 
peut retracer certaines des etapes decisives de ce developpement en evoquant quelques- 
unes des interpretations successivement suscitees par ce qui est devenu le "mythe de Deme- 
ter et Core" ou le "mythe du rapt de Pesephone". L'histoire du rapt de Persephone et de la 
recherche de la fille par sa mere presente l'interet particulier d'avoir suscite une certaine 
curiosite interpretative deja dans 1'Antiquite. En se fondant sur differentes manifestations 
litteraires dans le travail de collection du savoir encyclopedique de la tradition 
mythographique que l'on a mentionnee, historiographes et mythographes heilenes n'ont 
pas manque de donner de la celebre histoire un resume qui la reduit au deroulement de son 
intrigue. 

On peut suivre, par exemple, le texte de la Bibliotheque attribuee a Apollodore, on 
retrouve dans cet authentique ouvrage de mythographie l'arnour que Pluton ressent pour 
Persephone et l'aide de Zeus dont beneficie le dieu des Enfers pour enlever la jeune fille en 
secret; l'anivee de Demeter a Eleusis, l'hospitalite offerte par le roi Celeus et le rire que 
Iarnbe parvient A susciter aupres de la deesse en deuil de sa filie; la tentative d'irnrnortalisation 
de Demophoon, le jeune fils de Celeus et de Metanire, et le don a Triptoleme, le fils aine des 
souverains d'Eleusis, du chariot entraine par des dragons ailes qui permettra au jeune heros 
d'ensemencer la teme entiere; enfin le retour de Persephone sur l'ordre de Zeus a Pluton qui, 
par la ruse du pepin de grenade, contraint neanmoins sa jeune epouse a passer un tiers de 
l'annee dans les profondeurs de 1'Hades alors qu'elle residera parmi les dieux pour le reste 
de l'an. Le resume donne par la Bibliotheque posthellenistique suit en fait la version du recit 
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que developpe a I'epoque archaique 1'Hymne homerique a Demeter; a cette exception pres 
qu'elle introduit le celebre episode de Triptoleme; dans I'iconographie cornme dans les 
textes, cet episode absent de 1'Hymne fait de l'histoire du rapt de Persephone un recit centre 
sur Athenes et sur une Eleusis desormais integree au territoire de 1'Attique. C'est en effet en 
tant que heros culturel specifiquement athenien que Triptoleme recoit de Demeter le don de 
la cerealiculture et qu'il devient ainsi le bienfaiteur de I'humanite5. 

Mais n'anticipons pas. En effet, des l'epoque classique, i1 se trouve des gens de 
lettres non seulement pour mettre en scene par differents moyens semiotiques et pour reo- 
rienter le sens du recit du rapt de Core, mais aussi pour reflechir a sa signification. Ainsi en 
va-t-i1 par exemple du rheteur et philosophe Isocrate. Dans le discours d'apparat qu'il a 
redige a Ia louange de sa propre cite, I'orateur athenien en vient a s'interroger non seule- 
ment sur I'origine des biens et des dons dont Athenes a dispose des le debut (ex arkhes), 
mais aussi sur les bienfaits qui, des le commencement de son histoire (ap'arkhes), en ont ete 
Ia consequence pour les autres. Question de I'origine (arkhe) et question de Ia cause ou de Ia 
responsabilite (aitia) sont etroitement melees dans une interrogation qui englobe toute l'hu- 
manite dans toute I'etendue du temps, pour une tradition memoriale (legomenas kai 
mnemoneuomenas) qui lie le present au passe le plus recule (kai palai kai nd t~)~ .  

Au debut donc @roton toinun), selon Isocrate, l'arrivee de Demeter en Attique errant 
a Ia recherche de Core. En reconnaissance pour l'accueil recu, Demeter accorde aux ance- 
tres des Atheniens un double don: les fruits de la teme qui leur permirent d'abandonner le 
mode de Ia vie sauvage, et les mysteres qui continuent a entretenir pour les mortels I'espoir 
d'une fin et d'un au-dela plus doux. De ces dons divins, les Atheniens firent beneficier tous 
les autres hommes. Sans doute le recit (logos, et non pas milthos) peut-il recevoir la qualifi- 
cation de "fictionnel" (muthodes). I1 convient neanmoins non seulement de le raconter, 
maintenant egalement (kai ndn), dans le temps de l'enonciation; mais les raisons sont aussi 
nombreuses pour lui accorder creance. La longue tradition qu'impliquent des dits aussi 
anciens (arkhaia) appelle Ia confiance. A cela s'ajoutent les indices (semeia) que consti- 
tuent les premisses du ble nouveau envoyes chaque annee a Athenes par differentes cites en 
souvenir de I'ancien bienfait (hupomnema tes palaias euergesias) ainsi que I'ordre donne 
par Ia Pythie de Delphes aux autres cites d'en faire autant. Ce geste rituel, dans sa diffusion 
panhellenique, est le temoignage meme (summarturef) de I'accord entre Ia pratique actuelle 
(ndn) et Ia tradition d'autrefois @alai). L'anciennete meme des actes entres dans Ia me- 
moire communautaire finit donc par fournir Ia garantie de leur historicite; cette vente histo- 
rique s'appuie autant sur Ia relation que ces actions legendaires entretiennent avec Ia pratique 
(ntuelle) du present que sur leur utilite pour Ia conduite d'une vie heureuse. 

Dans le discours d7Isocrate, le r6cit du rapt de Persephone entretient une relation 
etroite avec le present; relation discursive dessinee soit par Ia tradition, soit par le conti- 
nuum du comput chronologique; mais relation sociale aussi, etablie dans les deux cas par Ia 
pratique rituelle et par ses effets sur Ia conduite de la vie des hornmes dans le present de leur 
action communautaire. Meme s'il est I'objet d'une reflexion rhetorique ou historiographique, 
le mdrhos est toujours actif dans le present; meme si son insertion dans un autre type de 
logos implique qu'il soit resume, c'est I'ensemble de ses valeurs qu'actualise son rapport 
avec Ia pratique sociale. La transformation de ce discours figure en un discours plus abs- 
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trait, de nature interpretatif, ne s'accomplira que dans la reflexion speculative des philoso- 
phes ou avec le changement de paradigme culturel qui se dessine a I'epoque de 1'Antiquite 
tardive. Qu'elle se realise dans l'espace, dans le temps ou par des procedures intellectuelles, 
l'activite interpretative requiert en fait la distance qu'exige la traduction dans ce qu'on 
appelera un autre regime d'intelligibilite. Pour l'orateur du IV' siecle, l'histoire du rapt de 
Persephone est encore une version narrative pleinement active. 

