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RESUMO: Marguerite Yourcenar inspirou-se, em suas obras, tanto na Grecia antiga 
quanto na Gr6cia moderna. De dois volumes do seu teatro completo, o segundo e 
consagrado a tres "pecas gregas": Uectra ou a queda das mascaras, O misterio de 
Alceste e Quem nao tem seu minotauro? - seguidas de estudos para cada uma 
das pecas, admiraveis paginas de critica e de estilo. Caracter'iam essas obras 
questoes metafkicas que permeiam a sua producao poetica ou romanesca e que 
giram em redor do Homem, da Liberdade e da Fatalidade, da Personalidade e do 
Inconsciente. Apesar da inteligencia, da cultura, da originalidade e da beleza do 
estilo, estas pecas n2o tem qualidades propriamente dramaticas, dai a raridade das 
suas representacoes. 
PALAVRASCHAVE: Marguerite Yourcenar, teatro grego antigo, teatro moderno. 

On sait la place considerable que tient dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar 
l'inspiration grecque, nounie par un contact direct avec les oeuvres au cours des annees 
et par une bonne pratique de la Grece modeme1. Pour la Grece des origines et des 
mythes, i1 suEt  d'evoquer son recuei1 poetique de Feux et son theatre; pour la poesie 
antique son Pindare et'ses belles traductions de La Coumnne et Ia Lyre; pour la Grece 
au temps de 1'Empire Romain, les Memoires d'Hadrien, son oeuvre la plus celebre; 
pour la Grece byzantine et moderne, certaines de ses Nouvelles Orientales et sa belle 
etude de la poesie de C a v e .  Mais cette liste est loin d'etre limitative: Ia Grece est 
partout dans son oeuvre. 

Des deux volumes de son theatre complet, le second est consacre a ses trois "pie- 
ces grecques": Electre ou Ia Chute des Masques, ecrite en 1944, Le Mystere d 'Alces- 
te, de 1943, et Qui n lapas son Minotaure?, achevee sous sa forme defmitive en 1957. 
Au texte des pieces s'ajoute dans l'edition Gallimard de 1971 une etude sur chacun de 
ces drames (soit une cinquantaine de pages au total), oii l'auteur a indique ses sources 
et precise ses intentions. Tres precieuses, nriturellement, pour interpreter les oeuvres, 
ces pages de critique sont remarquables par la richesse et la surete de l'information, la 
justesse et la profondeur des idees et le bonheur du siyle. Plusieurs critiques ont range 
ces morceaux parmi les meilleurs ecrits de Marguerite Yourcenar, un avis que pour ma 
part j'approuve entierement. 
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Dans le bref temps dont je dispose, je ne pourrai que donner une idee generale de 
ces trois pieces, esperant vous inviter ainsi a les lire ou les relire, en insistant seulement 
sur quelques scenes dont l'ecrivain a signale expressement l'importance a ses yeux. 

Marguerite Yourcenar a dit quelque part que le mythe grec etait un "cheque en 
blanc" offert a I'ecrivain moderne. La maniere dont elle-meme a rempli ces blancs 
combine la fidelite a l'esprit du mythe avec une grande libertk dans son traitement. 
Ainsi, avec Electre ou Ia Chute des Masques, un des mythes les plus connus de l'anti- 
quite se trouve renouvele par la rnodification des caracteres et le transfert des situa- 
tions. Pour l'essentiel, la dramaturgie est celle de 1 'Electre dYEuripide, meme si l'auteur 
ne s'interdit pas les emprunts a Sophocle ou a Eschyle. Mais des la premiere partie, qui 
decrit les preparatifs de vengeance des heritiers dYAgamernnon, des failles imprevues 
apparaissent dans les caracteres: si Pylade est jaloux de Theodore - le faux epoux 
d'Electre - celle-ci n'est pas moins jalouse de l'affection un peu trop etroite qui unit 
les deux amis. Quant a Oreste, i1 se dit trop faible pour tirer l'epee contre sa mere, mais 
i1 tuera sans hesitation Egisthe, quoiqu'il garde de cet hote de sa famille de meilleurs 
souvenirs d'enfant que de son propre pere. 

