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RESUME 

On retrouve les mythes dans toutes les activits humaines et 

pour les déceler chez Camus, on a choisi comine méthode: 

"examen. Le mythe est défin par ce qu'il n'est pas, il 

voyage en compagnie du coupeur de pierres. L'examen des 

essais révle que le systeme mythique de Camus est comparable 

une croix formée de Dionysos, du Minotaure, de Sisyphe et 

de Prométhée et que la déesse Ne'me'sis en assure la cohesion; 

ii est aussi comparable au comportement des quatre elements 

priinordiaux. Ce systeme est present dans le thétre de Camus 

et dans ses nouvelles oi1 les personnages possdent une 

cornposante mythique trs prononcée. Dans les récits, 

ltitinéraire d'un héros de Camus est compare a. celui du héros 

mythique de Campbell; la creation d'un inythe camusien est 

explorée et . travers un voyage mythique on découvre la 

psychologie du héros déchu. Les mythes représentent les 

aspects éternels de l'homme en mme temps que les vues de la 

société. Camus a surtout exprimé le point de vue de 

l'individu par la révolte et son oeuvre est encore vivante. 
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Introduction 

Dans les civilisations pr-scientifiques, les mythes 

taient omniprsents; us se sont peu a peu e'clipse's pcur 

faire place a un autre mode de connaissance: la science. Du 

point de vue des civilisations anciennes, la n6tre. pourrait 

tre qualifiée de civilisation post-mythique. Les mythes 

n'ont pas pour autant disparu mais leur influence dans la 

socité a diminué. Ils font encore partie de notre culture: 

us sont ltobjet d'tudes, us se retrouvent en e'ducation, 

en psychologie, de mrne que dans la langue et dans les arts, 

aussi bien les arts plastiques que la littrature. De 

nombreux artistes et crivains occidentaux du XXme siecle 

ont fait usage de mythes dans leurs oeuvres. Parmi les 

peintres, on n'a qu'a' citer Dali avec La Mtamorphose de  

Narcisse, Picasso avec La Minautoromachie. Dans ce dernier 

cas, il est intéressant de noter la fusion du mythe du 

Minotaure, lui-mgme provenant de mythes plus anciens se 

référant au taureau, avec la pratique locale de la 

tauromachie: il ne s'agit pas seulement de l'usage d'un 

mythe mais aussi de sa transformation. Les mythes grecs 

sont aussi bien représentés en littérature; il suffit de 

penser a des écrivains comme Giraudoux avec Amphitrion 38 et 

La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Gide avec Prométhée mal  

enchainé, Anouilh avec Antigone, Jean-Paul Sartre avec Les 

Mouches ou James Joyce avec Ulysses. Les mythes orientaux, 
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par exemple, ont été exploités par Herman Hesse avec 

Siddhartha. Simone de Beauvoir commence son livre, La 

Vieillesse en parlant du Bouddha. Ii devient inutile de 

multiplier les exemples: les mythes sont une réalité de 

l'art et de la littérature en Occident. 

Plusieurs écrivains de notre sicle se sont donc 

intéressés aux mythes de fagon particulire et c'est le cas 

dTAlbert Camus. Il les a utilisés non seulement dans ses 

essais mais aussi dans son oeuvre de fiction. Décbuvrir et 

étudier les mythes chez un auteur est a la fois fascinant et 

ardu: est-il important de posséder une vaste connaissance 

des mythes, en un mot faut-il être un spécialiste? Faut-il 

adopter la théorie mythique du moment et tenter d'en 

retrouver une confirmation chez l'auteur? Ou peut-on tout 

simplement y aller par oreille comine le musicien de jazz, en 

ouvrant de nouvelles avenues sans les explorer a fond? 

Du temps de Camus, l'étude des langues et des 

civilisations grecques et latines faisait partie de 

itéducation donnée a. tout bon étudiant français qu'il füt de 

France ou d'une colonie. Camus entra donc assez tot en 

contact avec la mythologie. Il lut le Prométhée Enchatné  

d'Eschyle. 1 En plus des mythes, Camus s'est intéressé aux 

mystiques John Ruysbroeck et Sainte Thérse d'Avila. Ii fit 

également la lecture de la Bhagavad-Gita en dernire année 

de Lycée sous l'influence de Jean Grenier qui, plus tard, a. 

itUniversité, lui ferait connatre le Tao!sme et la 
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philosophie hindoue. 3 Dans sa dissertation pour le dip18me 

d'études supérieures, ii traita de la pensée hellénique et 

de la pensée chrétienne primitive en comparant Plotin et 

Saint Augustin. 4 Ii existe done une grande possibilité que 

la pensée religieuse, la pensée mystique et la mythologie se 

soient combinées dans 1'oeuvre de Camus. 

Vers le milieu du sicle, les mythes ont intéressé de 

plus en plus les spécialistes. En France, les travaux de 

Gaston Bachelard sur les relations entre l'imagination et 

les quatre e'le'ments primordiaux dans la creation littéraire 

montrent bien la difficulté d'analyser l'acte créateur sans 

avoir recours des conceptions pre'-scientifique.s et Ce, 

dans une civilisation post-mythique. Les mythes ont fait 

l'objet d'études comparatistes cornme celles de Mircéa Eliade 

ou de Joseph Campbell. Ces etudes, selon ce dernier, 

partent de l'hypothse que les mythes de différentes époques 

ou de différentes civilisations quoique se présentant sous 

des dehors locaux cachent des structures universelles, des 

genres d'archétypes. 5 Ces etudes compltent les travaux de 

Carl Gustav Jung qui s'est intéressé a la religion comme 

objet d'études psychologiques. Freud, lui-mme, en essayant 

d'expliquer la reaction d'un enfant de sexe masculin face 

ses parents, n'a pas hésité a utiliser le mythe d'Oedipe. 

CT est done dire qu'a ltépoque oa Camus recevait sa formation 

académique, les mythes faisaient partie du tissu culturel 

occidental. Cela semble encore gtre le cas aujourd'hui 
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comme en témoigne, du moms en Amrique du Nord, le succs 

de la série d'émissions t1vises consacrées a Joseph 

Campbell et aux mythes; . ce propos, George Lucas 

reconnaissait avoir puisé dans les ides de Campbell sur les 

hros mythiques pour établir le caractre de Luke Skywalker, 

hros de Star Wars °: le tissu mythique qui le compose 

expliquerait-il en partie le succs de ce film? 

Correspondrait-il a un archetype? 

Les mythes, presents dans ltart et dans les etudes 

specialisees le sont aussi dans la langue de tous les jours. 

Beaucoup de nos expressions contiennent des references 

tnythologiques: on pane volontiers d'un veritable Hercule 

pour un homnie trs fort, on pane aussi d'une bataille de 

Titans lorsqu'on veut evoquer l'acharnement et le c6te 

spectaculaire d'un combat de mgme qu'on n'hesite pas a. 

parler de quelqu'un connie d'un Bouddha lorsqu'il affiche une 

mmpassibilite étonnante dans certaines circonstances. Mme 

en astronomie, on a garde le non des plantes ou de 

constellations evoquant des dieux de la mythologie: Pluton, 

Mars, Orion... 

Sisyphe: le nom seul fait penser a Camus et a son 

oeuvre, Le Mythe de Sisyphe. Si l'auteur a quelquefois 

pane en detail des mythes connie dans le cas de Sisyphe, il 

a affiché une attitude pour le moms ambiguë leur egard, 

tantt meprisante: "Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de 

mythes ,, ?, tantt intrigante: "Je me sens plus prs des 
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valeurs du monde antique que des chrétiennes. 

Maiheureusement je ne peux pas ailer a Delphes me faire 

initierl" , tant6t syrnpathique: ttDj mila reste derrire nous 

avec (...) le visage vivant d'un dieu a comes au fronton 

d'un autel.t1 9 

L'attitude changeante de Camus face aux mythes et 

l'utilisation qu'il en fait montre ltintrt qu'il leur 

porte. La presence de mythes dane ltart et la littérature 

de son époque pour ne pas dire de toutes lee époques 

précédentes montre la faveur dont us ont toujours joul 

auprs des écrivains et des artistes. Le fait que certains 

héros inythiques soient passes dane la langue de tous lee 

jours montre qutils imprgnent notre culture et qu'ils 

n'appartiennent pas en exciusivité aux spécialistes. 

De noinbreuses méthodee sont possibles pour aborder lee 

mythes chez Camus. Elles peuvent toutefois se regrouper 

selon deux approches: l'une externe et l'autre interne. La 

premiere suppose l'établissement d'une base théorique qui 

est ensuite comparée avec l'oeuvre alors que la deuxime 

exige principalement un examen apprbfondie .et subjectif. 

LTapproche externe offre l'avantage de déboucher cur des 

conclusions objectives, en apparence solides. Elle offre 

cependant un désavantage illustré par l'histoire de 

Procruste 8. 

Procruste était un homme trs riche et trs généreux. 

Ii avait un lit en or dont ii était fier raison. Il le 
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rservait a ses invites a cause de sa grande generosite. 

Toutefois, conime l'honneur fait a ces derniers etait grand, 

us devaient épouser parfaitement la longueur du lit. Pour 

s'assurer que tel était le cas, Procruste faisait étirer les 

invites qui se montraient trop courts ou faisait raccourcir 

ceux qui avaient la mauvaise grace d'etre trop grands. Ii 

va sans dire que les pauvres invites ne survivaient pas a un 

tel traitement. 1° Ils se seralent volontiers contentés 

d'une couche en paille ou d'un lit bancal. Ainsi illustré, 

le problme revient dire qu'il peut être dangereux 

d'essayer de faire entrer la réalité dans une forme 

pré-établie, ci brillante soit-elle. 

Lexanien approfondi et subjectif, quoique moms 

éclatant qu'une analyse poussée, a l'avantage de la 

flexibilité. Ii permettra, sans forcer, de suivre les 

manifestations du mythe chez Camus dans leur diversité et 

leur complexité. Renonçant au désir de prouver, le present 

travail cherchera donc avant tout suggérer, a ouvrir des 

voies; plut6t que de s'acharner a. répondre, il se plaira 

souvent a mnterroger. Il s'agit donc dtun travail dont tous 

les paramtres ne sont pas définis au depart. Ce qui 

attend le lecteur, c'est l'incertitude mais également la 

surprise, une invitation a la découverte et au voyage plut6t 
qu'un exposé savant sur les inythes dans l'oeuvre de Camus. 

Une seule promesse lui est faite: éviter les écueils sans 

toutefois garantir qu'ici et la le navire ne sera pas 
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secoue. 

Si la mthode choisie évite certaines embftches 

réservées a la thse classique, elle a quand mgme besoin 

d'une definition du mythe; celle-ci doit rester ouverte, 

ctest a dire qu'elle doit pouvoir s'appliquer des mythes 

provenant de diverses époques, de diverses civilisations et 

de divers pays. Cette definition sera utile 

l'établissenient du point de depart de l'examen: devrait-on 

prêfêrer un ordre chronologique un ordre dicté par le 

style ou le genre ou bien les thames devraient-ils servir de 

trame ou encore l'ordre doit-il s'imposer lui-mgme? Il y 

aurait plusieurs fagons de proceder et la definition du 

myths aidera e fixer ce choix. Indépendainment de l'ordre 

choisi, ii y a dtautres questions que l'on peut se poser. 

Est-il suffisant d'identifier les mythes que Camus a 

utilisés? S'est-il contente d'utiliser les mythes tels 

quels ou en a-t-il change l'orientation? Et si tel est le 

cas, pourquoi l'aurait-il fait? Enfin, certaines de ses 

oeuvres presentent-elles un contour mythique plut6t qu Tun 

mythe particulier? 

Un examen des mythes chez Camus sans prétendre apporter 

de réponse definitive peut jeter une lumire nouvelle sur 

les mythes choisis par Camus, la faQon dont il les a 

utilisés et les raisons pour lesquelles ii s'en est servi. 
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Chapitre I: Le mythe 

Le mythe se présente habituellement sous la forme dtun 

récit plus ou moms élaboré. Mme lorsqu'il ne reste qu'une 

image sur un vase, comme le dit Pierre Brunel, "lTensemble 

du récit est sous entendu par cette illustration..." 1 Si le 

mythe raconte une histoire, ii y a toutefois des 

distinctions faire entre mythe et Histoire. Selon 

R.ajneesh, la principale difference se situe au niveau du 

temps: tous les faits de la vie du Bouddha, par exemple, 

sont sans importance teinporelle; la question de savoir quand 

le Bouddha a vécu est superflue; on peut aller jusqut 

mettre en doute certains faits de sa vie et dme sa propre 

existence. Le Bouddha n'a peut-tre jamais existé mais ii 

est une representation de personnes qui ont existé, existent 

et existeront. 2 Le mythe est important pour l'Orient alors 

que pour ltOccident, UHistoire prime. 3 Tous les débats sur 

l'historicité du Christ, par exemple, représentent la 

tentation de confondre le mythe du Christ avec son existence 

historique. Joseph Campbell, pour qui le mythe est une 

métaphore et non un fait, 4 reproche aux religions 

chrétiennes d'avoir transformé le mythe chrétien en une 

religion historique 5; le mythe considéré comme un ensemble 

de faits devient un tissu dabsurdités. ° Cependant, les 

Grecs ignoraient la difference entre Histoire et mythe et se 

servaient souvent de mythes pour évoquer des faits plus 
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éloignés dans le passé ou des faits incertains. 7 Peu 

importe l'opinion adoptée, la méthode historique s'accommode 

mal du mythe. Tout au plus l'historien peut-il 1'examiner 

en tant que manifestation mais ii ne peut l'étudier de fagon 

interne: sil considre les faits 

comme étant exacts, il aboutit au 

considre comme étant faux, ii ne 

rapportés par les mythes 

inerveilleux et stil les 

peut plus alors appliquer 

sa méthode. Si le mythe se manifeste sous forme d'histoire, 

l'historicité de cette histoire est sans importance. P.r 

contre, la distinction entre mythe et Histoire s'atténue ds 

que l'on examine des périodes plus lointaines pour 

lesquelles trs peu de faits sont parvenus jusqu ta nous; 

elles regoivent souvent une explication qui tient autant du 

mythe que de l'Histoire. De plus la distinction entre mythe 

et Histoire disparait si on se concentre sur le pouvoir de 

l'Histoire a créer des mythes; on constate alors que tous 

les faits historiques ne peuvent donner naissance aux mythes 

parce qu'ils ntont pas tous le mme potentiel créateur. 