3. Interpretations indigenes 

Dans le De natura deorum, Ciceron porte son interet sur Ia nomination des dieux du 
systeme polytheiste greco-romain, comme le Platon du Cratyle. En bon rheteur petri de 
culture grecque, i1 est sensible aux jeux etymoligisants qui permettent de deduire la nature 
ou l'essence d'un etre de la signification qu'indique sa denomination. Dans le developpe- 
ment de leur conception du cosmos, les Stoiciens ont fait un large usage des possibilites 
semantiques offertes par les noms des dieux du pantheon, traduisant ainsi en des entites plus 
abstraites les figures anthropomorphes de la theologie traditionnelle. Pour l'orateur latin, 
cette lecture allegorique des noms des dieux grecs et romains correspond a une transforma- 
tion de "fables impies" (impiae fabulae) en une theorie physique (physica ratio) qui ne 
manque pas d'elegance. A en croire Ciceron donc, Zenon ainsi que, a sa suite, Cleanthe et 
Chrysippe divisent le cosmos entre ciel, mer et terre. Le regne terrestre, avec sa puissance 
naturelle, avec les fruits qui tombent en son sein et qui en resurgissent, est attribue a Dis le 
pere. Cette figure patenelle est rapprochee avec d'autant plus de facilite de la richesse 
designee en latin par dives que son equivalent grec Pluton (Plouton) refere etymologique- 
ment a la meme abondance de biens. Dans ce contexte de procedures etymologico-allegori- 
ques, Proserpine, appelee par les Grecs Persephone, devient le grain cache puis recherche 
par la mere, elle-meme l'objet d'un double jeu etymologisant. Le nom latin de la deesse, 
Ceres, est cense evoquer "l'entretien" ou "l'administration" (geres de gerere) des fruits de 
la terre tandis que son correspondant grec doit permettre, egalement par la mutation d'une 
seule lettre, de faire de Demeter Ia teme mere (ge meter)'. 

Core, figure anthropomorphe et theologique non pas simplement du ble ou du prin- 
temps, mais du processus attache a la cerealiculture. C'est bien par Ia projection implicite 
de l'histoire de son rapt par Pluton et de son retour aupres de Demeter sur le cycle de 
I'annee, a partager desormais entre 1'Hades et I'Olympe, que le "mythe" de Persephone 
peut devenir l'allegorie de la croissance du ble dans l'altemance des saisons. Core non pas 
comme simple figure allegorique, mais comme protagoniste d'un processus dynamique: les 
jeux de mots etymologisants sur les noms des autres protagonistes de l'action, Pluton et 
Demeter, en confirment les valeurs attachees a la production des fruits de la terre. Condui- 
sant dans le cas de l'enlevement de Core du recit figuratif a l'altenance naturelle des sai- 
sons et a la procedure socialisee de Ia culture des cereales, Ia demarche interpretative 
d'abstraction se montre donc influente des 1'Antiquite. Cette perspective hermeneutique est 
possible des qu'un point de vue de philosophes permet de prendre une certaine distance vis- 
a-vis de traditions legendaires qui, a leurs yeux, ne sont plus attachees a une pratique cul- 
tuelle particuliere. Les Stoiciens ne se font forcement initier aux Mysteres d'Eleusis ... 
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4. Hermeneutiques modernes 
C'est precisement en s'appuyant sur l'autorite d'un historien ancien qu'au debut du 

XVIIIe siecle, le pere jesuite Jean-Francois Lafitau parvient a comparer les "Initiations de 
Bacchus et de Ceres" avec les "Orgies d'Isis et d'osiris" pour les classer dans la meme 
grande categorie des "Mysteres". On y retrouve, pele-mele, les mysteres de Bacchus et de la 
Mere des dieux de Thrace, ceux de Venus et d'Adonis a Chypre et en Phenicie ou ceux 
d' Atys et de Cybele en Phrygie. A partir d'un decor originaire marque par "la rneme Divi- 
nite et le meme fonds de Religion", i1 s'agit d'offrir a Monseigneur le Duc d'orleans "une 
peinture des Moeurs des Peuples du nouveau-Monde". Et le pere de la Compagnie de Jesus 
d'ajouter: "Ces Moeurs, et le parallele que j'en fais avec celles des premiers temps, ne 
presentent que des dehors sauvages et des Coiitumes babares, qui sont bien eloignes de la 
politesse de notre siecle et de notre Nation". Au sein du grand panorama d'anthropologie 
comparative et evolutive brosse par Lafitau, Core-Proserpine trouve sa place, a la fois en 
tant que jeune fille et comme mere par Jupiter de Bacchus liber. Elle represente des lors une 
image de la Vierge des Chretiens, mere du Fils Liberateur. Elle est donc l'une de ces figures 
de la "Theologie des premiers temps" qui est aussi, a travers la "fable allegorique", celle des 
Iroquois ou celle des Caraibes conternporains8. Mais, dans l'entreprise comparative du Sie- 
cle des Lumieres, Core va rapidement etre appelee a rejoindre les champs de ble. 

Parallelement au Pere Lafitau, Giambattista Vico voit dans la theologie grecque une 
premiere "sagesse poetique", une rnetaphysique non pas raisonnee et abstraite, mais analo- 
gue a celle ressentie et imaginee par les premiers hommes delle nazioni gentili. A l'aurore 
de la civilisation, les sages parmi ces premiers rustres sont des poetes au sens grec du terme, 
c'est-a-dire des createurs. Ces poetes theologiens sont aussi les auteurs d'une "physique 
poetique" qui attribue aux elements et aux forces de la nature la figure et le nom de dieux, 
parvenant ainsi parfois a la constitution d'un vrai canone mitologico. Dans cette perspective 
allegorique reprise a 1'Antiquite et probablement a la suite des Stoiciens cites par Ciceron, 
Proserpine est enlevee dans les Enfers par "Dite", le Pluton des Grecs, qui est le represen- 
tant par etymologie interposee des richesses de la terre. Mais dans ce processus d'explica- 
tion allegorique, Proserpine est identifiee avec Ceres pour devenir le symbole des grains de 
ble que l'on enfouit dans les sillons assimiles aux profondeurs de 1'Hades. Ceres est aussi la 
maitresse des regles de l'agriculture, fondement d'un premier droit foncier de l'age des 
herosg. 