Mais c'est dans la seconde partie. de la piece, celle de l'execution de la vengeance 
que les masques, deja ebranles, vont tomber: devant Electre, Clytemnestre justifie sa 
grande passion pour Egisthe en rappelant sa situation de jeune femme mariee a un 
soudard, abruti par des annees de campagnes coloniales, ambitieux, affairiste et cou- 
reur: Agamemnon. Quant a Electre, deja jalouse d'une mere qui a pleinement reussi sa 
vie de femme, lorsqu'elle est raillee par celle-ci pour avoir ete en secret amoureuse 
dYEgisthe, elle est saisie d'une rage folle, se precipite sur sa mere et l'etrangle: i1 n'y a 
que la verite qui blesse! 

Un peu plus tard, l'arrivee d'Egisthe va dejouer tous les projets des conjures: i1 
semble heureux de decouvrir aupres d7Electre Pylade et Oreste. I1 accueille avec fleg- 
me la nouvelle de la mort de Clyternnestre, car atteinte d'un mal incurable elle s'est vue 
ainsi, dit-il, epargner quelques mois de soufiances. On decouvre ensuite que pendant 
toutes ces annees d'exil, Egisthe avait soudoye Pylade pour entretenir Oreste et avoir 
de ses nouvelles. Celui-ci s'apercoit alors avec consternation qu'il n'a ete qu'un jouet 
entre les mains de sa soeur et de son ami. Ultime revelation: Oreste est en realite le fils 
dYEgisthe, et si le couple a tue Agamemnon, c'etait pour l'empecher de decouvrir la 
verite. Ainsi Clyternnestre aimait cet enfant de l'amour, Egisthe veillait sur lui de loin 
et i1 est tout pret a lui rendre le trone de Mycenes. Que fera Oreste? Incapable de 
s'adapter a une situation si nouvelle, contre toute logique i1 poingnardera son pere, et 
celui-ci, par une ultime generosite, favorisera la fuite de ses trois meurtriers. Le trio 
s'exilera, lie a jamais par ce crime execute en cornmun, voue a une sorte de huis-clos 
sartrien d'amour et de haine. Et c'est l'innocent Theodore, survenu mal a propos, qui 
paiera pour les deux meurtres. 
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Dans 17Examen d 'Alceste, Marguente Yourcenar considere que de ses trois pieces 
antiques, celle-ci est la plus proche du modele grec. Son dessein a ete "de renover 
pieusement une legende antique pour Ia rendre, s7il se peut, plus irnmediatement acces- 
sible." Ici encore, on retrouve I'essentiel des scenes du drame d'Euripide, meme si les 
sequences en sont parfois modifiees. Mais par toute une serie de "coups de pouce", 
l'auteur a profondement altere la forme et meme l'esprit du recit euripideen. En effet, 
hostile a toute "reconstitution archeol~gique'~, elle a cherche, dit-elle, a renforcer le 
caractere intemporel donc etemel, de ce recit "de sacrifice et d'heroisme". Ainsi, Ad- 
mete n'est-i1 plus un roi mais un propretaire aise. Alceste s'est sacrifiee pour lui a son 
insu, Admete etant victime "d7une vieille malediction familiale", et sa mort o&ra 
I'apparence d'une longue et mysterieuse maladie. Thanatos n'est plus un genie aile 
masculin, mais prend la figure plus familiere a un public modeme d'une vieille femme 
enveloppee de voiles noirs. I1 n'y a pas de choeur: i1 est remplace par une vieille ser- 
vante, Georgine, et ponctuellement par une troupe de cinq voisines qui viennent jacas- 
ser devant la porte de Ia mourante. Mais les changements les plus notables se situent a 
l'interieur du couple. Malgre leurs marques d'aection mutuelle et le reel desespoir 
d7Adrnete, le devouement d'Alceste .est loin d'etre serein. Elle se plaint de n'avoir pas 
ete comprise par son mari: "Tu vivais, dit-elle, dans un palais dont j'habitais au plus le 
jardin". Admete, de son cote, denonce le manque d'interet de sa femme pour ses talents 
de poete et de musicien, sa sensualite, sa jalousie. Cette Alceste qui s'en va est parlagee 
entre l'amour et la rancune, sinon la haine, et sa mort a des allures de suicide. 