Selon Alan Watts, ltimportance d'un fait historique ne lui 

assure pas nécessairement une signification mythologique, 

comme par exemple, la découverte de l'imprimerie par 

Gutenberg, un fait d'une grande importance historique mais 

ne possédant aucun pouvoir générateur de mythes 8. D'aprs 

Watts, ce fait est dénué des qualités particulires qui 

stimulent l'imagination. 9 D'aprs lui, donc, le mythe 

s'addresserait plut6t au domaine de l'imagination qu'au 
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domaine de la raison. 

Cette divergence de domaine entre le mythe et les 

activits de la raison donne naissance a une autre 

importante opposition, celle entre mythes et sciences. En 

effet, beaucoup de mythes ont tenté d'expliquer l'origine de 

la vie ou l'origine du monde en faisant intervenir des 

forces personnifies. La presence de la mythologie dans la 

cosmogonie n'a pas empche une connaissance precise du 

mouvement des corps celestes comine en temoignent la 

prediction d'clipses et 1'etablissement d'ephemerides dont 

se sont servies par la suite les astronomes. On retrouve le 

maine phenomne en géométrie: grace aux mouvements de la 

Terre par rapport au soleil, Thals de Millet calcula de 

fagon relativement precise la circonference de la Terre... 

Ce n'est qu'avec la montee de la methode scientifique que 

mythologie et science ont commence a s'exclure a cause de 
l'opposition entre subjectivitéet objectivité. Peu a peu, 
les explications scientifiques ont remplacé les explications 

mythiques, iTobjectivité a pris le pas sur la subjectivité. 

Toutefois, la science n'a pas coinpltement remplacé le mythe 

comme en témoigne les propos de Simon Lucas, chef de la 

tribu Hesquiat: "Our people have the understanding that we 

will always be in the womb of our Mother Earth... 1110 De 

mine, certaines theories scientifiques contemplent la 

possibilité que la Terre soit un être vivant. 11 Le modle 

de ltUnivers cornme étant similaire a une grande horloge, 
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cher au XVIIIme sicle, avait provoqué une interpretation 

mécanique du monde et, selon Heisenberg, la recherche du 

XXme sicle en physique laisserait plut6t voir le monde 

comme étant une pensee. 12 Mme la theorie du big-bang qui 

tente d'expliquer l'origine de notre univers ouvre la porte 

au mythe. Qu'y avait-il dans le reste de 1'espace avant 

cette gigantesque explosion? Serait-ce un phenomne 

cyclique? Et ci clest le cas, que se passe-t-il entre deux 

explosions? Et en jouant a peine cur lee mote pourquoi 

'bang' s'il n'y avait personne pour l'entendre? C'est donc 

dire qu'a la peripherie de la science, la distinction entre 

mythe et science tend a s'effacer. Autremnent dit, a la 
limite de la science et du mythe ii y a une zone grise qui 

chevauche le domaine de la raison et celui de l'iznagination. 

A premiere vue, la tentation existe de faire co!ncider 

mythologie et religion. On constate toutefois qu'on peut 

connatre la mythologie grecque sans pour autant avoir une 

idee precise du comportement religieux des Grecs. On est 

mgme Porte' a s'etonner de l'aspect un peu trivial que la 
mythologie grecque attribue a ses dieux: les intrigues 

amoureuses de Zeus, lee crises de jalousie d'Hera, les 

querelles interminables entre lee dieux, leur cruauté... On 

a beaucoup de peine imaginer un Grec rendant un culte a 
Zeus. Et pourtant de nombreux temples ont été érigés dans 

ce seul but. Toute tentative pour faire co!ncider mythe et 

religion echoue parc.e que la religion se manifeste toujours 
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par une pratique soit publique, soit privée alors que le 

mythe se manifeste toujours sous forme d!histoires plus ou 

mains développées. 

Tous les mythes composant une mythologie ne proviennent 

pas tous de la mme source et ne jouissent pas tous de la 

méme faveur selon l'époque. Voir la mythologie comme un 

ensemble de mythes est peut-tre pratique pour fins de 

classification mais ne correspond pas une réalité qui ait 

vraiment existé un moment donne'. Ii est donc dangereux de 

considérer une mythologie comme un ensemble de récits sacrés 

pouvant nous informer sur une religion donnée. Si Mircéa 

Eliade affirme que ttle mythe raconte une histoire sacrée" 13 , 

Rudhart met en doute l'identification entre mythe et récit 

En effet, plusieurs orateurs grecs, pour ne pas sacré. 14  

dire plusieurs Grecs, affichaient, a l'endroit de certains 

mythes, un grand scepticisme qu'il faudrait se garder 

dtégaler avec irréligion, comme le suggre ces mats 

dtIsocrats: "Celui pour qui tout ce qu'on dit des dieux est 

douteux, taut ce qu'on imagine de leur vie, conjectural, est 

convaincu de leur sagesse" 15 . 

La distinction entre religion et mythe persiste maine 

lorsqu'on donne comme Carl Gustav Jung au mat religion le 

sens d'attitude particulire de l'esprit humain: "Religion 

is the term that designates the attitude peculiar to a 

consciouness that has been altered by the experience of the 

numinasumtt 1°, "that is, a dynamic existence or effect, not 
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caused by an arbitrary act of will" 17. En effet, mme si le 

mythe peut évoquer cette experience, ±1 ne saurait sty 

substituer. Le mythe n'est done ni un rituel, 11± une 

doctrine religieuse, ni un sentiment religieux ni une 

experience religieuse. Mais, comme les mythes parlent 

souvent de dieux de toutes sortes, de creation ou d'origine 

du monde, de relations entre l'homme et le divin, Us ont 

coup sir une relation avec la religion. Cette relation, 

encore obscure, on peut la trouver au niveau de la 

representation, puisque le mythe ne peut se substituer 

1' experience religieuse. 

Les distinctions entre mythe et Histoire, mythe et 

science, mythe et religion n'apportent pas de précisions 

quant au caractre propre du mythe. Elles ne font 

qu'indiquer ce que le mythe n'est pas. Ces distinctions 

sont trs claires dans presque tous les cas examines mais 

ici et la elles s'évanouissent et le mythe nalt aux detours 

d'un fait comme une éclaircie aux detours d'un sentier en 

forgt: une lumire soudaine et inattendue soulve 

limagination tout en aveuglant la raison. Le terrain 

propre du mythe, c'est certes l'imagination mais l'origine 

du mythe pourrait bien gtre factuelle, rejoignant en cela 

l'adage populaire: il ny a pas de fumée sans feu. Tout ce 

qui parle a l'imagination peut déboucher sur le mythe; 
n'importe quel fait de n'importe quelle activité humaine 

pourrait provoquer l'apparition du mythe. Les raisons pour 
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lesquellescertains faits provoquent cette apparition alors 

que certains autres ne le font pas sont certes intrigantes 

mais dépassent le cadre du present travail. Si on n'a pas 

réussi jusqu'. maintenant découvrir les caractéristiques 

précises des mythes, on peut en explorer leur domaine, 

1 'imagination. 

Parler du monde de l'imagination, c'est avoir recours 

au symbolisme. En effet, il est difficile d'analyser les 

élans de l'imagination en utilisant un langage scientifique: 

si on arrive des résultats trop précis, on constate quon 

a joué le jeu de la raison. L'imagination utilise beaucoup 

les images, et une image se prtant beaucoup 

dhinterprétations, ce n'est que devant 1'accumulation 

d'images qu'il est possible de rendre compte d'une 

manifestation de l'imagination. Pour interpreter les raves 

d'une personne, par exemple, ii faut les accumuler et ce 

n'est que la re'pe'tition d'une mme image qui créera un 

symbole qu'on pourra ensuite tenter d'interpréter. 18 On 

procde de la meme façon dans l'étude des mythes; on compare 

plusieurs mythes de différentes cultures pour trouver des 

structures mythiques communes qu'on tente ensuite 

,19 

Un mythe est-il un symbole? Un symbole se manifeste 

habituellement sous forme d'images ou de signes alors que le 

mythe se manifeste plut6t sous forme de récits. Si Hercule, 

par exemple, est devenu symbole de la force, ce symbole ne 
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saurait prétendre gtre le seul quon puisse tirer du récit 

des prouesses dtHercule. Le nombre de ses travaux, douze, a 

peut-tre servi de symbole a une tradition ésotérique 

quelconque, ou peut-tre que ce nombre possédait deja 

l' époque un pouvoir symbolique; ii suffit de penser aux 

signes du Zodiaque. Ce nombre a d'ailleurs garde un certain 

pouvoir comme en témoigne les douze ap6tres, la division en 

douze heures de la demi-journée, les douze sons de la gamme 

tsmpérée en musique tonale... Ii apparat que is mythe peut 

tre créateur de symboles ou utilisateur de symboles, mais 

en aucun cas peut-on le réduire au symbole, quoiqu'ii semble 

tre de mme nature. Selon Ananda K. Cooniaraswamy, is 

syinbolisme est i'art de penser en images, un art que i'homme 

civilise' a perdu, et Ce, plus particulirement au cours des 

trois cents dernires années, peut-tre a cause de la montée 
du cartésianisme en Occident 20; queue qu'en soit la cause, 

un fait est certain, c'est que la pensée linéaire et la 

pensée symbolique n'oprent pas de la mme façon. 

En bref, le mythe fait partie du domains de 

l'imagination, son langage est symbolique, son mode 

d'expression est le récit et ii a une relation certaine avec 

la religion. Dans is Dictionnaire des mythes littéraires, 

on ajoute aux fonctions explicatives et narratives du 

mythe 21 , celle de re've'lation: "Le mythe révle l'gtre, Il 

révle is dieu." 22 Qu'entend-on par re've'lation de l'tre, 

révélation de dieu? Selon Alan Watts: 
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Myth is only "revelation" so long as it is a 
message from heaven--that is, from the 
timeless and non-historical world--expressing 
not what was true once but what is true 
always. Thus the Incarnation is without 
effect or significance for human beings 
living today if it is mere history; it is a 
"salvific truth" only if it is perennial, a 
revelation of a tiless event going on 
within man always. 

Toutes ces definitions reviennent a notre point de 

depart. Doit-on constater de fagon tautologique que le 

mythe ne peut être compris que mythiquement? Une histoire 

japonaise illustrera le resultat des distinctions etablies 

entre le mythe et divers domaines de humaine. 

Un jour, un tailleur de pierre qui travaillait avec ses 

ciseaux 

passer un 

"Comme je 

mme une montagne pour en retirer la pierre vit 

riche marchand accompagné de 

voudrais être puissant comme 

ses serviteurs. 

lui", pensa-t-il. 

Aussit6t il devint riche marchand et il fut heureux jusqu'au 

jour oa il vit passer un prince et enviant de la mme façon 

son pouvoir, il devint prince. Ii fut content mais il 

réalisa bient6t que le soleil avait plus de pouvoir que lui 

parce qu'il brülait les récoltes 

tant que prince. Devenu soleil, 

dominer la Terre mais des nuages 

qui lui appartenaient en 

il pouvait donc a son gre 
qui passaient lui 

enlevrent son pouvoir et déversant de l'eau sur Terre 

permirent aux récoltes de pousser. Il devint alors nuage et 

déversant son eau sur Terre, il renversait tout sur son 

passage sauf la montagne du debut. Ii ne devint montagne 
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que pour entendre le bruit des ciseaux qui le taillaient. 

Ii redevint alors tailleur de pierres. 24 

Cette histoire semble a premiere vue tourner en rond. 

Toutefois, en y regardant de plus prs, on est oblige de 

constater qu'un tailleur de pierre qui a été tour a tour 

marchand, prince, soleil, nuage, montagne pour redevenir 

tailleur de pierre ne saurait être le mgme tailleur do 

pierre que celui du debut. Paralllement, en faisant passer 

le mythe par ltHistoiro, la science et la religion, en le 

compaiant au symbole, en faisant ressortir 1'aspect de 

révélation qu'il pouvait contenir... on l'a chargé de 

$ignifications nouvelles sans tout a fait le définir. Le 

mythe a garde un element do mystre mais le niystre sled 

bien au mythe. On ne savait pas au debut ce qu'étalt un 

mythe,' on no le salt toujours pas, mais, notre ignorance 

n"est plus la rnme; cornme le tailleur de pierre, ellea 

change. 

Le mythe, trs difficile cerner, est également 

difficile a déceler dans une oeuvre do fiction. En effet, a 

moms que l'auteur ne donne des indications précisos ou que 

son histoire suive de prs cello d'un mythe donne', toute 

hypothse sur la presence d'un mythe précis restera du 

domaine do la conjecture. Heureusement, Camus s'est servi 

explicitement des mythes dans sos essais, so contentant 

parfois d'y faire allusion alors qu'a' quelques reprises, 11 

s'est servi do tel ou tel mythe pour illustrer sa pensée. 
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Recenser les instances oa ii a utilise' les mythes dans les 

essais et explorer plus a fond ceux qutil 5 lui-mme 

davantage explores permettra de donner une base solide 

l'examen des mythes dans son oeuvre de fiction, que ce soit 

dans son oeuvre thétrale, ses nouvelles ou ses recits. 