Mais pour que le comparatisme soit institue en methode en ce qui concerne la mytho- 
logie grecque, i1 faudra attendre non pas le celebre Karl Otfried Muller, mais l'autre Muller, 
le linguiste ernigre a Oxford, Friedrich Max de son prenorn. Dans sa neuvieme Lecture on 
the Science of language, le distingue historien de la langue ne se contente pas de montrer 
"the crudities and absurdities" de certains episodes de ce qu'il appelle The Mythology of the 
Greeks (a nouveau la mythologie comme corpus de rnythes et non plus cornrne approche 
scientifique!). Ce faisant, moins qu'a "denoncer un scandale" selon la formule un peu tapa- 
geuse un temps a la mode a Paris, le second MUller se rnet du cote des philosophes grecs 
eux-memes, sensibles a l'amoralite, sinon a la monstruosite de certains des personnages et 
de certaines des actions mis en scene dans les recits de leurs poetes. Car si les mythes, dans 
leurs incoherences, peuvent bien etre presentes comme des perversions lin&istiques, ils 
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meritent neanmoins notre attention erudite; ils requierent interpretation. Au-dela des expli- 
cations ethiques, physiques ou historiques formulees par les Anciens eux-memes, le lin- 
guiste propose I'approche nouvelle que constitue la philologie comparee. Dans le cadre du 
comparatisme indo-europeen, c'est a nouveau l'etymologie qui est mise au sewice de l'her- 
meneutique. A partir de l'analogie phonetique qui associe le grec thebs et le latin deus au 
sanscrit deva, on abandonne les jeux Ctymologisants proposes par Herodote, qui derive 
thebs de titherai, disposer, ou par Platon qui voit l'origine du meme mot dans la course 
(theein) du solei1 et de la lune, dieux primordiaux. A ce jeu nouveau, Demeter est associee 
a son avatar Deo qui deriverait du Dyava vedique; Demeter est alors Dyava matar, a la fois 
Aube et Mere, correspondant de Dyausch pitar, Ciel et Pere, en grec ZeuslO. 

Ainsi indree dans le paradigme de la langue originaire des Indo-europtkns reconstruite 
par la linguistique historique du XIX' siecle, Demeter sem appelee, pour une breve periode, a 
abandonner la tem fertilisee et la cerealiculture pour ne regner que sur le ciel, en tant que mere. 
Mais la grande entreprise comparative du Rameau d'Or ne va pas tarder a faire regagner a la 
deesse les champs laboures. Pour James Frazer, le scenario est connu, defini en substance tour a 
tour par l'histoire syrienne d' Aphrodite-Astarte et d'Adonis, par le mythe phenicien de Cybele 
et dlAttis ainsi que par le &it egyptien dYIsis et d'osiris. En passant implicitement du groupe 
des langues indo-europeennes au paradigme sernitique, le mythe de Demeter et Persephone ne 
ferait que repeter le scenario qui fonderait egalement mythes et rites dionysiaques: la mort et la 
resurrection de la vegetation". Te1 serait donc le "noyau originaire" (the original kemel) du 
mythe te1 que le raconterait deja 1'Hymne homerique a Demeter avec l'equivalence suivante: 
"une deesse porte le deuil d'un ou d'une aimee qui personnifie la vegetation, plus specifique- 
ment le ble, qui meurt en hiver et renait au printemps". 

Personnification est donc le maitre-mot qui permet de passer de la manifestation 
narrative et figurative a son noyau de sens. Dans le cas precis de DemCter et de sa fille 
Persephone, la relation enigmatique entre niveau de surface et niveau profond est d'un 
dechiffrement aise. La fille comme la mere sont a lire cornrne des personnifications du 
grain; la premiere parce que, selon les versions du mythe, elle passe chaque annee trois a six 
mois dans les profondeurs de la terre qui sont celles ou sont enfouies les semences pendant 
l'hiver, et parce que son retour au printemps coyncide avec la renaissance des jeunes pous- 
ses du ble et avec celle de la vegetation en general; la seconde dans la mesure ou, par 
analogie avec sa fille personnifiant le jeune grain de l'annee nouvelle, elle pourrait repre- 
senter moins la terre, comme le pensaient les Anciens, que le grain recolte l'annee prece- 
dente et ensemence a l'autornne. Le recit du rapt de Persephone dans l'Hades, de sa recherche 
par Demeter et de son retour a la surface terrestre ne ferait donc que redire le cycle saison- 
nier de la vegetation et de la culture des cereales compris comme alternance entre mort et 
resurrection. Avec leur promesse d'une immortalite bienheureuse, les mysteres d'Eleusis ne 
feraient quant a eux que repeter rituellement ce cycle; en compagnie de Demeter comprise 
comme Com Mother et de Persephone representant la Com Maiden, i1 nous conduiraits "de 
la tristesse melancolique et de la decomposition de l'automne a la fraicheur, la lurniere et la 
floraison verdoyante du printemps"I2. Ainsi, par abstractions successives a partir du meme 
scenario, on est passe de la relation entre deux divinites anthropomorphes au cycle de la 
croissance vegetale pour aboutir, avec le rituel, au fondement de la destinee de l'homme, 
partagee entre la mortalite et differentes formes de renaissance. 
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C'est au nom d'un retour tres protestant a la nature et a la realite des travaux agrico- 
les que l'historien des religions suedois Martin P. Nilsson a ete amene a preciser, avec 
d'autres collegues, la chronologie calendaire supposee etre fondee sur le cycle naturel des 
saisons. Si une connaissance empirique des conditions climatiques et du rythme des travaux 
agricoles en Grece empeche de voir en Core la Kornmadchen qui, enlevee au temps des 
fleurs, passerait les quatre mois d'hiver sous terre et le reste de l'annee avec sa mere a la 
surface, alors le cycle de Demeter et Persephone, considerees toutes deux comme deesses 
des semailles, doit etre inverse: la sejour de Core dans 1'Hades ne peut plus que correspon- 
dre aux quatre mois de l'ete grec ou les champs sont secs et nusn3. Dans ce scenario au 
rythme revisite, desormais proche du Narurleben, Core representerait les semences depo- 
sees dans les pithoi en juin, ceci en accord avec le moment de son rapt et de sa katagoge que 
l'on celebre en Sicile a l'epoque de la recolte; et, en consequence, au moment de l'anodos 
de la jeune femme correspondrait la periode des semailles, marquee par la celebration 
eleusinienne. A cette dimension synchronique de l'interpretation naturalisante s'ajoute na- 
turellement la composante diachronique d'une hermeneutique egalement historicisante. Par 
etymologie interposee, mais aussi grace a la place attribuee au serpent a la fois dans le 
complexe mythico-rituel eleusinien et dans la religion minoenne, Persephone est metamor- 
phosee en deesse de la vegetation prehellenique. Cette origine prestigieuse ne fait que con- 
firmer le statut de Core en tant que Kornmadchen, a cote de Demeter la Kornmutrer! 
Desormais elevee au rang de paradigme hermeneutique, la relation ontologique des deux 
deesses avec le ble et sa croissance connaitra pendant tout le XXe siecle une remarquable 
fortune puisque meme pour le prudent commentateur anglais de 17Hymne homerique a De- 
merer, Fille et Mere, a l'origine confondues, restent attachees a la jeune moisson, puis au ble 
mur. Dans ce contexte interpretatif est egalement envisagee une transposition de ce proces- 
sus vegetal sur la vie des hommes divide en croissance attachee a la jeunesse et maturite de 
I'age adulteI4. 