A peine Alceste est-elle morte qu'anive le cortege des importuns; 1'Entrepreneur 
des Pompes funebres; a la place du Pheres dYEuripide, les parents d7Admete, d e u  
vieillards egoistes, avares, radoteurs, qui n'avaient jamais accepte leur belle-fille; puis 
le Maire du village. Demier importun: une sorte de vagabond, sale, debraille, malodo- 
rant: Hercule. Le premier reflexe de I'hospitalier Admete, excede, est de le chasser. "De- 
hors, qu'on le foute a la porte! ". 11 ne se rttvise que quand Georgine lui rappelle que "Mada- 
me recevait toujours bien les mendiants." I1 le fait donc conduire au pavillon des hotes. 

C'est au cours de la veillee h e b r e ,  confiee aux femmes, que surgit Hercule ivre, 
pourchassant Ia petite servante Phyllis. I1 apprend alors qui est la defunte. Subitement 
degrise et honteux, i1 decide de se racheter en arrachant Alceste a la mort. Ce combat 
d'Hercule avec Ia mort est considere par l'auteur comme le centre du drame, ce qu'elle 
a appele la "scene a faire". Ce n'est pas une lutte physique, comme celle qu7Euripide 
rejette du reste en coulisses, mais un affrontement moral, un choc de volontes dans les 
tenebres, un duel verbal. La Mort prend sucessivement toutes les apparences, use de 
tous les tons et de tous les argurnents pour triompher d'Hercule et emmener Alceste. Le 
heros, un simple homme bien que fils de Zeus, fait front de son cote dans un combat 
inegal, avec sa sante d'athlete, son bon sens, sa sincerite, son sens de l'honneur, armes 
imparables. Avec rage, la Mort lache prise, mais elle l'avertit que la partie n'est qu7a 
moitie gagnee. I1 devra encore faire accepter a Alceste le retour a la vie. De fait, ni 
l'evocation de son mari, ni celle de ses enfants, encore moins celle de sa vie passee ne 
peuvent l'arracher a cette espece d7insensibilite minerale qui la retient. Pour y parvenir, 
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i1 faut la bonne grosse hurnanite d'Hercule, son soufle, sa chaleur, l'odeur de son vieux 
manteaii. Alceste se donnerait meme a Hercule si celui-ci ne se recusait, avec une 
delicatesse inattendue de sa part. 

Apres son retour aupres d'Admete, la piece se termine en mineur, dans une at- 
mosphere un peu onirique, loin des "grands mots". Alceste declare: "J'avais sommeil, 
je m'etais assoupie dans le jard in... Je m'etais egaree ... Ce brave homme m'a ramenee. 
C'est une espece de garde-champetre." Et la Me retrouve son cours, tandis quYHercule 
reprend la route.. . 