Aborder dtabord son oeuvre th&trale se fonde sur le 

fait qu'au thtre, la piece doit gtre entendue une fois, 

sans tre lue. Théoriquement, done, l'action devrait primer 

et les personnages devraient gtre apprehendes lors de la 

presentation. Dans le cas d'une nouvelle ou d'un roman, on 

pout toujours relire ou lire en plus dtune seance le texte, 

alors qu'au thétre, ii faudrait assister de nouveau la 

representation. Un piece devrait ebranler le spectateur et 

subsister dans samemoire comme un echo alors, qu'une 

nouvelle ou un roman peuvent rester mysterieux aprs une 

premire lecture. On peut alors lire plus lentement les 

parties obscures, retourner en arrire ou tout simplement 

relire... On s'attend done a priori a trouver Caligula plus 

facile apprehender que L'Etranqer tant du point de vue 

psychologique qu'au niveau des évnements. Pour des raisons 

similaires, La Peste serait plus complexe que "La femme 

adult re tt, une nouvelle etant habituellement plus 

schematique qu'un roman. Par consequent, on compte deceler 

la presence de mythes, si mythes 11 y a, plus facilement 

dans ltoeüvre th4trale de Camus que dans ses nouvelles et 

plus facilement dans ces dernires quo dans ses recits. 
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Suivre les mythes a la trace dans les essais de Camus 

avant dTen dce1er l'empreinte plus ou moms profonde dans 

son oeuvre de fiction, voila le voyage propose' au lecteur: 

du connu vers l'inconnu en augmentant la difficult des 

obstacles au fur et a niesure de l'itinéraire. Cette fagon 

de procder suit non seulement une nithode qui a fait ses 

preuves, elle suit galement le cheminement des hros 

mythiques qui doivent souvent faire face des obstacles de 

plus en plus grands I 
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Chapitre II: Les essais 

TJne etude des mythes chez Camus commence logiquement 

par les essais puisque dans ceux-ci, l'auteur a pane sans 

detours des mythes. Cependant, une raison plus impérieuse 

pousse s choisir les essais et plus particulirement ceux de 

L'Envers et l'Endroit, parce que Camus lui-mme, lors de la 

réédition ultérleure de ces essais, soulignait que sa source 

sty trouvait. 1 

Cette source, ii ne faudrait pas la voir comme 

l'onigine Lixe de son oeuvre. Si tel était is cas, ii 

suffirait alors de comparer ces essais avec le rests de son 

oeuvre et is tour serait joué: on aurait determine" de fagon 

precise l'influence de L'Envers et i'Endroit sur ses oeuvres 

subséquentes. 

Cette source, au contraire, ii faut la voir comme une 

source réelle, c'est-a-dire a la This l'origine de l'eau qui 

coule maintenant ailleurs et qui s'est plus oumoins 

transformée au point dtêtre peut-être méconnaissable et 

l'endroit o. l'on peut puiser lorsqu'on a soif. Camus ne 

s'est pas contenté dtre influence passivement par sa 

source mais ii y est revenu parce qutelle contenait des 

thames, des idées, des sentiments qui provenalent de son 

tre profond et auxquels ii ne pouvait s'empcher de 

revenir. Queues re've'lations, quels indices sur les mythes, 

ces premiers essais contiennent-ils? 
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Ce qui frappe dans tous les essais de LIEnvers et  

l'Endroit, c'est d'abord leur structure. Tous les essais 

partent dTune histoire et dbouchent sur des rflexions qui 

sont de véritables extensions naturelles des histoires 

racontées tout comme lee fleurs sont un peu l'exteneion de 

la terre. Des fleurs coupées peuvent être ordonnées, 

nettoyées et seules de belles fleurs peuvent faire partie du 

bouquet. Lee fleurs auxquelles ii manque des pétales ou qui 

sont trop chétives sont rejetées. Mais dans leur milieu 

naturel, des fleurs de tout acabit peuvent se retrouver c6te 

c6te. C'est un peu 1'impression laissée par ces premiers 

essais. Lee idées sly entrechoquent, quelques—unee 

développées, d'autres a peine abordées mais toujours reliées 

a l'histoire racontée. Tous lee essais, sauf "La Mort dans 

l'Lme", présentent la mme caractéristique narrative: celui 

qui raconte l'histoire s'en détache et Ce, particulirement 

verB la fin oa la narration fait place a la réflexion. 
Quel peut bien tre le sujet de ces réflexions? Ii 

semble toujours s'agir de sujets qui c6toient la vie et la 

mort; lee pages finales de ces essais sont souvent trs 

révélatrices comme: "Il s'agit detrois destine semblables 

et pourtant différents." 2 ou encore: "Et puis il y a lee 

gens qui préfrent regarder leur destin dans lee yeux.t1 3 

Ces deux passages font allusion au destin, e'le'ment important 

de certains mythes o le héros ne peut échapper a son destin 

mme dans le cas o Ce destin lui serait connu d'avance, le 
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mythe d'Oedipe en étant un trs bel exemple. 

Toutefois le destin ne semble pas tre laseule trame 

de ces essais. Dans "Amour de vivre", on décrit la 

chanteuse comme: II( ... ) une déesse immonde sortant de 

lteaunt 4 et comme: a... l'image ignoble et exaltante do la 

vie" 5. Plus loin on trouve mme: "Ii n'y a pas d'amour de 

vivre sans désespoir de vivre" ° Pourtant, cette tendance au 

paradoxe ne manifesto pas une hesitation . choisir comme 

semblerait l'indiquer le passage suivant: 'tE.ntre cet 

endroit et cot envers du monde, je ne veux pas choisir, je 

ntaimo pas qu'on ch0i51580.tt? Cp refus do choisir no cde 

ni devant le besoin de se donner une morale ni devant celui 

d'apaiser sos doutes 8 parce que: "le grand courage, c'est 

encore do tenir lee yeux ouverts cur la 1umire comme cur la 

mort.tt 9 

Dane les essais do L'Envers et lTEndroit, si l'on fait 

exception do "La Mort dane ltLmeht, les indices cur lee 

mythes sont p1ut6t ténus. Jusqu'. maintenant, le decor 

mythique consiste en la presence d'une structure se 

rapprochant de celle du mythe. En effet, ces essais partent 

du concret pour déboucher sur l'abstrait, du récit pour 

aboutir a la meditation. 10 Quillot ajoute méme quo: tila 

plupart des réflexions qui élargissent l'anecdote no lui 

sont pas venues a'  écriture.1t11 C'est done dire que 

primitivement, ces récits sont p1ut6t anecdotiques, des 

mini-mythes en quelque sorte oa se jouent la tragédie de la 
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vie et de la mort, la tragédie du destin pour des e^tres 

simples et non pour des héros qui se hisseraient au-dessus 

du commun des inortels sans toutefois s'élever au dessus-de 

la mort car: tiLa mort pour tous mais a chacun sa mort.11 12 

Le tissu inythique, mgme mince, de 'L'Ironie", dtttEntre 

oul et non", d'"Amour de vivre" et de ttLTEnvers et 

l'Endroit" révle deux tendances trs importantes chez 

Camus, la premiere étant le type de héros que laisse 

presager ces essais, un étre simple, et la seconde étant le 

tragique de son destin. Malgré ces indications, ii faut 

constater avec Monique Crochet: a... qu'il n'est fait 

mention d'aucun mythe particulier, ni mrne d'aucun 

coinnientaire sur le mythe en ge'ne'ral dans les cinq 

essais(...) qui constituent (...) L'Envers et l'Endroit." 13 

Si les mythes sont absents de ses premiers essais, 

l'esprit mythique de Camus a deja commence a se former cotnme 

en témoignen.t le recours a l'anecdote et l'omniprésence du 

destin et du paradoxe. Ii était inevitable que Camus fasse 

la rencontre du myths dans la voie o il s'était engage: 

quand on paris du destin, de la vie et de la mort au travers 

d'anecdotes, c'est que le gout deparler au travers de 

mythes est deja present et qu'il n'attend que l'occasion de 

se inanifester pleinement. Ces tendances auront des 

repercussions sur les personnages de i'oeuvre romanesque et 

théétrale de Camus: tous seront précipités dans des 

situations tragiques oa se manifestera la destinée. 
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S'jl n'y a aucune mention directe des mythes dans "La 

Mort dans l'.me", cela ne signifie pas pour autant que cet 

essai n'ait pas recours aux mythes, car un examen de cet 

essai a la 1umire du mmoire pour le Dipl6me d'tudes 

suprieures de Camus, montre qu'il y a un rapport possible 

entre le mysticisme de Plotin tel que Camus le comprenait 

lTépoque et "La Mort dans 

Camus affirme que: 

( ... ) is systeme plotinien se dtache ( ... ) sur un 
fond dtaspirations religieuses et mystiques commun 

toute l'époque. I1 19mprunte mme souvent le 
langage des mystres" . 

Le rapprochement entre la pense de Plotin et les mystres 

ne se limite pas seulement au langage mais va juSqua une 

coincidence presque parfaite des intentions: "Aux mystres 

d'Eleusis ii suffisait de contempler." 15 Qu'on compare 

cette observation avec cells que Camus fait propos de l'tTn 

de Plotin: 

Ce qui fait que la premire hypostase est principe 
d?unit, ctest qu'on la contemple ( ... ) Et dire 
que l'Un est is principe de toutes choses c'est 1' 
dire que la contemplation est la seule réalité." 0 

Pour Camus, la contemplation joue un r61e primordial dans 

les mystres et dans la pense de Plotin. Camus rapproche 

done la pensée de Plotin et les Mystres d'Eleusis auxquels 

• la tradition associe Dionysos. Le caractre vigneron de ce 

dieu disparat alors et ses fidles entrent en communion 
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mystique avec lui. 17 Ii y a done a la fois un aspect 

mythique et un aspect mystique aux Mystres dtEleusis. La 

contemplation y est reliée a Dionysos, figure importante de 

la mythologie grecque. Camus n'a pas parl en dtail de 

l'initiation propre aux mystres mais ii a trait dans ce 

mémoire de la Conversion ou de ce qu'il appelle aussi le 

Chemin de l'Extase dont voici une description succinte: 

L'.me desire Dieu et a la nostalgie d'une patrie perdue; 

mais ce désir est contrarié par le monde; il faut done nous 

séparer de ce qui est ajouté a nous-mmes pour atteindre 
lTExtase.18 

L'me doit, pour stélever a Dieu, rentrer en soi et se 

purifier: 

L'me . cet effet se détruit et se laisse absorber 
dans l'intelligence qui la domine, et celle-ci a 
son tour s'efforce de diaraitre pour ne laisser 
que l'Un qui l'illumine. 

On trouve dans le mémoire de Camus une evocation de 

1 extase: 

Mais ds que descend sur elle la douce chaleur de 
la-haut, elle reprend des forces, elle 2 'éveille 
en vérité, elle ouvre ses ailes; (..) 

De tout ceci, certaines observations peuvent être faites: 

l'é.me doit dtabord se dépouiller et ce dépouillement ne va 

pas sans souffrances; la rentrée en soi accompagne ce 

processus; lme doit ensuite se détruire et se perdre dans 
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1'Un; et enfin la chaleur et la lumire servent a évoquer 

l'extase. Si on ajoute tout cela, cette observation du 

memoire: 

Et c'est ainsi quTapparat une conception du moi a. 
premiere vue paradoxale, mais trs fconde: till 
n'y a pas un point ou on puisse fixer ses propres 
limit, de maniere a dire: Jusque-la c'est 
moi." 

on obtient une assez bonne ide de 1'interprétation de la 

pense de Plotin par Camus. A propos de cette conception du 

moi, ii est remarquer que Si on ne peut saisir le moi, on 

peut atteindre l'Un. Le retour sur soi nécessaire a la 
Conversion ne doit done être poursuivi que jusqu'a un 

certain point, autrement ii y aurait danger de se perdre en 

soi-mme, cherchant le moi et ne le trouvant jamais. En 

quoi tout cela se rapproche-t--il de "La Mort dans lT..me tt? 

Dans cet essai, ii y a deux poles qui sont représentés 

par deux villes, Prague et Vicence. A Prague, le héros 

dépaysé perd peu a peu pied devant la bousculade de ses 
habitudes. De ltinquiétude, ii passe bientt a l'angoisse. 
Quelque chose en lui se creuse comme une faim de ltâme. 22 

Son angoisse atteint son paroxysme aprs qu'il a vu dans une 

chambre voisine, l'ombre d'un mort étendu et celle du 

policier qui montait la garde auprs de lui: tiLes deux 

ombres se coupaient a angle droit.1123 Pou-rquoi toute cette 

mise en scne? Ce n'est pas le mort qu'il voit mais son 

ombre. Cette ombre conjuguée a celle du policier forme une 
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croix. Le symbolisme de la croix n'est pas encore clair 

ce moment-cl de l'histoire mais ii le deviendra plus tard. 

Cette vision de l'ombre nTest pas sans rappeler le mythe de 

la caverne de Platon o. les choses n'taient pas vues 

directement par les honimes. L'tre angoissé de Prague ne 

pretend cependant pas comme le philosophe de Platon éclairer 

les autres hommes. En quoi cette ombre entrevue est-elle si 

terrible? Ce n'est pas le mort que le heros a vu mais sa 

representation, soit la mort, sa propre mort. Devant la 

mort, le heros est dénué. Il ne pout aller plus loin. Ii 

ne reste plus rien que le moi: "Plus do pays, plus de yule, 

plus de chambre et plus de nom, folio ouconqute, allais-je 

savoir ou me consumer? 24 Mais iTexperience coupe court car 

ses amis frappent a la porte. De cette experience, ii lui 

reste: "... lTetourdissement de ceux qui ont trop regarde 

dans une crevasse sans fond." 25 

Le héros s'est dépouillé peu a peu de tout ce qui n'est 
pas lui, de ce qui n'est pas le soi. Il ne peut s'accrocher 

flu au pays, ni a la ville, ni la chambre, ni a son nom. 
De cette experience, il ne lui reste qu'un étourdissement. 