5. Interpretations ritualistes 
Empruntee a l'anthropologie comparee, la notion de "rite d'initiation tribale" (des- 

tine aux adolescents), qui s'inscrit dans la categorie plus generale des "rites de passage", ne 
va pas tarder a donner a la lecture modeme des recits hellenes une impulsion nouvelle. Avec 
ses trois phases de separation de l'ordre ancien, de periode de marge correspondant a une 
mort symbolique et de reintegration avec le statut nouveau acquis par la ou le neo-initie, le 
schema du rite de passage - on l'aura compris - offre une cle de lecture revee dans l'inter- 
pretation de l'enlevement de Core, de sa disparition aux Enfers et de son retour aupres de sa 
mere. I1 permet en effet non seulement de lire le "mythe" dans la dynamique de son derou- 
lement narratif, mais i1 induit egalement l'interprete a integrer et a combiner dans un meme 
paradigme hermeneutique donnees rituelles et manifestations discursives. 

On doit a Henri Jeanmaire l'insertion de l'histoire du rapt de Persephone dans la 
categorie dynamique du rite de passage. Inscrite dans un nom propre evoquant celui de la 
"jeune fille" (kore), la jeunesse meme de Core insere son histoire dans la classe specifique 
des rites de passage que constituent "les rites d'adolescence" etudies par l'historien francais 
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de Ia religion grecque. Mais pour que reussisse cet "essai d'interpretation", le recit de Ia 
"descente et remontee de Core enlevee par le Seigneur du Monde infernal et reconquise par 
Ia douleur et l'amour de sa mere" est mise en relation non pas avec les Mysteres d'Eleusis, 
mais avec les Thesmophories. C'est en effet a ce festival panhellenique que Jeanmaire attri- 
bue le rituel athenien de la consecration des plasmata faits d'argile et des restes putrefies 
des porcelets jetes au prealable dans de mysterieuses anfractuosites du sol. Meme si elle est 
jugee un peu "fmste" et schematique, une premiere homologie est tracee entre les "avatars 
successifs du rapt et de Ia delivrance d'une deesse" et cet "acte religieux vulgaire et relati- 
vement simple de precipiter une victime en pature aux genies du monde souterrain et d'en 
utiliser les restes pour la confection d'un talisman de fe~-tilite"'~. Le mythe representerait 
ainsi l'idealisation d'un rituel plutot macabre. 

Reinterprete a I'aide du rite en termes de "descente" et de "remontee" (kathodos et 
anodos), le deroulement du parcours de Core devrait lui-meme refleter un rite de passage 
qui subsisterait ainsi dans le mythe a l'etat de "survivance". Des lors I'Hymne honterique a 
Demeter ne ferait que "narrer le vieux mythe a Ia facon d'une sorte de roman bourgeois", 
sinon de "conte de fee". Quoi qu'il en soit de la forme romancee assumee par le recit, la 
Iegende de Persephone comme celle du voyage de Thesee en Crete reprendraient le schema 
du rite de passage destine aux adolescents. Grace a la notion de survivance qui restitue a 
I'interpretation une dimension historique de type evolutionniste, le rite de passage destine 
aux adolescents pour assurer leur accession a I'age adulte est transforme en cle de lecture 
non seulement des rituels de I'age classique, mais aussi de recits presentant soit un moment 
de rupture (le rapt), soit une figure adolescente (la jeune Core). A ce jeu-la, I'articulation 
triadique et dynamique du schema rituel avec l'enchainement necessaire de ses trois phases 
constitutives n'est plus au centre de la preoccupation de I'hermeneute lecteur de textes. 

Mais c'est des Etats-Unis qu'est venu l'essai le plus consequent de voir dans l'histoire de 
l'enlevement de Persephone par Hades et de son retour en raison des plaintes de sa mere le 
developpement d'un nte d'initiation destine a faire passer la jeune fille a l'etat de femme adulte. 
Situee au printemps, Ia disparition de Core ne correspond ni a l'enfouissement du grain dans le 
sol (et donc au debut de la saison de I'hiver ou de I'ete!) comme le voudraient les tenants de 
l'interpretation allegorique du mythe, ni au debut d'une ceremonie de mariage puisque l'epoux, 
Hades, est a la fois I'oncle maternel et paternel de Ia "fiancee". Mais le sejour dans les profon- 
deurs des Enfers coincide avec le lieu et la periode de seclusion d'un nte d'initiation qui consacre 
pour Ia jeune fille, avec Ia perte violente de sa virginite, Ia transition a I'age adulte dans le 
"betwixt and between" d'une periode liminale'6. A l'occasion de ce passage, Core, "the maiden", 
perd son identite generique pour acquerir, en tant que Persephone, I'identite individuelle que 
confere la dation d'un nom propre. Par comparaison, Ia tentative d'immortalisation de Demophoon 
peut alors elle-meme apparaitre comme I'echec d'une initiation a l'enfance. La lecture initiati- 
que du destin de Core reporte donc I'interpretation du cycle du renouveau de la vegetation vers 
I'action rituelle et sociale des hommes. 

I1 est evident qu'a projeter trop systematiquement sur le recit un schema rendant compte 
de pratiques rituelles, on oublie non seulement qu'au terme du processus "initiatique" que sui- 
vrait sa biographies, Persephone reste pour les deux tiers de l'annee au moins la fille de sa mere, 
mais aussi qu'elle n'acquiert jamais le statut de la femme accomplie signifie en Grece par la 
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naissance du prernier enfant. Aupres d'Hades elle est et reste une numphe, une jeune mariee, 
sans jamais devenir une gune. La consomrnation meme du farneux pepin de grenade destine a 
retenir la jeune femme aux Enfers pendant le tiers restant de l'annee montre que ce sejour tempo- 
raire est constarnment marque par la puissance de la deesse Aphrodite. 

6. Vers Ia psychologie des profondeurs 
Mais on sait fort bien que, pas plus en hermeneutique que dans d'autres domaines des 

sciences humaines ou dures, l'histoire ne suit un cours ni progressif, ni lineaire. Au moment oii 
Jeanmaire elaborait une interpretation initiatique des recits de Persephone, Karl ou Carl Kenenyi 
decouvrait chez les Wemale de Ceram dans les Moluques, par l'intermediaire des travaux de 
l'historien des religions et anthropologue Adolf E. Jensen, des figures et des pratiques rituelles 
evoquant a ses yeux "le mythe de la religion eleusinienne". Si la notion d'initiation soutient son 
analyse des gestes rituels formant le noyau des Mysteres, son interpretation de leurs actes 
dedicatoires marque un retour aux categories statiques des figures abstraites. En tant que "figure 
primordiale", Core devient l'incarnation grecque de la Divine Maiden, a cote de la figure du 
Divine Child, comprise cornrne appartenant au "theme mythologique" du Primordial Child. 
Quant a Demeter, elle est appelee a representer a la fois la fondatrice des Mysteres et Ia prerniere 
initiee puisque Ia recherche de sa fille est comprise comme une initiation. Mais, par les jeux de 
mots deja largement exploites, Demeter devient egalement une figure particuliere de Terre; elle 
serait la mere du grain s'il est bien vrai qu'en mycenien la syllabe da designe une mesure per- 
mettant d'arpenter les champs de ble 17. 