A la difference des deux premieres pieces, Qui n 'a pas son Minotaure? a ete 
remanie par l'auteur a plusieurs reprises, a partir d'une premiere esquisse en 1932, qui 
etait un peu un jeu, jusqu'a sa forme et a son titre definitifs en 1957. C'est dire qu'elle a 
particulierement tenu au coeur de Marguerite Yourcenar, et nous sentons qu'elle y a mis 
beaucoup d'elle-meme. Ici, pas de modele tragique, puisque les pieces de Sophocle et 
d7Euripide sur le sujet ont dispam. C'est de la legende meme, racontee par divers au- 
teurs et illustree par une riche iconographie antique, que l'ecrivain a tire la matiere de 
ce qu'elle a appele un "divertissement sacre". Le temps que couvre l'action va de 
l'arrivee du navire portant ?hesee et les Otages en vue des cotes de Crete a son retour 
en rade du Piree, et la structure dramatique comporte dix scenes sucessives: trois sur le 
navire (la vigie en haut du mat; les Otages dans la cale; Thesee sur le pont); trois en 
Crete (le debarquement et la rencontre de Thesee avec Phedre et Ariane, puis Minos; 
l'arrivee du prince a la porte du Labyrinthe; enfin dans un "terrain vague au bord de la 
mer" ou se prepare, apres la sortie du Labyrinthe, la fuite de Thesee et des deux filles 
de Minos); deux scenes sur une plage de Naxos, avant et apres la separation de Thesee 
et d'Ariane; une derniere scene eniin avant le debarquement triomphal au Piree de Thesee 
et de Phedre, avec 17episode de la voile noire, la mort d'Egee et l'avenement du prince 
heritier. 

Mais 1a encore les traditions antiques sur cet exploit de Thesee (elles-memes ri- 
ches de variantes) sont profondement modifiees, qu'il s7agisse du caractere des prota- 
gonistes, de la marche des evenements ou du sens du mythe. 

Le personnage le moins conforme a son modele heroique est assurement celui de 
Thesee, dont on peut dire qu'il devient ici un anti-heros. LI reconnait lui-meme que son 
passe se reduit a "de minces exploits de legionnaire aux colonies" et a "des arnours de 
garnison ou de villes conquises". Arrive en vue de la Crete, i1 ne sait meme pas ce qu'il 
va faire, combattre le Minotaure ou plus platement accomplir sa mission de remettre a 
Minos les victimes que lui envoie Egee en vertu d'un traite, voire - tentation fugitive, 
a vrai dire - se joindre aux otages. Sur le rivage meme, la jeune Phedre se jette a son 
cou et des le soir elle se donnera a lui, mais elle le droguera dans la cabine du bateau et 
fera enlever les Otages, aussitot livres au Minotaure. Ayant manque, comme i1 dit "1'- 
heure de l'embarquement pour la gloire", i1 arrive trop tard devant la porte fermee du 
Labyrinthe. Apparait alors Ariane qui, par amou, veut faire de lui un vrai heros et lui 
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entr'ouvre la porte. I1 "se resigne a I'heroisme" et penetre dans le domaine du monstre, 
relie a la jeune fille par le farneux fil. Nous reviendrons d'ici peu sur cette scene capita- 
le du Labyrinthe. Disons seulement que lorsque Thesee en sort, le Labyrinthe s'effon- 
drant sur lui comme un chateau de cartes, et qu'il retrouve les deux soeurs sur le rivage, 
i1 n'a guere augmente son capital de gloire. 

Les deux filles de Minos, la blonde Ariane vetue de blanc et Ia brune Phedre, 
vetue de rouge, s'opposent dans Ia piece comme les deux representations de I'amour 
ethere et de I'amour sensuel, de 1'Aphrodite Ourania et de la Pandemos. Phedre s'etait 
aussitot donnee a Thesee et s'etait moquee de lui. Ariane lui promet d'etre son epouse 
pour Ia vie et lui fournit l'occasion d7accomplir un bel exploit. Contre l'avis de Thesee, 
elle insiste pour ernmener sa soeur avec eux. Mais le vaisseau retenu par les caimes a 
Naxos, elle s'apercevra vite qu'avec tout son amour elle n'a pu changer la nature de 
Thesee. Lui-meme recuse l'image d'un Thesee parfait, i1 s'ennuie d7Athenes et de la 
politique et trompe Ariane avec Phedre. C'est fmalement Ariane elle-meme, cruelle- 
ment decue, qui va renvoyer a Athenes ce mediocre heros avec sa fiivole soeur, afui de 
reprendre sa recherche personnelle de la perfection, dans une solitude qui ne sem trou- 
blee que par l'intrusion de Bacchus-Dieu. 