Que représente cet étourdissement? Le néant ou plutt, que 

le moi n'est rien. Dépouillé do tout ce qui le protge, le 

moi se révle être une crevasse sans fond, quelque chose 

d'infiniment vide. Ce vide, le héros n'y est pas aspire. 

Au contraire, c'est ce vide que vient combler l'autre p61e, 

l'expérience do Vicence. 
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Ds que le hros entre en Italie, ii perçoit les 

premieres maisons, les premieres vignes, les premiers linges 

tendus, le premier cyprs.26 Le monde remplit donc 

nouveau le vide laissé par le moi; au lieu davoir son 

centre en lui-mme, le moi tourne avec les journées. Les 

cigales qui chantent derriere lui sont: 11 un mystre dans ce 

ciel dtoa tombent 1'indiffrence et la beauté. 1t27 Le r61e 

de la nature devient primordial pour gurir iTesprit qui 

renalt dans sa magnificence. 28 Aprs avoir reconnu cela, le 

héros ajoute: "C'est l qu'il faut s'arrter." 29 

Veut-il dire qu'ori. doit 5T9 retourner parce que cTest 

le soir ou bien qu'il faut arrter l sa réflexion et s'en 

remettre au pouvoir do la nature? Comment toute cette 

experience avec ses deux poles so compare-t-elle a l'extase 
de Plotin telle que comprise par Camus? 

L'expérience vécue a Prague représente cette partie du 
voyage de l'e.me o. elle se dépoullie peu a peu jusquTa 
éliminer tout ce qui n'est pas le moi. Le dépouillement du 

narrateur semble complet. En effet, il ne lui reste rien o. 

s'accrocher. Le héros s'est dépouillé en perdant d'abord 

les couches externes de ce qui avait êté ajouté a lui-mgme, 
c'est a dire ses habitudes et puis progressivement isolé des 
autres hommes, le retour sur soi est provoqué. La mort d'un 

inconnu dans lTh6tel le place face sa propre mortalité. 

Ce dernier choc provoque le dépouillement complet puisque ce 

qui lui était attaché disparaft: pays, ville, chambre, nom. 
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Ii ne reste que ce moi dont on n.e peut fixer lea limites; 

c'est une crevasse sans fond. Au sortir de cette 

experience, il attend quelque chose, ce voyageur qui a 

entrevu lea tnbres intrieures, mais quoi? 

Le bonheur. Ii se sent pret pour le bonheur qui se 

rnanifeste par la clart: 'TUne lumire naissait.1130 Elle 

nait en Italie cette 1umire. Elle était morte au nord mais 

elle va renatre au sud. Ce n'est pas seulement la 1umire 

qui renatt male également le hros. Pour lui tout eat vu 

comrne pour la premire fois: maisons, vignes... La lumire 

du soleil n'est pas sans rappeler la chaleur de Plotin: 

Le soleil tait presqu'au znith, le del dun 
bleu intense et Toute la 1umire qui en 
toinbait dvalait la pente des collines, habillait 
lee cyprs et lee oliviers, lee maisons blanches 
et lea toit 1rouges, de la plus chaleureuse des 
robes ( ... )-' 

Le panthisme de Plotin se retrouve en partie dane cet 

essai. Qu'on compare, par exemple: "Tout être a en lui 

toutes choses... Chaque tre est tout"32 avec: "Ici, j'tais 

devant le monde, et projeté autour de moi, je peuplais 

l'univers de formes semblables a'  

Tout ceci pourrait laisser croire que Camus a dcrit 

dans cet essai l'extase de Plotin mais il a fait davantage. 

usqu'a maintenant, il semble avoir suivi le cheminement de 

Plotin presque pas pas. Male le hros de Camus n'a pas 

renonc a l'exprience de Prague parce que l'ombre 
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horizontale du mort reste et mme le soleil qui entre 

verticalement en lui ne peut effacer cette ombre 

horizontale. 34 Et cette extreme pointe de l'extrme 

conscience dont ii pane, c'est en fait la rencontre de 

l'ombre et de la lumire, du vertical et de l'honizontal qui 

crée une croix. Mais sur celle-ci, l'extrme conscience ne 

peut se situer qu'au point précis de leur rencontre. On 

coniprend alone qu'il ne puisse choisir entre lee deux 

experiences puisque les deux sont nécessaires a la 

conscience. Plut6t que de se perdre dans l'Un, 11 trouve la 

grandeur dont ii avait besoin: tt( ... ) dans la confrontation 

de (son) désespoir et de l'indifférence secrete d'un des 

plus beaux paysages du monde.t135 Si Camus emprunte a Plotin 

l'extase et fait preuve tout comme le philosophe grec d'un 

certain panthéisme, il s'en détache par l'importance qu'il 

accorde a la conscience. Camus ne peut suivre le systme 

plotinien dans toutes ses consequences puisque la 

contemplation, but ultime de l'.me laisse entendre que: 

La conscience set un accident et une obnubilation 
(et que) Rien de ce qui la constitue ne peu, 
appartenir a la partie supérieure de l'me. 0  

Camus marque do fagon géniale sa rupture avec Plotin en 

utilisant le symbols chrétien de la croix formée par l'ombre 

horizontale du mort de Prague et la lumi e' re verticale du 

soleil do Vicence. Ii accorde ainsi au symbole de la croix 

une autre signification que celle a laquelle on pouvait e^tre 



34 

habitué. La croix devient le symbole de la conscience et du 

bonheur qui ne peuvent se maintenir que par l'acceptation de 

la vie et de la mort, de Uombre et de la lumire... Deja 

Camus était prét a utiliser les mythes a ses propres fins. 

Coinme ii regarde a partir du point de l'extrme conscience, 

ii lui faut trouver de nouveaux moyens d'expression et les 

mythes deviendront l'un d!eux. Mgme si "La Mort dane ltéLmett 

ne fait pas une utilisation directe des mythes, des 

relations ont été établies entre cet essai et la pensée de 

Plotin. Camus croyait qu'il y avait des rapports étroits 

entre la pensée de Plotin et les Mystres d'Eleusis auxquels 

est associé Dionysos. 

Si Camus se rapproche du monde des mythes dane L'Envers  

et l'Endroit, c'est avec lee essais de Noces que se 

précisent ses attitudes face aux mythes. Avec ce recueil, 

ii s'engage plus avant dane lee re'fe'rences mythiques. A cet 

égard, "Noces a Tipasa" marque un point tournant dans son 

oeuvre; il y adopte au depart une attitude favorable a 

l'égard des mythes. En effet, Tipasa est habité par des 

dieux qui parlent dane la nature jusqu'a sly confondre 

puisque lee images que Camus utilise personnifient 1a 

nature: la mer rencontre les rochers dane un bruit de 

baiser; son sourire laisse voir see dents éclatantes... 

Cependant, avec une telle nature, le besoin de mythes 

disparat: "Bien pauvree eont ceux qui ont besoin des 

mythes."37 Camus va mme jusqu'a dire: "Et qu'ai-je besoin 
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de parler de Dionysos pour dire que j'aime craser les 

boules de lentisques sous mon nez?"38 Ii semble clair que 

Camus tait sur le point de rejeter les mythes. Mais les 

motions face la nature qu'il veut exprimer, ii ne peut en 

trouver d'exemples dans le monde chrétien comme le souligne 

sa remarque: basilique Sainte—Salsa est chrétienne, 

mais chaque fois qu'on regarde par une ouverture, c'est la 

mélodie du monde qui parvient jusqu'. nous."39 Pour créer 

un contraste avec le monde c'et 1'adjectif "chrétien" que 

Camus utilise causant du mme coup 1'apparition dans 

1'esprit du lecteur de 1'adjectif "pa!en". Camus ne peut 

faire taire ses affinités pa!ennes face au monde chrétien. 

S'il ne peut renier ses affinités, ii tente temporairement 

de se débarrasser des mythes qu'il juge encombrants. "Noces 

Tipasa" est un hymne pa!en la nature sans les mythes 

encore que Camus se sente oblige dlen parler conime pour se 

convaincre qu'fl doit les éliniiner. La civilisation 

grecque, oui, mais sans les mythes. Si "Noces a Tipasa" 

semble représenter un recul face aux mythes par rapport 

"La Mort dans ii y a cependant, dans cet essai, une 

correspondance qui s'établit entre les gestes des hommes et 

les gestes de la nature: 

Etreindre un corps de femme, c'est aussi retenir 
contre soi cette joie étrange qui descend du ciel 
vers la mer. Tout quand je me jetterai 
dans les absinthes pour me faire entrer leur 
parfum dans le corps, jaurai conscience, contre 
tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est 
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2lle du soleil et sera ausi celle de ma mart... 

Peu a peu, en voulant rejeter les mythes, Camus construit 

son monde mythique en accordant la nature des gestes 

humains et l'homme des gestes cosnhiques. Comment peut se 

traduire la relation de 1'homme la nature'? Peut-elle se 

traduire par des explications objectives? Non, car a ce 

moment-ia, on décrit de l'extrieur en tant qu'observateur 

et non en tant que participant. Ctest pourquoi ii faut 

souvent avoir recours des images émotives lorsqu'on décrit 

une experience subjective. Ces images, ii faut que les 

autres puissent en saisir le sons, sans quoi, ii ne peut y 

avoir communication do l'experience subjective; celle-ci est 

condamnee i'oubii. Triste sort pour 1'expérience d'un 

ócrivainZ Heureusement, ce n'etait pas le sort reserve a 
Camus. L'imagerie do "Noces a Tipasa" loin de representer 
un recul par rapport a ceilé do "La Mort dans lt.meu 

représente un pas en avant puisque Camus n'est plus 

tributaire de Plotin mais de lui-mme. En accolant Déméter 

et Dionysos, Camus fait un choix judicieux selon Monique 

Crochet puisqu'ils sont: "tous deux divinités do l'accord 

entre l'homme et la terre célébré dans lës offrandes de pain 

et de vin.t141 De plus, ces deux divinités se retrouvaient 

aux mystres d'Eleusis ce qui montre la cohesion du choix 

mythologique de Camus et la cohesion entre ce choix et 

lhymne a la nature qu'est "Noces a Tipasa". Quoique la 
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reticence de Camus utiliser pleinement les mythes ne fasse 

aucun doute, aurait-il deja maitrise: "la technique qui 

consiste employer la fable pour ajouter une resonance 

philosophique a la meditation lyrique"?42 Cette reticence 

aux mythes diminue par la suite. Le "Qu'ai-je besoin de 

Dionysos" s'est transformé en tile visage vivant d'un dieu 

comes au fronton d'un autel" 43 dans "Le Vent a Djémila". 

Si la reticence diminue, il- faudra attendre le prochain 

recuell dIessais, Le Mythe de Sisyphe pour voir Camus 

exploiter fond un mythe, celui de Sisyphe. 

Que nous révle la tradition . propos de Sisyphe? 

Avant que Camus ne s'en serve, Sisyphe évoquait le 

chtiinent. 44 Cependant, le nom lui-mnie peut signifier le 

trs sage, le trs savant. 45 Son ch.timent éternel 

consistait pousser, au sommet d'une pente, un rocher qui, 

auss1t6t en haut, roulait en bas. Sisyphe 

recommencer. Quel était son crime? Selon 

faute fait l'objet de plusieurs versions. 

devait alors 

P. Brunel, la 

Suivant l'une 

d'elles, Sisyphe aurait été un brigand trs cruel. Selon 

une autre, il débaucha la nice d'un roi. Une troisime 

version nous montre Sisyphe dénonant Zeus pour l'enlvement 

d'Engine, fille du dieu Asopos; le chef des dieux fit 

arrter le délateur et le fit conduire aux Enfers. Une 

quatrime raconte comment Sisyphe avait retenu Hads 

prisonnier dans sa maison aprs lui avoir fait essayer des 

menottes. Finalement, une autre rapporte qu'étant sur le 
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point de mourir, Sisyphe demanda a sa femme de laisser son 

corps sans sepulture. Comme elle lui avait obéi, ii demanda 

Hads de revenir sur terre pour la punir et s'occuper de 

sapropre inhumation. Mais de' s qu'il revint sur terre, ii 

ne voulut plus retourner aux Enfers. 4° 

Camus reste fid1e la tradition puisqu'il voque les 

cinq versions au debut de l'essai tiLe Mythe de Sisyphe tt. 47 

Qu'est-ce que Camus apporte de nouveau? Certainement rien a 
l'histoire elle-mme. Camus se sert de Sisyphe pour 

representer l'homme absurde. Cependant, on peut lire tout 

le reste du livre Le Mythe de Sisyphe et comprendre ce 

qu'est l'absurde, l'homme absurde, l'importance du suicide 

comme question philosophique, etc... Pourquoi s'être servi 

de Sisyphe? Seulement pour illustrer l'hornme absurde, en 

donner un exemple? Ii avait deja utilise quelques exemples 

coinme Don Juan et l'acteur pour le faire? Pourquoi avoir 

ajouté Sisyphe? 