C'est alors dans le dialogue avec Carl G. Jung que les figures primordiales de 1'En- 
fant (Primordial) et de la Jeune Fille divine se transforment en "archetypes" transitant ainsi 
du domaine de l'histoire de la religion universelle dans celui d'une psychologie des profon- 
deurs. Des lors, sur la base des figures de Core-Persephone et de Demeter, la Mere (en tant 
que Mere Primordiale et Mere-Terre) et la Fille prennent place chez Jung parmi les autres 
archetypes que sont l'Ombre, le Vieillard de sagesse, le Soi ou 1'Enfant; ces figures consti- 
tuent les archetypes se combinant avec Anima chez l'homme et Animus chez la fernme 
pour fonder le fonctionnement de la psyche et de l'inconscient. Dans cette perspective, le 
"mythe" de Demeter et Core, compris comme la relation archetypale entre mere et fille, 
n'est pas uniquement le resultat d'une projection de ]'Anima en tant qu'image masculine 
idealisee de la feminite; i1 est aussi l'expression d'une experience dont l'hornme est par 
definition exclu, une experience renvoyant a un "ordre matriarcal de la societe". Si pour 
Kerenyi la relation Mere-Fille est constitutive de la vie psychique de chaque etre humain, 
femme et homme, chacun a sa maniere, selon Jung c'est avant tout la destinee de la femme 
qui est marquee par la constante tension temporelle entre l'experience de la fille et celle de 
la mere; a travers mythes et reves, l'inconscient ferninin est anime par les archetypes que 
representent Persephone et Demeter. 

La tentative hermeneutique conjointe de Jung et Kerenyi signifie donc non seule- 
ment un retour a des categories et a des concepts dont les figures divines ne sont que les 
representations dans un mythe grec transforme en substance; mais elle correspond aussi au 
postulat d'un etat originaire qui est situe autant dans le temps de l'histoire que dans celui de 
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la psyche. L'ordre matriarcal que l'on suppose a l'origine de la societe est ainsi projete dans 
l'histoire de la vie psychologique profonde de l'individu, essentiellement dans celle de la 
femme. Comme c'est le cas en particulier pour le complexe d'Edipe, mais de maniere 
beaucoup plus statique, le recit grec, reduit a ce qui n'est meme plus une intrigue, est non 
pas interprete, mais reutilise pour figurer le fonctionnement suppose du psychisme humain. 

L'usage de la relation entre Demeter et Core propose par Jung et Kerenyi n'a evi- 
demment pas echappe aux lectrices americaines de 1'Hymne homerique h Demeter, enga- 
gees a differents degres dans la legitime promotion du gender entend cornrne representation 
des relations sociales de sexe. Les "Women Studies" ne pouvaient donc pas rester indiffe- 
rentes a une relation entre mere et fille essentiellement saisie dans sa composante emotion- 
nelle. On ne fera que mentionner les essais recents de faire des differents episodes de l'histoire 
de l'enlevement de la fille et de sa recherche par la mere des emblemes rerpesentant les 
stades successifs du developpement psycho-sexuel de la femme: regression au stade phalli- 
que de la fille decouvrant son manque de penis et identification avec sa mere dans son 
amour pour le pere a travers la crise que provoquent chez Demeter la manifestation d'auto- 
rite de Zeus (par l'intervention bmtde d'Hades) et le passage force du matriarcat a une 
societe patriarcale; roman de Cor6 et de Demeter comme figuration du developpement psy- 
cho-affectif de l'enfant vivant originairement en symbiose avec sa mere et subissant la 
premiere crise cedipale dans l'acquisition d'une identite de genre a l'interieur d'un systeme 
patriarcal 18. 

Faire des avatars de la relation entre Core et Demeter la representation soit du deve- 
loppement inconscient de la psyche de la jeune fille, soit de son evolution psychologique au 
moment de l'adolescence, c'est placer deux deesses grecques, protagonistes d'un recit a 
fonction etiologique et cultuelle, sur le divan du psychanalyste ou dans le fauteuil du thera- 
peute. C'est parce que l'effet de reel de la fiction narrative est pris au pied de la lettre que les 
deux figures divines peuvent devenir des patientes dont le cas est promu au rang de modele; 
i1 devient la representation figuree d'un fonctionnement psychologique ou psychanalytique 
implicitement donne comme universel. I1 s'agit en fait, dans une procedure interpretative 
devenue constitutive et par l'effet du biais feministe, d'un nouveau phenomene de naturali- 
sation: le developpement de la nature humaine - dans le cas particulier celle de la femme - 
a remplace le cycle de la nature vegetale. 

7. Perspectives critiques 
Que ce soit par l'intermediaire de l'etymologie, par la reference aux grands cycles de 

la nature (sinon du cosmos), par la comparaison avec le schema du deroulement d'un rituel 
(initiation tribale ou sacrifice), par la reduction au fonctionnement suppose de la psyche ou 
par la construction d'oppositions binaires articulees en differents codes, le deroulement du 
recit reduit a sa trame mythographique ou realise dans un poeme te1 1'Hymne homerique a 
Demeter est ramene a quelques entites abstraites organisees en une relation plus ou moins 
dynamique. Dans son mouvement historique, cette procedure hermeneutique repose en de- 
finitive sur un principe analogue a celui qui a conduit a la notion modeme de mythe. Elle 
revient egalement a la creation de categories du "niveau de base", entites qui partagent leur 
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realite entre l'empirique et le figuratif d'une part, le notionnel et l'abstrait de l'autre; les 
procedures de Ia metaphore et de Ia metonymie jouent, dans leur construction et pour leur 
etablissement dans une tradition en general erudite, un role essentiel, assurant notamment le 
passage constant de l'humain au mineral et au vegetal. 

I1 ne fait aucun doute que ces categories semi-empiriques, en tant qu'outils herme- 
neutiques, realisent pleinement leur fonction de creation d'un cadre de reference en accord 
avec une certaine communaute de croyance (en general academique), en accord aussi avec 
un paradigme intellectuel donne. Elles representent assurement des instruments de connais- 
sance susceptibles d'inserer des recits que la distance temporelle et spatiale rend de plus en 
plus etrangers dans ce que I'on appelera de nouveaux "regimes d'intelligibilite". Cette pro- 
cedure d'ordre interpretatif, qui fait des categories "du niveau de base" les instruments 
d'une sorte de traduction transculturelle, est d'autant plus frappante qu'elle est a I'oeuvre 
des l'Antiquite, preuve que les recits speculatifs que nous appelons mythes suscitent eux- 
memes reflexion, speculation et finalement connaissance. L'aspect transculturel de la pro- 
cedure interpretative exposee rend illusoire Ia fixation de I'un ou I'autre des cadres de 
reference qui la fondent; leur stabilisation n'est jamais que provisoire. Chaque "mythe" ne 
peut etre lu que dans la version particuliere qui le porte a son destinatairei9. 