Aux personnages du mythe (Minos ne fait qu'une courte apparition, en chef d'E- 
tat pompeux et ridicule), Marguerite Yourcenar a ajoute un serviteur de Thesee, un 
marin qu'elle a nomme Autolycos (nom du grand-pere maternel peu recornmandable 
dYUlysse, heros de Ia comedie et du drame satyrique grec), moitie valet de comedie, 
comme Sosie, moitie petit dieu malicieux. I1 prononce le prologue d'exposition, juche 
en haut du mat, puis dialogue avec Thesee sur le pont. A teme, i1 l'assiste en lui prodi- 
guant de bons conseils que son maitre ne suit pas. A l'arrivee a Athenes, i1 endosse 
philosophiquement la responsabilite d'avoir laisse la voile noire, mais en profite pour 
se faire donner par Thesee le navire que celui-ci abandonne pour se consacrer a ses 
reformes politiques. 

Marguerite Yourcenar a dit que trois scenes de cette piece "comptaient parmi 
celles qui'il lui importait le plus d'avoir ecrites". La premiere est la scene ou les qua- 
torze victimes vouees au Minotaure, enfermees dans la caie obscure et ballottees par Ia 
houle, reagissent, chacune a sa maniere, a une mort toute proche: panique, revolte, 
resignation, acceptation pieuse ou mystique, detachement, refus de penser. I1 suffira de 
rappeler a ce propos que Ia piece a ete ecrite aux Etats-Unis, dans les demieres annees 
de Ia guerre, et que bien des consciences, comme celle de l'auteur, etaient bouleversees 
par les atrocites de 17Europe occupee, dont les massacres d'otages. 

La seconde scene est celle du Labyrinthe. Thesee avance, seu1 dans I'obscurite, au 
milieu d'un concert de voix discordantes: ce sont en fait celle de Thesee enfant, celle de 
Thesee jeune homme revolte contre son vieux pere, mais aussi celles des temoins de sa 
vie: Autolycos, son arni Laches, les femmes qu'il a aimees, 1'Amazone Antiope et Ia 
"petite Helene", celles qu'il desire, Ariane et Phedre. I1 entend ensuite les voix du 
Thesee vieilli qui condamnera son fils a mort et croira encore a l'innocence de Phedre, 
mais i1 n'y comprend rien, conclut qu'il s'agit d'Egee et frappe dans le vide en croyant 
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frapper son pere. I1 n7a pas su reconnaitre que son adversaire, c'etait lui-meme, i1 n'a 
pas compris que le Minotaure n'existe pas, car chacun secrete son propre monstre, d'ou 
le titre de la piece. 

Je passerai plus vite sur la troisieme scene qui est celle de Ia recontre d7Ariane et 
de Bacchus, qui, dans Ia derniere version, devient simplement "Dieu". La fille de Mi- 
nos comrnence par diriger ses sarcasmes contre le dieu de Ia mythologie, mais peu a 
peu celui-ci prend Ia stature d'un dieu universel, qui va jusqu'a englober en lui-meme 
le Minotaure. Ariane, fascinee, finit par s'abandonner dans son sein et est entrahee par 
une sorte de tourbillon ascendant vers une apotheose ou elle se fondra parmi les ele- 
ments de I'univers, dans l'etemite astrale de Ia "couronne d'ArianeV. 

On retrouve donc dans le theatre antique de Marguerite Yourcenar les grandes 
questions metaphysiques qui sont au coeur de ses oeuvres poetiques ou romanesques et 
qui toument autour de l'Homme, de Ia Liberte et de la Fatalite, de la Personnalite et de 
1'Inconscient. On trouve encore le postulat yourcenarien de Ia superiorite de Ia femme 
sur I'homme (avec Clytemnestre, Electre, Alceste, Ariane), les tourments affectifs du 
trio (deux hommes et une femme dans Electre; deux femmes et un homme dans le 
Minotaure). La fragilite du couple et le rejet d'un monde de mensonge et de corniption, 
qui ne laisse que le choix de Ia mort (Alceste) ou de Ia solitude (Ariane). Citons encore 
le penchant vers une vision onirique du monde (Ia part du lyrisme et du reve etant 
particulierement forte dans le Minotaure). 