Dans les cas de Don Juan et de l'acteur, on peut 

admettre ltabsurdité de leur qute mais on risque de rester 

convaincu que les fruits de leur qute apportent des 

compensations a l'absurdité de leur vie. Quoique Don Juan 

puisse être convaincu de l'absurdité de son existence, ii 

n'en reste pas moms qu'il veut, qu'il desire: "Ajmer et 

posséder, conquérir et épuiser, voila'sa façon de 

48 A connaitre't. Durant ses elans, Don Juan incarne peut-etre 

une vie absurde pour quelqu'un de -l'extérieurmais on croit 
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difficilement qu'il vit de lTintrieur une situation 

absurde. Le nouvel objet de ses glans est une excellente 

raison de vivre et ii n'r a rien d'absurde pour celui qui 

espre. Dans le cas de Don Juan, l'espoir se dolt de 

disparaftre pour crer le parfait exemple de l'homme 

absurde. En ce qui concerne l'acteur, ii ne peut non plus 

remplir ce role puisque, lui aussi, peut être soutenu par 

l'espoir de jouer tel ou tel role un jour, ii peut vibrer en 

jouant, il peut rver d'etre c1bre et ce, mrne s'il croit 

que ses espoirs sont absurdes. Mme absurde, l'espoir ne 

disparaftra pas... Il faudrait donc pour illustrer l'homine 

absurde, placer que1quun dans une situation sans espoir 

mais sans désespoir qui est en fait de l'espoir mal tourné. 

O. trouver un tel exemple? 

Sisyphe remplit cette condition merveille puisqu'en 

le condamnant faire rouler le rocher sans cesse: '1i1s (les 

dieux) avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de 

punition plus terrible que le travail inutile et sans 

espoir. 1149 

Une situation sans espoir suffit-elle créer l'homme 

absurde? Avec Sisyphe, Camus innove et change la portée du 

mythe. A l'origine, ce rnythe insistait davantage sur le 

chtiment que sur le héros lui-mme. 

Sisyphe redescend de la montagne aprs que la pierre a 

dévalé la pente. Ce moment pour Sisyphe c'est: 'Cette heure 

qui est comme une respiration et qui revient ausi sürement 
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que son maiheur, cette heure est celle de la conscience." 5° 

Grace cette conscience, Camus s'empresse dajouter, ii 

devient supérieur son destin: 

La clairvoyance qui devait faire son tourment 
consomme du mme coup sa victoire. Ii n'estas 
de destin qui ne se surmonte par le mépris. 

Camus rappelle alors la parole d'Oedipe qui jugeait que tout 

était bien et d'aprs lui, cette parole arrache aux dieux le 

destin qui devient une affaire d1homme. C'est ainsi que le 

destin de Sisyphe lui appartient. Son rocher devient sa 

chose, son monde. La lutte suffit et c'est sans doute 

pourquoi: "II faut imaginer Sisyphe heureux." 52 

Si on dégage les éléments de ce mythe revu et corrigé 

par Camus, on trouve d1abord l'absence d'espoir, le destin, 

la conscience et le bonheur. Trois de ces éléments ont deja 

At' rencontrés dans les essais précédents. On se rappelera 

l'insistance sur le destin dans L'Envers et l'Endroit, 

l'importance accordée la conscience et au bonheur dans "La 

Mort dans l'me". On retrouve dans "Le Mythe de Sisyphe" 

'comme dans les essais de Noces un élan vers la 'nature: 

l'univers soudain rendu a son silence, les mule petites 

voix de la terre s'élvent". 53 réellernent nouveau 

apporté par "Le Mythe de Sisyphe" est done l'absence 

d'espoir. Le pas décisif franchi avec Sisyphe, c'est 

l'intégration de ces quatre éléments dans un héros encore 

mythique, mais qui laisse prévoir une integration similaire 
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dans des héros romanesques, dans des personnages plus 

.semblables a. iThomme moderne. Si Sisyphe évoque des 

problmes ou des angoisses vécus par l'homme moderne, ii ne 

lui ressemble pas. Les ides de Camus sur l'absurde, le 

sentiment de l'absurde, 1'homme absurde reQoivent un souffle 

de vie en devenant incarnées dans le mythe de 

Sisyphe, ce n'est pas un homme, c'est 1'homme 

L'impossibilit de lThistoire de Sisyphe nous 

Sisyphe. 

absurde. 

importe peu 

mais cela ntaurait pas té le cas pour celle d'un homme 

ordinaire; Sisyphe reprsente mieux l'homme absurde qu'un 

homme clbre ou qu'un homme place' dans des circonstances 

hors de ltordinaire. En effet, dans le cas d'un homme 

illustre, on pourrait toujours. rnettre en doute la presence 

totale d'un ou de plusieurs des quatre elements necessaires 

donner vie lThomme absurde. Chez un conquerant, par 

exemple, le desir de conqute ne présente pas une situation 

sans espoir; chez un homme riche ou puissant, la richesse ou 

la puissance n'evoque pas un destin implacable; un 

prisonnier qui répte les mmes gestes ne suggre pas la 

conscience; et enfin, le bonheur de tous ces hommes 

pourralent être mis en doute. Le. succs de Sisyphe . 

incarner l'honime absurde depend de son aspect mythique. Le 

ch.timent transforme Sisyphe en prisonnier sans espoir; son 

destin est donc implacable. La conscience le transforme en 

homme puissant et riche puisqutil domine son destin et qu'il 

possde son monde, sa pierre. Ce pouvoir de transcender son 
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destin, de posséder son propre monde nous fait accepter la 

possibilit de son bonheur. Si Sisyphe incarne des 

personnages multiples, il y a une diffrence fondamentale 

entre lui et l'homme rel: il est seul. Son existence se 

droule dans le vide; il est en quelque sorte une creature 

'in vitro'. Sa situation, incroyable en soi, devient 

credible dans le sens qu'on ne la met pas en doute. lJne 

fois du lecteur obtenue, Sisyphe peut faire vivre 

de fagon absolue et 

mettre en scene ses 

l'absence d'espoir, 

indiscutable l'homme absurde et ainsi 

quatre elements constitutifs, soit 

le destin, la conscience et le bonheur. 

On est tenté de faire un parallle entre ces quatre 

éléments et les quatre éléments primordiaux, la terre, 

l'eau, l'air et le feu. L'absence d'espoir ramne Sisyphe 

la terre, a son rocher. Pour lui, pas d'au-dela, pas 

d'échappatoire. Son destin, a ce moment-la, le recouvre, le 

noie. Mais de l'eau du destin qui lenveloppe, il peut 

renatre. Pour y arriver, il doit s'élever par la 

conscience au-dessus de son destin. Ii devient alors un 

tre aérien. Pour ce nouvel gtre aérien s'offre la 

possibilité du bonheur. L'étincelle de la conscience dans 

ce milieu favorable qu'est l'air peut donner naissance a la 
flamme du bonheur. Par la conscience, Sisyphe transcende a 
la fois son ch.timent et son destin. Il laisse derriere lui 

deux e'lements, la terre et l'eau pour en trouver deux 

autres, l'ajr et le feu. Selon la tradition, la terre et 
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l'eau sont des éléments passifs alors que l'air et le feu 

sont dese'le'ments actifs. 54 Sisyphe subit les deux premiers 

éléments qui reprsentent sa condition humaine mais agit a 
travers les deux autres elements qui lui restituent son 

propre destin. Cette victoire de l'air et du feu correspond 

bien aux idées de Gaston Bachelard selon lesquelles aucune 

image, sur le plan de la vie psychique ou de l'inspiration 

artistique, n'est capable de rendre compte des quatre 

léments. tine image no pourrait rendre compte que de deux 

lments au maximum. 55 Sisyphe semble inclure les quatre 

lments mais ii ne les inclut quo dans l'intemporel. Dans 

son existence temporelle, ii doit transcender la terre et 

l'eau pour abteindre les deux autres e'l e' ments: l'air et le 

feu. Aux moments do conscience, Sisyphe devient un être 

arien consume de bonheur et aux moments d'inconscience, ii 

devient l'tre terrestre noye par son destin. Sisyphe 

renferme deux images, lee deux faces d'une piece de nionnaie. 

Ii y a Sisyphe inconscient, jouet de son 

Sisyphe conscient, joueur de son destin. 

Avec Sisyphe, Camus exploite le mythe non pour 

destin. Il y a 

exprimer 

des idóes mais pour les appuyer, leur donner vie. On ne 

discute pas du realisme dtun heros mythique puisqu'on sait 

trs bien que les evenemerits qui l'entourent sont 

impossibies, irrealistes. Donc le realisme devient sans 

importance. On ne met pas en doute non plus sa motivation 

puisqu'elle aussi est sans importance. L'avahtage duhéros 
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mythique sur le personnage reel ou fictif, c'est de faire 

accepter des elements de fagon indiscutable, presque absolue 

sans qu'on lea discute. C'est du moms ce qui fait la force 

du mythe de Sisyphe de Camus. Ce mythe devient réellement 

1'incarnation de l'homme absurde o le héros met en presence 

lea quatre e'lements: l'absence d'espoir, le destin, la 

conscience et le bonheur. Le comportement de ces quatre 

éléments, 1'absence d'espoir et le destin qui s'opposent a 

la conscience et au bonheur óvoque le comportement des 

éléments primordiaux o. lea e'lements passifs, terre et eau, 

s'opposent aux e'le'ments actifs, air et feu. 

L'aspect 'in vitro' de Sisyphe soulve quelques 

questions. Qu'arriverait-il L 1'homme absurde s'il était 

transpose dans le monde réel? Camus nous le montre en 

utilisant deux autres figures mythiques, le Minotaure et 

Prométhée. 

Le Minotaure et au centre d'unessai de   publié 

en 1954, "Le Minotaure ou la halte d'Oran", écrit en. 1939 et 

paru pour la premiere fois en 1946. L'utilisation du mythe 

du Minotaure pre'c e' de donc celle du mythe de Sisyphe. 

Toutefois, l'élaboration du Mythe de Sisyphe s'est faite en 

mme temps que l'essai sur le Minotaure. Ce dernier essai 

pourrait re've'ler certaines des preoccupations de Camus au 

moment de créer l'homme absurde. Cependant, en parlant des 

essais de L'Eté, Roger Quillot affirme: "us prolongent 

L'Homme révolté, us l'équilibrent, puiàque, au lendemain de 
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pnibles controverses, us font leur place . l'humour comme 

l'ironie". 5° Lee cinq premiers essais de L'Et  ant tous 

été crite avant L'Homme révolté. Si ces essais sont 

considérés comme un prolongement de L'Homme révolté, il 

devient légitime de coneidérer comme prolongement de Sisyphe 

dane l'univers mythique de Camus, le Minotaure et Prométhée. 

Puisque lee essais qul parlent de ces deux figures mythiques 

sont venue aprs dane l'ordre de publication, us ne 

contiennent done rien qul trahisse la pensée de Camus telle 

qu'elle 'était affirmée par Le Mythe de Sisyphe d'abord et 

par L'Homme révolté ensuite. 

Dane le premier eseai de LTEté on trouve le Minotaure. 

Comment la tradition présente-t--elle cette creature et 

comment peut.-on en interpreter le symbolisme? Comment Camus 

le présente-t-il et comment l'utiliee-t-il?. Et quel est le 

lien qul le rattache a Sisyphe? 
Le Minotaure était un monstre fabuleux dont la moitié 

inférieure était composée d'un corps humain et la moitlé 

supérieure dune tgte de taureau. En Crate, un labyrinthe 

fut construit pour enfermer ce monstre mais, tous lee spt 

ans, lee Athéniens vaincus devaient payer aux Crétois un 

tribut de sept jeunes hommes et sept jeunes filles que le 

Minotaure dévorait. De cette fagon, le monstre épargnait 

lea habitants du pays et restait dane son labyrinthe. Le 

Minotaure fut tue par Thésée qui put retrouver son chemin 

57 grace au fil que lui avait ddoonnne'Ariane.  



46 

La presence dans les mythes de monstres auxquels on 

doit payer un tribut peut être interpretee a trois niveaux, 

un niveau cosmique, un autre social et un autre 

psychologique. Ce dernier aspect implique la predominance 

du monstre dans l'homme et le sacrifice de son c6te le plus 

élevé: ses idees, ses sentiments, ses ómotions. Quand la 

tate est celle d'un animal et le corps celui d'un être 

humain, cela implique la domination des forces basses 

poussees leur extrme. 58 .  Dans un mythe similaire, 

Siegfried a bu le sang d'un dragon aprs Jiavoir tue. 

Joseph Campbell fait du dragon le syinbole de l'inconscient, 

sa mise mort et la libation de son sang symbolisant 

l'appropriation de l'energie vitale contenue dans 

l'inconscient. Aprs avoir accompli ces deux actions, 

Siegfried pouvait entendre et comprendre le langage du 

monde: il comprenait, par exemple, le langage des oiseaux et 

des fleurs. 59 

Dans son essai, Camus ne reprend pas le niythe en son 

entier: le nom de Thesee n'apparait pas du tout dans le 

texte et celui d'Ariane apparat beaucoup moms souvent que 

celui du Minotaure et nulle part, il n'est question de la 

mort du Minotaure. Comme le nom du heros et la mort du 

Minotaure sont absents de l'essai de Camus, l'mnterpretation 

qu'on peut donner la presence du Minotaure doit passer 

sous silence la mise mort du monstre a moms qu'on veuille 
a tout prix trouver Thesee ou encore le cadavre du Minotaure 
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dans lTessai. Pourquoi Camus a-t--il laissé de c6té la 

moitié du mythe traditionnel? Pourquoi a-t--il laissé vivre 

le Minotaure tout en parlant du fil d'Ariane? 