Ce n'est donc guere que dans un texte poetique acheve te1 que I'Hymne homerique a 
Demeter que l'on pourra apprehender, autant dans sa syntaxe que dans ses valeurs propres 
et dans son aspect pragmatique, la manifestation discursive toujours singuliere se donnant a 
nous sous les aspects d'un recit dit mythique. Ce n'est qu'au prix d'une ascese appelee a 
eviter les abstractions trop rapides et reductrices que l'on verra que, dans le poeme homeri- 
que par exemple, le recit du rapt et du retour de Persephone est d'une part inseparable de la 
tentative d'immortalisation de Demophoon et que sa narration est d'autre part liee de ma- 
niere constitutive a la celebration du culte rendu aux deux deesses, a Eleusis. Les recits en 
general poetiques que I'on apprehende depuis la fin du XVIIIe siecle par l'appellation et la 
notion de "mythe" ne se reduisent certainement pas a de simples manieres de dire une 
realite plus abstraite ou plus fondamentale. La trame narrative du rapt de Persephone telle 
qu'elle est realisee dans 1'Hymne homerique adresse aux deux deesses ne peut etre com- 
prise que dans l'articulation complexe des effets de sens qu'elle provoque et dans la relation 
pratique du poeme avec le deroulement et l'accomplissement du rituel que le recit est cense 
instituer. Syntaxe, assurement, mais aussi semantique et pragmatique pour des recits faisant 
reference, dans chacune de leurs "performances", a des representations et a des pratiques 
culturelles et symboliques tres developpees de Ia vie en societe. 

8. Un recit en acte: I'Hymne homerique a Demeter 
Au-dela donc des interpretations indigenes ou modemes, seule l'etude du recit dans 

I'une de ses manifestations generiques, en portant notamment l'attention sur les marques de 
sa mise en discours, est susceptible de restituer les valeurs peu a peu construites dans le 
developpement de la narration fictionnelle. L'Hymne homerique a Demeter est une compo- 
sition poetique d'autant plus interessante qu'elle represente, par sa reference et son adresse 
a la divinite, un proeme cultuel a la recitation rituelle d'un poeme epique. Dans la perspec- 
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tive de Ia logique et de Ia semantique du recit raconte dans cet hymne, lui-meme en diction 
epique, on relevera en particulier le statut intermediaire gagne par Persephone dans la phase 
de sanction de la narration, de par Ia volonte conjuguee de Zeus et de son frere Hades: a la 
fois fille de sa mere sur llOlympe et epouse (mais dans un mariage sans enfant) du maitre 
des Enfers. Cet etat mixte, qui ne saurait correspondre a celui atteint a Ia suite d'un rituel 
d'initiation tribale, doit etre mis en relation, du point de vue narratif, avec l'institution d'un 
premier rituel a mystere par Demeter elle-meme; du point de vue enonciatif, i1 colncide 
avec Ia double formule de macarismos qui precede immediatement la conclusion de I'hymne. 
L'incorporation au recit lui-meme de cette demonstration par Ia divinite en personne des 
orgia kala, rites respectables qu'il est d'emblee interdit de divulguer ou de transgresser et 
dont Ia celebration est confiee aux maitres d'Eleusis represente non seulement la deuxieme 
phase de sanction de ce recit; mais, en combinaison avec la formule d'adresse indirecte aux 
monels bienheureux qui conduit la composition a sa conclusion, ce demier acte narratif de 
Ia deesse s'inscrit dans Ia perspective etiologique qui traverse tout le poeme. 

Le recit hymnique du rapt de Core par Hades de Ia surface terrestre, du sejour de sa 
mere aupres des souverains mortels d'Eleusis, puis du retour partiel de la jeune epouse sur 
I'Olympe est en effet ponctue d'episodes qui evoquent les gestes rituels accomplis dans Ia 
celebration cultuelle instituee par Demeter elle-meme; ces actes de culte constitueront les 
Mysteres d'Eleusis des qu'Athenes aura pris le controle politique et religieux de Ia cite 
voisine, C'est le cas par exemple de I'abstinence a l'egard du nectar et de l'ambroisie que 
Demeter s'impose dans sa colere et qui rappelle le jefine suivi par les futurs inities de meme 
que les torches tenues par Ia deesse dans Ia quete de sa fille evoquent les flambeaux eclai- 
rant rituellement la ceremonie de I'initiation elle-meme. I1 est Iegitime de mettre egalement 
en relation le role de nourrice que la mere de Core assume vis-a-vis de Demophoon dans sa 
tentative d'immortaliser le jeune enfant avec la fonction equivalente attribuee aux deux 
deesses a l'egard des initiants, les railleries et gestes obscenes de Iambe avec les injures 
rituelles qui ponctuaient Ia procession vers Eleusis, ou la preparation de Ia mixture de farine 
d'orge, d'eau et de menthe offerte a Demeter sur ses propres indications avec le breuvage 
qui deviendra Ia boisson rituelle des neo-inities. Ainsi en va-t-i1 a fortiori de tous les gestes 
explicites d'institution ou de fondation qui marquent Ia deuxieme partie de la composition 
hymnique: construction d'un temple et d'un autel consacres a Demeter au pied de I'acro- 
pole d'Eleusis; institution par Ia deesse elle-meme des orgia, sacrifices et offrandes promis 
a Persephone pendant son sejour dans 1'Hades ou elle regnera sur tous les etres mortels; 
transformation d'Hecate en suivante de Core; enseignement par Demeter des procedures 
rituelles a suivre dans Ia celebration des orgiaZ0. 

La narration du sejour infernal de Persephone telle qu'elle est conduite dans I'Hymne 
homerique trouve donc sa dimension pragmatique dans Ia relation etiologique que le recit etablit 
de maniere constante avec le rituel auquel est destine son execution. I1 y a en effet tout lieu de 
croire qu'en relation avec la celebration des Mysteres, Ia composition hymnique dont nous avons 
le texte etait chantee a l'occasion des jeux d'Eleusis. Attestes pour nous des la fin du VIQiecle 
av. J.-C., ces jeux incluaient certainement un concours d'aedes ou de rhapsodes; les recitations 
epiques de ces recitants homeriques etaient introduites par les offrandes chantees aux dieux que 
representent les compositions poetiques et narratives assumant Ia forme de I'Hymne homeri- 
que2'. Dans ce contexte rituel, et par le passage intradiscursif du recit a l'enonce de I'enonciation, 
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le double macarismos qui conclut le @me offre une double adresse du locuteur aux inities en 
general; par la promesse d'une destinee meilleure dans leur vie sur et sous tem, i1 renforce la 
vaieur performative du poeme conune acte de culte. Par differentes strategies enonciatives con- 
duites par le locuteur-narrateur, non seulement l'hymne est offert a la puissante et genereuse 
Demeter ainsi qu'a sa fille Persephone en echange d'une vie prospere accordee a un @te qui 
inscnt son chanr dans la logique du do ut des propre a la priere cultuelle; mais le poeme proclame 
egalement le bonheur et la prosperite des mortels qui ont accompli les pratiques rituelles insti- 
tuees par Demeter elle-meme. 