Divers procedes stylistiques contribuent pour leur part a Ia "modemisation" 
du mythe: large integration des themes judeo-chretiens aux motifs antiques; allu- 
sions a l'actualite et usage plus ou moins developpe de l'anachronisme; echos litte- 
raires pour auditeurs cultives (par exemple, de Ia Phedre de Racine dans le Mino- 
taure), voire quiproquos et jeux de mots. Ainsi, dans ce debut de dialogue entre les 
filles de Minos: 

PHEDRE. Soeur Ariane, je ne vois nen venir. 
ARIANE. Si tu te penches tout le temps, tu finiras par tomber. 

Ces pieces ont-elles des qualites proprement dramatiques? On peut en douter, 
compte tenu de l'extreme rarete des representations qui en ont ete tentees (une ou deux 
fois, a ma connaissance, pour chacune). L'intelligence, Ia culture, l'originalite, la beaute 
du style sont une chose, la vis dramatica en est une autre. Dans les jugements fort 
acerbes portes par Marguerite Yourcenar sur les pieces "antiques" de Jean Giraudoux, 
je n'oserais affirmer qu'il n'y ait pas une petite part d'envie ... 
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Note 

1- Au c o m  du Coiioque Universitaire "Rencontres autour du theatre de Marguente Yourcenar", 
qui s'est tenu a 1'HOtel de Ia Monnaie, Qua Conti a Paris, on a pu entendre dans la seance du 
samedi 18 juin 1989 les communications suivantes: 
Vassiliki DIKOPOULOU (Athenes), Le Mythe grec, "adrnirable cheque en blanc" dans le 
theatre Yourcenarien; Maurice DELCROIX (Anvers), Dramturgie du Mystere d'Alceste; 
Francoise BONALI (Parme), Destin et Liberte dans Electre. ou lu Chute des Masques; Remy 
POIGNAULT (Tom), D'Ariane et 1 'Aventurier a Qui n 'a pas son Minotaure? 
Ces communications seront publiees dans le Bulletin de lu Societd Internationale dlEtudes 
Yourcenariennes (President: M. R. Poignault, 7 rue Couchot, F 72200 LA FLECHE). 
Mme V. DIKOPOULOU acheve actuellement la prdparation d'un Doctorat d'Etat en Sorbome 
sur "Marguerite Yourcenar et la Grece", dirigd par le Pr. M.-F. Guyard. 
Du 3 juin au 9 juillet 1989, en liaison avec une exposition "La vie et l'oeuvre de Marguerite 
Yourcenar", la Compagnie Jean-Louis BIHOREAU a interprete Qui n 'a pus son Minotaure? a 
1'Hotel de la Monnaie. 
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JOUAN, F. Trois pieces a sujets antiques de Marguerite Yourcenar. Clrissicn, Sao Paulo, 4: 
215-222, 1991. 

RESUMG: Marguerite Yourcenar s'est inspire dans ses oeuvres de Ia Grece ancienne 
et de Ia Grece moderne. Des deux volumes de son theatre complet, le second est 
consacre a ses trois "pi8ces grecques": Electre ou Ia Chute des Masques, Le Myste- 
re d'Alceste et Qui n'a pas son Minotaure? - suivies d'etudes pour chacune de ces 
pieces, des pages admirables de critique et de style. Ces soeuvres sont marquees 
par des questions m6taphysiques qui sont au coeur de ses oeuvres poetiques ou 
romanesques et qui tournent autour de I'Homme, de Ia Liberte et de Ia Fatalite, de Ia 
Personnalite et de I'lnconscient. Malgre I8inte!ligence, Ia culture, I'originalite et Ia 
beaute du style, ces pieces n'ont pas des qualites proprement dramatiques, d'ou Ia 
rarete des representations. 
MOTS CLES: Marguerite Yourcenar, theatre grec antique, theatre moderne. 