Si une grande partie du mythe d'oa provient le 

Minotaure a été ne'glige'e par Camus, l'ambiance mythique a 

quand mme été préservée. Dans cet essai, le paysage 

devient decor mythique grace .. la perspective donnée par la 

presence du Minotaure; les jeux d'Oran ont une .allure de 

rites sacrés et mgme le comportement du peuple qui communie 

autour des rings o. s'affrontent les boxeurs est mythique: 
/ 

A • 0 
Oran devient meme le royaume du Minotaure. Tout tourne 

autour du Minotaure dans cet essai: le paysage, les rues, 

les jeux, lee monuments, la pierre. Monique Crochet affirme 

quo, par un glissenient de la pensée de Camus, le Minotaure 

est remplacé par la pierre connie point central de ltessai.01 

Ii est impossible de contester l'importance du symbole de la 

pierre mais ii est tout a. fait possible d'intégrer le 
Minotaure et la pierre dans l'interprétation du mythe tel 

que préserité par Camus. Ce dernier nous met lui-mgme cur la 

voie lorsqu'il intitule la derniare section de cet essai 'La 

Pierre d'Ariane'. La pierre est done le fil d'Ariane. Elle 

doit aider quelqu'un a' retrouver son chemin hors du 
labyrinthe qu'est Oran. La délivrance, ce serait la mer 

mais: 

( ... ) on tourne en rond dans les rues fauves et 
oppressantes, et, a la fin, le Minotaure dévore 
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les Oraiaa ' 04is: CTest l'ennui. us ont accepté d'etre 
manges. 

Les trois éléments du mythe traditionnel qu'a gardés Camus 

sont donc le labyrinthe, le Minotaure et le fil dtAriane. 

Oran est un labyrinthe physique par ses rues "fauves et 

oppressantes" oi. "on tourne en rond", mais comment est-ce un 

labyrinthe psychologique? 

Les galeries du labyrinthe traditionnel étaient si 

efficaces a dérouter que son ingénieur, Dédale, avait 

lui-mme failli ne pas trouver la sortie. 3 Qu'est-ce qui 

empche de sortir d'Oran? Comment ce lieu peut-il permettre 

de fuir la poésie pour retrouver la paix des pierres? °4 

Cette ville fait montre la fois du mauvais gout de 

l'Europe bt de l'Orient °5 comme pour montrer que les deux se 

valent, comme s'il était impossible de choisir. Et mgme si 

l'on choisit, il n'y a pas d'issue: Si le choix est valable 

comme entre deux spectacles, deux métiers et mme deux 

femmes: "On ne se decide que force". 00 On préfre errer 

dans le labyrinthe plutt que de choisir. Cette hesitation 

choisir frappe mgme la jeunesse qui imite les acteurs 

américains pour devenir, non eux-mmes, mais des "Clarque" 

ou des 11Marinett.0? Ils repoussent a plus tard le choix de 

leur identité. Par un effort de compensation psychologique, 

les Oranais aiment les choix définitifs dans leur jeux. Un 

match nul en boxe ne les satisfait pas. Ii aiment les rites 
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simples: fl(.,') le bien et le mal, le vainqueur et le 

vaincun.68 Mais plac e' s devant un tel résultat dane leur vie 

quotidienne, us le refucent comme le souligne avec humour 

Camus: 

Forc e' s de vivre devant un admirable paysae, lee 
Oranais ont triomph de cette redoutable epuve 
en se couvrant de constructions bien laides ° 

Le labyrinthe psychologique, c'est done le refus de choisir. 

Quel monstre, quel Minotaure ce labyrinthe renfernie-t-il? 

Lee Oranais ont accepté dtê tre dvors par l'ennui70, 

un ennui qu'on entretient, qu'on distrait teniporairement 

male qu'on ne combat pas: le Minotaure ne rencontre pas 

Thésée; on le laisse libre de dvorer, car le hros est 

absent. Male le fil de l'héro!ne, la pierre d'Ariane, en 

quoi est-elle susceptible d'aider lee Oranais a cortir du 

labyrinthe? Que se passe-t-il la sortie du labyrinthe 

au-deli des murs d'Oran? 

...la mer et la terre poursuivent leur dialogue 
indiffrent. Cette permanence dane le monde a 
toujours eu pour l'homme des prestiges opposs. 
Elle le dsespere et ltexalte. Le monde ne dit 
jamais qu'une seule chose, et 11 intresse, puis 
il lasse. Mais, la fin, il l'empor a force 
d'obstination. Il a toujours raison. 

Voila' done ce qui attend celul ou celle qui sort du 

labyrinthe. On comprend alors lTpreuve dttre confronté 

jour aprs jour a un admirable paysage. Cela pourrait mener 

de l'exaltation au désespoir et pour éviter ces extrmes: 
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"queue tentation de s'identifier avec cet univers brülant 

et impossible qui dfie l'histoire et ses agitations" 72 

Selon Camus cette tentation rpond . un instinct 

profond qui se trouve dans chaque homme. Cet instinct ne 

pousse ni a la cr6ation ni a la destruction mais siniplement 

a ne ressembler a. rien. Pour illustrer cette ide, Camus 

raconte l'histoire de Cakia-Mouni73 au dsert. Ce dernier, 

ayant tu en lui tout dsir et volont, gloire et douleur, 

s'tajt transform en pierre, si bien que des hirondelles 

avaient fait leur nid sur lui; lorsqu'elles s'envolrent, ii 

pleura. 74 Atteindre le nant ou l'absolu est une t.che 

impossible mais aller d'un ct ou de l'autre pour un temps 

est salutaire. L'un n'est pas suprieur a l'autre. II faut 

acceptor les invitations au sommeil que dispense la terre 

comme on accepte les signes &ternels apports par les roses 

ou la souffrance humaine 75 . Ii faut done consentir a la 
pierre, il faut dire "oui" au Minotaure: voila' la pierre 

d'Ariane. 

En quoi consiste le sommeil de la pierre? Los forces 

élevées de l'homme doivent s'effacer pour que les forces 

basses se manifestent. La bate aautant de droits que 

l'ange. Est-ce un rappel de la pensée de Pascal selon 

laquelle celui qui veut faire l'ange fait la bte? 7° 

Peut-gtre, mais chez Camus, on sent une sympathie pour la 

bate. Le Minotaure doit être épargn; les forces qu'il 

reprósente doivent non seulement être acceptées mais elles 
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méritent d'etre poursuivies pour un temps, non pas 

supprinlées, vaincues ou contenues. Le fait dtépargner le 

Minotaure montre peut-tre, comme le pense Andre' Siganos, 

que l'homme peut pactiser avec son animalité pour atteindre 

une paix des sens. 77 Le héros n'est plus Thésée mais celui 

qui peut aller vers le Minotaure et le sommeil qu'il procure 

pour retrouver par la suite le chemin qui mane a. l'aventure, 
a. l'histoire et ses agitations. 

Le sommeil de la conscience nTest pas aussi négatif 

qu'aurait Pu le laisser supposer l'importance accordée a. la 
conscience dans "le Mythe de Sisyphe". Il faut mgme 

répondre IlOUl!l aux invitations au sommeil dispensées par la 

terre. La permanence de la victoire des e'lements actifs 

n'est done pas souhaitable puisqu'il faut aller de temps a. 
autre vers un e'lement passif, la terre et son sommeil. Ce 

sommeil de la conscience est nécessaire pour laisser vivre 

l'animalité en l'homme. Ii faut imaginer la conscience de 

Sisyphe en repos. Lorsqu'elle dort, Sisyphe devient 

indifferent a. sa propre histoire et a. ses agitations; mais, 

au moment o elle sort du sommeil, 11 devient heureux. 

Lorsque sa conscience s'élargit et qu'il devient conscient 

de l'histoire et de ses agitations, Prométhée a deja pris la 

relave. 

Le mythe de Prométhée a été exploité de faQons diverses 

par les écrivains. Eschyle et Gide parmi d'autres s'en sont 

servi. 78 Plut6t que d'établir des differences entre le 



52 

Promthée de Camus et tous les Prométhe qui Pont pre'c e' de' 

dans la littrature, ii est plus profitable d'examiner la 

façon globale dont Camus s1est servi du mythe et de 

s'interroger sur la difference entre la presentation 

traditionnelle du mythe de Promethee et la presentation 

faite par Camus. 

Promethee, un Titan qui avait semblé neutre lors de la 

guerre entre Zeus et les Titans, fut accepté parmi les 

immortels de l'Oiympe. Selon certaines traditions, 

Prométhée ruminait une vengeance pour la mort de sa race; 

c'est pourquoi ii aurait favorisé les hommes. Une autre 

tradition en fait le créatsur de l'humanité; son plus grand 

crime fut de voler is feu pour le donner aux hoinmes; 

partir de ce moment, ii fut enchainé au sorntnet du mont 

Caucase oi, durant le jour, un aigle lui dévorait le foie 

qui se régénérait durant la nuit. Malgré la torture, 

Proniéthée persista dans son attitude de révolte. Ii fut 

finalement réadmis parmi les immortels grace a un secret 

qu'il détenait sur i'avenir de Zeus, et grace a Chiron, le 

centaure biessé, qui accepta de le remplacer aux Enfers. 

Les Athéniens voyaient en Prométhée non seulement le 

bienfaiteur de i'humanité mais aussi is patron des arts et 

des sciences. 79 

Prométhée est present dans i'oeuvre de Camus surtout 

dans un essai de L'Et, "Prométhée aux Enfers ... 't Ds les 

premiers mots de i'essai, Camus fait de Prométhée le hérauit 
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solitaire de la rvolte humaine a laquelle nous sommes 
encore sourds. Aprs avoir rappel que Promthée avait 

apport aux hommes le feu et la liberté, les techniques at 

les arts, Camus constate que notre époque ne se soucie que 

des techniques. Libérer dtabord le corps va a l'encontre 
des visées de Prométhée qui croit que le corps et l'esprit 

peuvent être libérés de concert: il stagit de ne pas séparer 

la machine de l'art. Camus imagine qu'advenant un retour 

sur terre de Prométhée, le héros grec serait recloué sur son 

rocher. 8° 

Quel serait son crime aujourd'hui? Peut-tre 

simplement d'essayer de faire vivre lTesprit dans un monde 

de force et de violence. Ecrit aprs la Deuxime Grande 

Guerre, "Prométhée aux Enferst' reconnat l'importance de 

l'histoire mais deplore que l'homme en devienne chaque jour 

un peu plus l'esclave trahissant ainsi Prométhée. A la 

justice aveugle de l'histoire; il faut essayer de substituer 

celle que l'esprit peut concevoir: tiCtest ici que Prométhée 

rentre a nouveau dans notre siclett 81 

Les chances du bonheur et de la beauté peuvent être 

offertes en mgme temps a l'homme et le mythe de Prométhée 
nous rappelle: "qu'on ne sert rien de l'homme si on ne le 

sert tout entier.1182 En maintenant sa fói tranquille en 

l'homme, Prométhée: ..."est: plus dur que son rocher at plus 

patient que son vautourtt. 83 

Prométhée at Sisyphe transcendent tous deux leurs 
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chtiments; cependant Prométhée accomplit a un niveau social 

ce que Sisyphe avait accompli un niveau individuel. Ct est 

par sa foi en lui-mme que Sisyphe devient maftre de son 

destin alors que ctest par sa foi en 1'homine que Prométhée 

transcende le sien. Sisyphe, l'homme absurde, devient 

Prométhe, l'homme rvolt. Ce passage de Sisyphe 

Promthe représente-t-il le cheminement de la pensée de 

Camus? 

Dans L'Homme Rvolt, Camus voit en Prométhée le plus 

grand mythe de "intelligence révoltée. Cependant le hros 

grec ne petit être qualifi de rvolt inétaphysique puisque 

si lee Anciens "croyaient au destin, us croyaient d'abord 

la nature, laquelle us participaient" 84. Se rvolter 

contre le destin, soit, mais contre la nature il n'en tait 

pas question puisque cela serait revenu se revolter contre 

soi-mnie. Si Pronithe n'est pas le rvolt mtaphysique, 

qui est-il? Dane L'Homme Rvolt, au dernier paragraphe du 

chapitre stir la révolte historique, Proniéthée est 

temporairement identifié avec un chef qui mine les hommes L 

l'assaut du ciel. Prométhée enseigne dtabord aux homines et 

devient ensuite un maître qui les entraine . sa suite vers 

la cite du soleil. Ceux qui commencent a douter, sont 

cloués a un rocher, offerts en pé.ture aux oiseaux cruels. 

Prométhóe seul, rgne, il devient alors Zeus ou César, 

qu'importe, 85 il n'est deja plus Prométhée puisque: "Le 

vrai, l'éternel Prométhée a pris maintenant le visage d'une 
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de sea victimesn.86 Le cr1 de l'honune révolt retentit 

touj ours. 

Sisyphe, Prométhe et le Minotaure. Quel étrange trio? 

Peut-il y avoir óquilibre entre ces trois aspects de 

l'homme, l'homme priv, l'homme social et iThomme animal? 

Ces trois aspects de l'homme ne peuvent pas co!ncider sans 

tensions ou conflits. Comment l'équilibre est-il assure? 

Pour Camus, ii y a une autre manifestation du genie 

grec qui pourrait servir l'homme moderne et c1est l'idee de 

limite. Lee limitee existent et ceux qui lea depassent sont 

frappes sans merci. 87 Qul chez lee Grecs s'occupait de ces 

fautife? La deesse Nemesis. Chez lee Anciens, cette deesse 

était chargée de rétribuer lee mauvaises actions ou la bonne 

fortune non meritee. 88 Elle est la colre des dieux et elle 

est Adrasteia, l'Inevitable. 89 

Pour Camus, Nemesis garde son caractre primitif 

puisqutelle est fatale aux demesures, et qu'elle est aussi 

le symbole de la limite: elle est la deesse de la mesure. 9° 

Selon Camus, pour lee Grecs, le seul crime definitif 

etait la demesure. Il existait done plus de fautes que de 

crimes: 11 L'idee de l'innocence opposee a la culpabilite, la 

vision dTune histoire toute entire resumee la lutte du 

bien et du mal leur etait etrangre tT. 91 

Les Grecs nTont jamais affirme que la limite ne pouvait 

tre franchie mais bien que ceux qui la depassaient etaient 

frappes sans merci: "Rien dans l'histoire d'aujourd'hui ne 
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peut les contredire." 9 Camus croyait que la mesure tait 

un 1ment essentiel que notre monde avait perdu93 . Si 

Ne'm e' sis n'existe plus, l'ide morale de justice qui lui a 

donne' naissance94, elle, existe toujours. Cependant, 

comment Camus a-t-il relié mesure et révolte? Comment 

Ne'me'sis et Prométhée peuvent-ils marcher la main dans la 

main? 