A l'egard de toutes celles et ceux qui n'ont vu dans le recit de Demeter et de Core que le 
drame de la vegetation mourante puis renaissante, l'histoire de l'institution pour les humains de 
la civilisation cerealicole ou le destin psychique de la fille a la recherche de son identite sexuelle, 
on pourra relever, au moins en ce qui conceme la version activee dans le poeme hymnique, la 
remarquable correspondance entre le statut tres singulier que partage finalement Persephone 
entre Olympe et monde infernal, et le destin de l'homme mortel; par le rituel initiatique, celui-ci 
peut souhaiter, un peu comrne un dieu, prolonger sa vie sur terre, puis connaitre apres son trepas 
un sort plus heureux aux Enfers. Du point de Mie de l'espace dessine dans le re&, la position 
intermediaire des mortels est signifiee par le double sejour de Persephone, dans le ciel et aux 
Enfers apres qu'elle a ete enlevee de la surface terrestre. Condarnnes par leur mortalite a sejour- 
ner sur terre, les humains ne peuvent qu'esperer obtenir par les moyens de l'acte de culte une vie 
dans l'abondance qui les rapprocherait du monde divin et une mort qui ne les condamnerait pas 
a I'inconsistance entiere des defunts. 

Au-dela du processus de spatialisation du recit, cette correspondance metaphorique 
entre le statut divin construit dans la narration fictionnelle et la destinee rituelle des inities 
est inscrite dans sa temporalite. La phase de sanction du recit qui decrit, a l'aoriste, la 
revelation par Demeter des pratiques rituelles a accomplir dans la celebration des futurs 
Mysteres debouche sur un premier macarismos annoncant au present le bonheur obtenu par 
celui qui les a vus. Le retour des deux venerables deesses sur I'Olympe qui marque, de 
nouveau a l'aoriste, la fin de la phase de sanction conduit non seulement au sejour perma- 
nent des deux divinites aupres de Zeus, mais aussi au second macarismos qui vante, au 
present, le bonheur et la richesse provoques pour les mortels et leur maisonnee par l'amour 
que peuvent leur porter Demeter et Core. Cette seconde adresse au genre humain en general 
debouche sur la partie performative a proprement parler du @me: par le moyen des formes 
imperatives ou intentionnelles du futur proche, le locuteur-narrateur offre son propre poeme 
en echange de la prosperite demandee aux deux deesses. Ainsi, grace aux traces enonciati- 
ves laissees par une rnise en discours qui subordonne toute la narration aux adresses et aux 
voeux concluant le poeme, le chant devient priere; i1 devient acte de culte. 

La sanction du recit confirme donc la position des mortels, sexes confondus, dans l'entre- 
deux; non pas entre dieux et betes (celies-ci sont, sinon sous la forme des etres vivam dont les 
humains font partie, totalement absentes du recit), mais entre monde d'en-haut et monde d'en- 
bas, entre divinites olympiemes sous le controle de Zeus le pere et ames des defunts placks 
sous le pouvoir de son frere Hades. Quand ils sont favorises par Demeter la nurse et la nourri- 
ciere, le travail et la production agricoles comme les Mysteres ne peuvent qu'accroitre la prospe- 
rite d'humains de toute facon destines a la mortalite, sans difference de sexe. 
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Ainsi, notamment par un double et subtil processus de spatialisation et de 
temporalisation narratives, la fiction du rapt de Core sur une prairie de seduction, et de 
l'etablissement de Persephone comme jeune epouse encore sans descendance entre son on- 
cle dans 1'Hades et sa mere (et son pere) sur I'Olympe, avec le parcours de type initiatique 
qu'implique le recit, renvoie a une importante configuration ideologique; dans la represen- 
tation grecque classique et par metaphore interposee, cette constante ideologiqueassocie le 
processus social du mariage a la production cerealibre ainsi qu'a un prernier etat de civilisa- 
tionZ2. Mais autant en raison des valeurs intermediaires que le recit attribue au statut final de 
la jeune Persephone au teme de son itinineraire que par les strategies enonciatives que 
developpe le discours fictionnel en suivant les rbgles generiques de l'hyrnne de type home- 
rique avec sa conclusion performative, la narration du parcours de Core trouve sa raison 
d'etre dans la pratique rituelle, puis dans la conduite sociale visant a obtenir aisance mate- 
rielle ici-bas et survie dans l'au-dela. La performance narrative et hymnique, presentee dans 
l'adresse finale comme une offrande aux deux divinites, doit y contribuer, pour le benefice 
des hommes en general, et pour celui du locuteur et aede en particuler. La constmction 
fictionnelle et symbolique, par les moyens des potentialites de la langue et des regles du 
genre, realise ainsi pleinement sa dimension pragmatique, sinon cognitive. Le recit du rapt 
de Persephone te1 qu'il est oriente par l'hymne aedique se presente comrne un chant louant 
et effectuant dans le rituel le "Greek way of life". 

9. En guise de coda 
I1 conviendra de rappeler en conclusion et en relation avec le theme de la rencontre 

de Diamantina, que les Mysteres d'Eleusis n'etaient pas uniquement composes de legomena 
et de dromena qui pouvaient correspondre a 1'Hymne homerique lui-meme et aux pratiques 
rituelles dont le recit poetique chante l'institution. Mais s'y ajoutaient les deiknumena qui 
se trouvaient au centre de la celebration et de la revelation rituelle des Mysteres. Pour re- 
prendre les reflexions presentees en guise d'aperitif par l'organisateur du colloque, i1 faut 
aussi se souvenir que les Grecs ont toujours ete soucieux des capacites de la parole, qu'ils 
ont tant cultivee, a faire voir. Sans doute n'est-ce pas un hasard si l'adjectif enarges, qui 
qualifie dans la poesie homerique la luminosite de l'epiphanie d'une divinite, se retrouve 
dans le substantif enargeia pour designer dans la rhetorique classique la qualite du discours 
qui parvient a "presenter au regard", et par consequent a solliciter la vue de l'auditeur. Voix 
et vue ont pour les Grecs (et les Romains) des affinites que 1'Hymne homerique a Demeter, 
dans sa dimension performative, ne cesse de valoriser. 

Notes 
1 - L'irnpact de l'institution de Ia mythographie a partir de Platon a ete indique par Detienne, 1981, 

p. 160-7. Sur Ia rnythographie elle-merne, voir Henrichs. 1987, Pellizer, 1993, et Jacob, 1994. 
Quant a la definition du rnythe grec cornrne "recit traditionnel", voir, a partir d'une proposition 
formulee par W. Burkert, les precisions apportees par Bremmer, 1997. 
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2-D'Alembert et Diderot, 1757, VIII, p. 98; voir aussi, par exemple, VI, p. 342, ou la figure 
d'Helene est en revanche classee sous Ia rubrique Histoire ancienne! Sur cette histoire de la 
notion de "mythe" a partir du Siecle des Lumieres en contraste avec les sens de mCrhos en 
Grece meme, on vem les indications que j'ai donnees dans l'ouvrage de 1996, p. 8-46 

3 - Levi-Strauss, 1964, p. 14-22; voir egalement les remarques qui concluent l'entreprise de 197 1, 
p. 559-621. 