La mesure de l'homme, c'est la révolte: la révolte 

ordonne, defend et recrée la mesure travers l'histoire et 

see agitations. Elle no peut jamais triompher de 

l'impossibilité ni de l'abme. La démesure est en nous car: 

"Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos 

ravages". 95 La révolte consiste a combattre la démesure en 
nous-mines et dans les autres.90 

Si Prométhée est le symbole de 1'hoinnie révolté, Ne'me'sis 

est le symbole de la mesure, le symbole de ce qui est 

attaqué par la démesure. De desse vengeresse, elle est 

devenue la raison pour laquelle Prornéthée se révolte et 

peut-tre est-elle un peu la déesse de l'homme révolté; 

mesure et révolte s'engendrent. 

Cinq grandes figures mythiques se dégagent des essais 

de Camus: Sisyphe, le Minotaure, Prométhée, Ne'me'sis et 

Dionysos. Sisyphe est le symbole de l'homme absurde qui 

devient maitre de son destin en devenant conscient. Cet 

étre peut être heureux puisque bonheur et conscience 

apparaissent ensemble. Le cheminement de Sisyphe évoque le 
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triomphe des e'lements actife feu et air cur les e'le'ments 

passifs terre et eau. Ii n'est pas souhaitable que le 

triomphe soit permanent comme le rappelle le Minotaure. Ii 

y a dane l'homme des instincts qui doivent être pris en 

considration et 1'hoinme doit pactiser avec eux. Sisyphe 

peut se faire chair en acceptant son Minotaure (en acceptant 

le sornmeil de la terre). Loin dlê tre niuselée, iTexpression 

des forces basses représentes par le Minotaure assure la 

protection de 1'tre humain. Ii faut dire oui au Minotaure 

pour tre épargn. Si 1'homme absurde est niaintenant 

incarn grace a la reconnaissance de see forces animales, ii 

cesse d'etre seul avec la rvolto: Sisyphe devient alors 

Prométhée. Promthe n'est pas seulement le héros en 

rvolte contre lee dieux, mais aussi contre lui—mme. En 

effet, auss1t6t que Promthe devient puissant, ii cesse 

d'etre Promth6e qui s'incarne alors dane une de see 

victimes: Pronithe ce n'est pas seulement l'homme rvolté, 

c'est en mgme temps son cri. Quand l'homme rvolté renonce 

a sa révolte, le cri de la rvolte retentit ailleurs. 

Camus se sert de Sisyphe, de Promthée et du Minotaure 

pour exprimer des ides ou des positions bien prcises. En 

regardant ces mythes a travers lee yeux de Ne' me'sis, desse 

de la mesure on comprend qu'un Sisyphe, un Promthe ou un 

Minotaure qui n'obirait pas a lTidal de mesure ferait 
fausse route et n'irait pas dane la direction qu'aurait 

approuve Camus. 
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L'homme contemplatif occupe une place importante dans 

les essais de Camus. Son intergt pour le mysticisme est 

manifeste non seuletnent dans son mmoire cur Plotin et 

St-Augustin mais aussi dans lee essais de L'Envers et  

l'Endroit et de Noces. La figure de Dionysos se laisse 

deviner: elle ne s'affirme pas avec autant de force que 

celle de Sisyphe, ou de Prométhe ni mme que ce-Ile du 

Minotaure ou de Ne'm e' sis. Peut-tre est-ce dü la nature 

particulire de ce dieu qui possde plusieurs visages, 

plusieurs noms. 97 

Quoiquil en soit, Camus a toujours attire' par le 

mysticisrne, ce qul le rapproche de Plotin et des mystres 

d'Eleusis; un rapprochement qu'il suggre lui-mme dans see 

premiers essais en parlant d'tats voisins de l'extase, de 

la contemplation, des mystres, de Dionysos... Cependant, a' 

la diffrence de Plotin, ii veut garder sa lucidit dans 

1' extase 98 

Une fois de plus, Camus cherche a maintenir l'qui1ibre 
entre deux états habituellement opposes: l'extase et la 

lucidit. Chez Plotin, l'abolition de la conscience tait 

ncessaire pour atteindre l'unionavec l'Un. Par esprit de 

mesure, Camus refuse de choisir entre l'extase et la 

conscience. 

Si dans le cas de Plotin, lttin est difficileinent 

identifiable, dans le cas de Camus, la Nature est a 
l.'origine de l'extase. La conscience intervient dans chaque 



59 

mythe exploits par Camus dans les essais; chez Sisyphe elle 

assure la fois le bonheur et la transcendance sur le 

destin; on lui permet de sommeiller dans le mythe du 

Minotaure; Promthée dolt être conscient de l'injustice 

faite a l'homme pour se r4volter. Sisyphe reprsente la 

fagon dont l'homme entre en relation avec lui-mme d'oa 

l'importance accordée au suicide dans Le Mythe de Sisyphe; 

le suicide reprsente un refus de son destin alors que 

l'acceptation de la vie est en mme temps l'acceptation de 

son destin. Promthe reprsente la fagon dont l'homrne 

entre en relation avec les autres hommes, dtoa l'importance 

attache au ineurtre au dbut de L'Homme Rvolté. Le refus 

du meurtre maintient du mme coup sa quaternit: ii laisse 

vivre le mystique et l'animal, l'ange et la bate de Pascal; 

ii laisee vivre aussi l'tre individuel et ltgtre social. 

On peut reprsenter cette quaternit grace a'  image 

que Camus a lui-mme suggóróe dans "La Mort dans l'Ame": la 

croix. Si le Minotaure représente lee forces basses de 

l'homme, le mystre représente ses forces hautes. Trop bas, 

et la conscience dort, trop haut, et la conscience 

disparat. Sur cet axe vertical,,l'homme peut voyager mais 

il ne peut atteindre les extremes, l'infini ou le néant. 

Sisyphe et Prométhée transcendent leurs ché.timents, ltun par 

l'acceptation consciente de son destin, l'autre par la 

révolte qu'il maintient a'  prix. L'un représente 

l'homme privé face son destin individuel et l'autre, 
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Uhomme public face au traitement fait par la sociét 

l'tre individuel. Sur 1'axe horizontal représentant la vie 

humaine, lThomme peut voyager; trop de souci individuel et 

Prométhe s'endort, trop de proccupations de révolte et 

Sisyphe disparat. Une representation complete de l'homme 

camusien nous remet en presence de la croix, l'axe 

horizontal représentant l'humain seul ou en société et l'axe 

vertical le non-spécifiquement humain, l'animalité ou la 

déité; ce dernier terme ne signifie pas la presence d'un 

dieu quelconque mais bien cet aspect do l'homme qui n'est ni 

animal iii humain et qui concerno sa relation avec ltUnivers. 

Ces deuc axes ne so croisont qu'en un soul point, le point 

de la conscience. En essayant de main-tenir la conscience, 

l'homme s'inscrit dane la révolte parce que de tous lee 

problmee qui frappent l'tre humain, la mort oct le plus 

définitif. Si on no peut se revolter contre la mort en soi, 

ce qui serait manquer do mesure, on peut se revolter contre 

ce qui inflige la mort, a plus forte raison ci c'est l'homme 

lui-mme qui tue. 

Le maintien do l'équilibre par la conscience n'est pas 

de tout repos et suppose nécessairement des tensions et des 

conflits que Ne'me'sis, déesse de la mesure doit résoudre. 

Ces tensions et ces conflits rendent vivants et intéressants 

des personnages fictifs. Ltutilisation des mythes dane une 

oeuvre de fiction s'accorde avec lee idées do Camus quant 

la nature des mythes: "Lee mythes n'ont pas de vie par 
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eux-inmes. us attendent que nous les incarnions. Qu'un 

seul homme róponde a leur appel, et us nous offrent leur 

save intacte." 99 Les persnnages de Cainus gardent-ils 

intacte la save mythique? Peut-on retrouver Ne' me'sis, 

Sisyphe, Promthe, le Minotaure et Dionysos chez les 

personnages de Canius dans son theatre, ses nouvelles et ses 

récits les plus importants? 
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Chapitre III: Le thtre et les nouvelles 

Est-il possible de considérer les personnages de Camus 

comme des mythes? Camus écrit en 1950: 

Mon oeuvre pendant ces deux premiers cycles: des 
étres sans mensonges, done non reels. us ne 
sont pas au monde. C'est pourquoi sans doute et 
jusqu'ici je ne suis pas un romancier au sens ou 
on l'entend. Mais p1ut6t un artiste qui crée des 
mythes a la inesure de sa passion et de son 
angoisse. C'est pourquoi aussi les êtres qui 
m'ont tranporté en ce monde sont toujours ceux 
qui ava+ent la force et l'exclusivité de ces 
mythes. 

Toutefois, certaines objections surgissent quand on veut 

affirmer que lee personnages de Camus ne sont que des 

mythes. Comme Camus l'affirme lui-mme, ii a rencontré des 

gene qui possédaient la force et l'exclusivité des mythes 

qu'il a créés. Mais ces mythes cant-us humains ou ces 

humains étaient-ils mythiques? Camus avoue qu'il était 

grandement redevable aux mythes dans itelaboration de see 

personnages. Si ces mythes sont la inesure de la passion 

et de l'angoisse de l'auteur ils possdent done cette 

qualité qui les rend en quelque sorte humains. Mais, que 

les personnages camusiene soient exclusivement des mythes ou 

non, l'importance de leur composante mythique reste 

certaine. 

Il est facile de déceler la composante mythique de 

personnages comme ceux du theatre, si elle existe, puisque 

l'importance accordée l'action amne souvent une 
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simplification du caractre des personnages; de mme, si des 

personnages de nouvelles comportent aussi une telle 

composante, la trouver devrait gtre relativement aisé 

puisqu'ils sont souvent peu laborés. 

La premire piece, Caligula a crite en 1938 alors 

que la dernire Les Justes a terminée en 1949. Les 

nouvelles, elles, ont commences en 1952 et n'ont ét 

publiées. qu'en 1957 dans le recueil L'Exil et le Royaume. 

Ii est donc logique de n'aborder lee nouvelles qu'aprs 

avoir tudi l'oeuvre th.trale puisque chronologiquement 

elles sont apparues plus tard. Quant aux adaptations 

théâtrales, quoique nombreuses, elles sont faites a partir 

d'oeuvres d'autres auteurs et n'ont pas leur place ici: 

trouver chez tous ces auteurs lee mrnes composantes 

mythiques que Von retrouve chez Camus relverait du 

miracle. Mais on a déj. frappe lea trois coups; place au 

thtre avec Caligula! 

Le th.tre 

Cette piece met en scne trois personnages face 

l'absurde: Caligula, Scipion et Cherea. Tous trois 

représentent Sisyphe et on retrouve chez eux, a des degrés 
divers, tous lee mythes utilisés par Camus dans lee essais, 

mme si, a l'époque o Caligula a été écrit, Camus n'avait 

pas développé les figures de Prométhée, de Ne'me'sis et du 



70 

Minotaure. Les trois personnages de cette piece sont 

Sisyphe, par la conscience qu'ils ont de ltabsurde. Pour 

Caligula "lee hommes meurent et ( ... ) ne sont pas heureuxtt 2 

pour Scipion, "le tuer ou être tu c'est deux façons d'en 

finirtt 3 alors que pour Cherea, l'absurde existe mais ne doit 

pas tre poussé dans toutes see consóquences. 4 

Du point coinmun de cette prise de conscience de 

l'absurde, les personnages évoluent et divergent dans leurs 

actions. Avant d'en arriver dve1opper le mythe de 

Prométhe, Camus avait permis a Sisyphe de quitter son 

rocher pour vivre dans la société: c'est ce qu'il fait dans 

Caligula au travers de Caligula, de Sipion et de Cherea qui 

ne sont pas seulement des personnages places en face de 

l'absurde male qui personnifient trois morales, trois voles 

face a l'absurde. En suivant leur vole, Caligula et Cherea 

en viennent tuer alors qu'en suivant la sienne, Scipion 

refuse de prendre position face . la mort de son propre pare 

assassine par l'enipereur. Caligula, lui, aprs avoir pris 

conscience de l'absurde, refuse de l'accepter coinme partie 

integrante de la condition humaine. Au lieu de transcender 

son destin comme l'a fait Sisyphe, il le refuse. Ii veut 

utiliser son pouvoir pour changer l'ordre des choses, 

l'ordre de ce monde. 5 Ii croit devenir de ce fait le seul 

homme libre de ltempire et dans son miroir il est le seul 

homme qui demeure. ° Ce Sisyphe, face a l'absurde, retourne 
sur son rocher. Ii sisole des autres hommes en refusant sa 
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propre condition; ±1 se rfugie dans l'gocentrisme. Si on 

reprend l'image de la Croix qui reprsente Sisyphe et 

Prométhe sur l'axe horizontal et le Minotaure et Dionysos 

sur l'axe vertical, Caligula cesse d'etre Sisyphe et se 

tient sur ltaxe vertical, celul qui passe du sommeil de la 

bate la conscience cosmique. Le sommeil lul est propos e' 

par Caesonia qui lui souligne qu'a' son rveil, le monde 

retrouvera son goftt. Ii decline alors l'invitation au 

sommeil parce qu'elle requiert 1'abandon de s0i7. Caligula 

refuse d'etre Sisyphe qui accepte sa condition, il refuse 

d'etre Promthe qui la partage avec les autres hommes et il 

refuse aussi de dire oui au Minotaure qui lui offre le 

sommeil; en d'autres mots, il refuse de donner sa chance a 
ce qui est possible. Ii ne peut accepter de vivre sur l'axe 

horizontal car sur cet axe les hommes meurent et ne sont pas 

heureux. Caligula renoncè a la fois a la vie et au sommeil 
pour poursuivre la logique jusqu'au bout, jusqu'a l'absolu, 

jusqu'a dépasser les dieux car: "(il prend) en charge un 

royaume ou l'impossible est roil' .8 

Caligula suit une vole apparemment ascendante, une 

mystique de la destruction, jusqu'a perdre conscience de son 

humanité: il bafoue la justice en condamnant de fagon 

arbitraire, il renonce a ltamitié en tuant le pare de 
Scipion, et il rejette l'amour en tuant sa maltresse 

Caesonia. Avant de mourir, il affirms qu'il n'a pas pris la 

bonne voie et que: 11 (sa) liberté n'est pas la bonne."9 
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Caligula subit une transformation mythique importante: 

Sisyphe, dans ce personnage, devient Prométhe au moment o. 

l'absurde lui est rév1; ce nouveau Prométhée veut 

enseigner aux hommes la vrité, les guider et monter 

l'assaut du ciel en utilisant une liberté sans limites mais 

ii n'est déj. plus Promthée, ii est devenu tyran. 