4-Avec une focalisation sur Ia Grece ancienne, cette histoire de I'interpretation des mythes a ete 
recemment et successivement retracee par Detienne, 1981, p. 15-49 et 190-224, Graf, 1993, p. 
9-56, Said, 1993, p. 79-1 10, etudes auxquelles on ajoutera les reflexions de Vernant, 1974, p. 
217-50. ainsi que I'etude de Burkert, 1980, et l'ouvrage de Jamme, 1991. 

5 - Ps. Apollod. Bibl. 1,5, 1-3. Tout juste mentionne dans I'HCer: 153 comme I'un des "souverains 
d'EleusisW, Triptoleme joue un role central dans les versions traitees par les Atthidographes 
(Pherec. Ath. FGrHisf. 3 F 53, Philoch. FGrHist. 328 F 104, etc.), par les grands tragiques 
(Soph. frr. 596-617a Radt), ou par les imagiers de Ia ceramique attique des 540 environ. Les 
differentes versions du "mythe" sont analysees par Richardson, 1974, p. 74-86 (sur Tripto- 
leme, voir aussi Foley, 1994, p. 194-8), et par Foley, 1994, p. 97-103; pour I'iconographie, voir 
en particulier Shapiro, 1989, p. 67-83. 

6 -  Isocr. Paneg. 26-33. 
7-Cic. Nat. deoruni 2,66-7; a propos de I'interpretation allegorique proposee par les Stoiciens du 

rapt de Persephone on trouvera d'autres rtferences encore chez Richardson, 1974, p. 284. Sur 
le role des jeux de mots etymologisants dans l'allegorie stoicienne, voir Pepin, 1976, p. 124- 
3 1. Dans I'un des celebres textes d'oracle delphique enonces a propos de Ia prise d' Athenes par 
les Perses et cites par Herodote (7, 141,4), c'est Demeter qui represente le ble. 

8-Lafitau, 1724,1, p. 11-111 et 220-40; voir a ce propos Kilani, 1994, p. 77-103. 
9 -  Vico, 1744, I, p. 145-5 1, 266-7 et 33 1-3 (pagination de I'edition de F. Nicolini, Bari: Laterza, 

1928); sur le rapt de Persephone: cf. p. 244-5,348 (ainsi que 242 et 350 pour I'assimilation de 
Core avec Demeter) et 240-1. Voir Calame, 1996, p. 14-5. 

10- Muller, 188 1, p. 403-3 1 et 536-7 (cf. Hdt. 2.52 et Plat. Crar. 397c), avec les indications biblio- 
graphiques et les remarques formulees a ce sujet par Burkert, 1980, p. 165-8. 

I1 -Frazer, 1913, p. 35-91. 
12-Frazer, 1913, p. 91. 
13 - Nilsson, 192511952, se referant notamment pour Ia karagoge de Core a Diod. Sic. 5,4,5-6; voir 

aussi les indications bibliographiques complementaires donnees a ce propos par Richardson, 
1974, p. 284-5, ainsi que Burket, 1972, p. 286-92. 

14-Richardson, 1974, p. 13-4. A propos des difficultes que l'on rencontre a accorder le temps du 
recit du rapt de Core avec Ia chronologie festive du calendrier et le cycle des travaux agricoles, 
voir encore mon etude de 1997. 

15 -Jeanmaire, 1939, p. 264-3 12. Sur le rituel du jet des porcelets, cf. Burkert, 1972, p. 284-67. 
16 - Lincoln, 1979. 
17 - Kerenyi fait I'histoire de sa decouvene et de son dialogue avec C. Jung dans l'ouvrage de 1960, 

p. XXIII-XXXVII; voir aussi p. 23-9 ainsi que p. 130-1 ou, par analogie avec la Mere grain 
mother, la Fille devient grain maiden; le premier etat de la recherche comparative conduite par 
Kerenyi a ete publie en particulier dans l'article de 1940. 

I8 -Cf. Arthur, 1973, et Foley, 1994, p. 118-37, se fondant sur l'etude de Chodorow, 1974; les deux 
etudes d'Arthur et de Chodorow ont ete reprises par Foley, 1994, p. 214-42 et p. 243-65 respec- 
tivement. 

19- Voir les differentes contributions publites dans Calame (ed.), 1988. 
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20 - On a cite successivement les vers 470-89.47-50. 231-45, 201-3, 207-11, 268-74 (cf. aussi 
296-302). 364-9.438-40 et 473-9 de 1'HCer:; on lira au sujet de la fonction ktiologique de tous 
ces passages le commentaire circonstancit qu'en a donnt Richardson, 1974, sans oublier les 
p. 326-30 et 344-8; voir aussi Konstan, 1996. On trouvera quelques indications allant dans Ia 
direction de la lecture proposee ici de la version "homerique" du rapt de Core dans mon article 
de 1997, et une serie de references bibliographiques sur 1'Hymne homerique dans sa fonction 
cultuelle de proeme dans mon etude de 1995. 

21 - Voir a ce propos Richardson, 1974, p. 5-12 et 20-30, qui cite notarnment IG 12, 5; pour le 
concours analogue qui marquait la celebration des Panathenees. lire en demier lieu Shapiro, 
1992. 

22 - En particulier les etudes de Rudhardt, 1978, et de Strauss Clay, 1987, p. 202-66. sont sensibles 
au dessin spatial de cette composition hymnique. 

NB: La presente etude est extraite de la version provisoire du chapitre introductif d'un ouvrage 
consacrk a la Poetique des mythes dans ia Gr&e antique, dbormais paru a Paris: Hachette, 
2001, p. 11-69. J'aimerais exprimer ma reconnaissance aux organisateurs du colloque de 
Diarnantina, en partie sous l'egide du PARSA, pour m'avoir permis, grgce a leur genereuse 
hospitalite, de soumettre a la critique les presentes reflexions. 
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RESUME: Le recit du rapt de Persephone foumit un cas de figure ideal pour introduire a la fois a une 
critique de Ia notion modeme de 'mythe" et a un parcours a travem les diidrentes interprdtations que 
ce recii consutud en 'rnythe" a pu susciter. Seule i'dtude d'une version poetique particulihre, replacee 
dans ses cirwnstances d'dnonciation rituelles par I'intermediaire d'une approche a Ia fois anthropo- 
logique et sdmio-narrative, est susceptible de rendre compte des vaieurs et de Ia fonction propres 
d'un "rnythe". 
MOTS-CLES: Poetique; mythe grec; Ddmdter et Persdphone; hermdneutique. 