L'éternel Promthée pouse alors le visage dune de ses 

victimes en puissance, Cherea. 

Cherea aussi a conscience de 1'absurde mais ii refuse 

de pousser la logique au-dela de certaines limites. Ii 

constate néanmoins en lui-mme la presence d'une demesure 

semblable a celle de Caligula parce qu'il admet souhaiter de 

temps a'  la mort de ceux qu'il aime de mme qu'il admet 

convoiter des femmes que les lois de la famille ou de 

l'amitie lui interdisent de posseder. Si tout le monde 

poursuivait la logique de l'absurde, il n'y aurait plus 

moyen de vivre ou d'etre heureux10. Voil done unSisyphe 

qui a clairement conscience de lTabsurde mats qui Uayant 

accepte pense qu'onpeut quand mme vivre et être heureux. 

Si l'absurde peut difficilement fonder une morale collective 

comme semble le montrer Caligula,. Cherea lui, demontre qu'il 

peut trs bien être le point de depart d'une morale 

personnelle et que l'absurde n'empche en rien un 

comportement ethique. Mais cet être isolé dans ses livres 

jusqut maintenant, que fera-t-il plonge dans l'univers de 

Caligula? Il tueral Il tuera Caligula pour proteger ce 
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droit a la vie et au bonheur. Dans un tel univers, Sisyphe 

devient Promthée puisqu'il s'allie a 1arvolte. Ii refuse 

cependant de servir, une fois le meurtre accompli, les 

intérts des autres conjures. Ii ne stoppose qu'au 

mysticisme particulier de Caligula, a son lyrisme inhumain. 

Cherea veut combattre non la possession d'un pouvoir sans 

limites mais son utilisation sans limites. 11 Ii devient 

ainsi l'agent de Nemesis. En effet, Nemesis punit la 

démesure qui se manifeste et c'est a chacunde la contenir a. 

l'intérieur de soi, ce que Caligula ne peut faire. Ii doit 

donc mourir et c'est pourquoi Cherea fait partie du groupe 

qui tue Caligula et, trait important, ii est le seul qui lui 

fait face lors de l'assassinat: ii est son juge, 11 est a ce 
moment-la, Ne'me'sis. 

Scipion, lui, ne peut se résoudre a e^ tre avec ou contre 
Caligula: il lui ressenible, la mme flamme lui brftle le 

coeur, son maiheur est de tout comprendre. Pour lui, plus 

personne nTaura jamais raison. Puisque Caligula bafoue ce 

que vénre Scipion12, en quoi se ressemblent-ils? Connie le 

suggre Caligula, ils sont d'un autre monde: 11 TU es d'un 

autre monde. Tu es pur dans le bien, coinme je suis pur dans 

le 13 Ii sagit bien d'une vie dans un autre monde, le 

monde de la poésie, le monde de la nature. Devant le monde 

de l'homme, ltunivers fait figure d'absolu; du haut de la 

contemplation, tout s'équivaut: "Le grand oiseau s'éleve sur 

le vent jusqu'a une hauteur de 90 000 stades. Ce qu'il volt 
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de la-haut sont-ce des troupes de chevaux sauvages lances 

au galop." 14 Qui a raison? Qui a tort? De cette hauteur, 

ii est impossible de le dire. Le vol de l'oiseau remet en 

question le comportement humain, l'e'galise en valeur. Face 

une situation de conflit, il devient impossible de prendre 

partie puisqu'on comprend tout. Mais dusol, monte le cri 

des condamnés et la souffrance des victimes qui demandent 

l'oiseau de justifier son vol: ii en est incapable. Par son 

vol démesuré, Scipion a trahi Sisyphe et Prométhée, ii a 

trahi l'homme en lui-mme, 11 a renié les autres hommes, ses 

freres. 

Au sommet de la croix se tiennent Caligula et Scipion, 

ii y a dieu et le demon, ii y a le bien et le mal: 

...the absolutely righteous God is, after all, 
the final mask of the Devil, -just as the 
'good motives of I' are a sguising of the 
'selfish' motives of tmet. ' 

Caligula et Scipion repoussent tous deux les limites de 

l'homme et s'approprient les prerogatives des dieux. 

L'Empereur veut s'approprier lomnipotence pour changer 

des choses alors que le pote en arrive . 

l'omniscience qui lui permet de iout comprendre. Caligula 

déifie son ego alors que Scipion s'éIve jusqu'a devenir 

diëu par son humilité et son détachement. 

Caligula propose done trois voies face l'absurde. 

Seule la voie de Cherea n'atteint pas la region o. le bien 
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et le mal se confondent. Ii ne se rend pas jusqu'a 

1'absolu. Est-il bien ou mal de tuer son Empereur? Cela 

n'est pas bien sans doute mais ce n'est qu'une erreur 

puisque la démesure est le seul vrai crime et non le meurtre 

o la victime et 1'assassin sont face . face; dans ce cas on 

reste 1'échelle humaine. 1° 

Caligula, lui, veut faire de 1'absurde une vérité pour 

tous. La notion d'absurde appréhendée par 1'inteliigence 

aboutit chez Caligula a la tyrannie de 1'intelligence. Sa 

position est logiquement irrefutable. Ii a créé une 

philosophie sans objections mais c'est une philosophie qu'il 

transfornie en cadavres. Puisque Cherea ne peut refuter, ii 

lui faut frapper. 17 Puisque 1'intelligence est coupable, 

elle sera écrasée par l'alliance temporaire de la loyauté et 

du courage de ceux qui veulent tre heureux avec la btise 

de ceux dont la vanité a été offensée. 18 En effet, dans un 

monde o. itintelligence a dépassé lea bornes, Ne'me'sis doit 

s'allier a la btise pour perrnettre a l'homme conscient de 
vivre et d'etre heureux. Cherea est la representation de 

cet homme; par son désir de bonheur et par sa conscience de 

l'absurde, ii est Sisyphe mais par son acte de révolte, ii 

prefigure Prométhée. 

Le tyran, sur le point do mourir et réalisant que sa 

voie est injustifiable, veut se hater de passer a l'histoire 
qui pourrait peut-tre encore lui donner raison, le 

justifier: pour celui qui troüve la justification de son 
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existence dans celle de 1-'histoire, iTabsurde disparat. 

L'Empereur qui avait refuse de se prosterner devant les 

dieux le fait maintenant devant 1'histoire. Mais mythe et 

histoire ne concordent pas: historiquement, ii nTy a quTun 

Caligula mais consacró par le mythe, ii devient intemporel. 

Ii y a eu, ii y a et ii y aura toujours Caligula. Hors du 

monde mythique o'. Camus a fait évoluer les personnages de 

Caligula, la position extreme de Caligula ou de Scipion peut 

se defendre logiquement mais dans le monde du mythe, seule 

la position de Cherea reQoit 1'approbation de la deesse 

Ne'me'sis puisqu'elle fait de lui son agent. En voulant 

entrer dans 1'histoire, Caligula veut mourir et reposer en 

paix dans la gloire mais ii doit constater qu'il est encore 

vivant. La fin de cette piece oppose d'ailleurs histoire et 

mythe: 

Caligula 

- A 1'histoire, Caligula, a 1'histoire. 

...Dans un dernier hoquet, Caligula, 
riant et rL1ant, hurle: 

- Je suis encore vivantZ 19 

Camus réussit la fin de la piece, en faisant mourir 

Caligula, a le rendre a iThistoire d1oa ii 1'avait tire. 

Caligula reste donc un personnage historique, mais en lui 

faisant faire un périple dans le monde du mythe, ii crée un 

second Caligula, un personnage intemporel et ce personnage, 

ii le sort alors de lthistoire. C'est pourquoi ii est 
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toujours vivant en tant que representation du desir dtabsolu 

de l'homme en face de la verit. 

Si cette piece fait revivre lemythe de Sisyphe et a 
des degres divers ceux de Promethee, du Minotaure et du 

mysticisme qu'on avait relie a Dionysos, elle peut aussi 

évoquer le comportement des quatres elements. Caligula, par 

le glaive, represente le feu et Scipion, par son vol, l'air. 

Cherea, par sa volonte de vivre ici—bas, représente la terre 

et le sort qu'il partage avec les autres hommes, lteau. Par 

sa pr6tention a la victoire totale, le feu veut detruire les 

éléments passifs, la terre et 1'eau. L'air, par sa 

neutralité, se fait le complice de cette entreprise. D'un 

cate, une victoire definitive des elements actifs sur les 

elements passifs signifierait la fin de la vie: sans la 

terre et l'eau, ii n'y aurait plus d'humains, ii n'y aurait 

que des dieux! D'un autre cte, une victoire complete des 

elements passifs sur les elements actifs signifierait 

l'impossibilite du bonheur humain: on se. rappellera que la 

conscience, element essentiel au bonheur est nee d'une 

etincelle, du feu qui lui, ne peut se maintenir que grace a 
l'air. C'est pourquoi la victoire des elements auxqueis 

s'allie Cherea n'est pas complete puisque Caligula est 

toujours vivant et que Scipion est epargne. Cherea ne 

souhaite pas une telle victoire car ii refuse de s'allier 

aux interts mesquins des autres conjures aprs l'assassinat 

de l'Empereur. Une fois la demesure abolie, ii veut 
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retourner son destin d'homme, a. ce combat intrieur des 

élments oa lee victoires dfinitives ntexistent pas. A 

l'intrieur de 1'homme, sommeil et conscience, contemplation 

et révolte exécutent une danse que les quatre e'le'ments aussi 

bien que lee quatre mythes chers Camus représentent. 

Cette dance est orchestrée et dirigée par la déesse Ne'me'sis. 

Ctest L travers la déesse de la mesure que Caligula  

rejoint lee tragedies grecques car: "Le theme constant de la 

tragédie antique est ainsi la limite quTil ne faut pas 

dépasser". 2° Avant que la limite ne soit franchie: tt ... les 

forces qui s'affrontent dane la tragédiesont également 

légitimes, également armées de raison. ,21 de n'est que par 

la démesure que certaines forces perdent leur légitimité. 

Faire de l'absurde un absolu est illégitime mime ci 

l'absurde de la vie est unevérité. 

Plus que la tentative de faire de l'absurde un absolu, 

c'est la tentation de l'absolu qui est condamnée dans 

Caligula. Vivre et être heureux n'est possible qu'a 

mi-chemin entre des positions extrmes, . mi-chemin entre 

Sisyphe et Prométhée et a mi-chemin entre le Minotaure et 

Dionysos. Cet équilibre bi-polaire est trs difficile 

maintenir et la meilleure fagon d'y réussir est peut-tre de 

rejeter l'absolu. C'est en tout cas ce que propose 

Caligula. 

Par rapport Caligula, Le Malentendu est un 

microcosme: le problme du comportement humain face 
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l'absurde y est débattu a l'échelle de l'individu. Si les 

crimes arbitraires de Caligula étaient condamnables parce 

que guides par la démesure, qu'en est-ildes crimes de 

Martha et de sa mare? Les crimes ,commis l'échelle 

individuelle sont-ils excusables? Ne sont-ils que des 

erreurs? S'il y a démesure, ou se situe-t--elle? On 

pourrait analyser les personnages de Martha et de la mare au 

travers des quatre éléments ou du quatuor mythique forme' de 

Sisyphe, de Proinéthée, du Minotaure et de Dionysos. Martha 

en voulant aller vers le soleil et en prétendant acquérir sa 

liberté par le meurtre évoque ]Jionysos et le feu. La mare, 

par son désir de sommeil, rappelle le Minotaure et la terre. 

Dans le Malentendu, on trouve plus que le schema déj 

étudié. Deux elements mythiques nouveaux y apparaissent. 

D'abord, Dieu y est personnifié par le personnage du vieux 

serviteur dont les interventions sont absurdes. Ii répond 

'non' a Maria qui deniande l'aide de Dieu. 22 Ii dit Martha 

que Jan veut quelque chose alors que ce dernier ne faisait 

que tester la sonnerie. 23 Ii ramasse le passeport tombé 

sous le lit 24, laisse le meurtre se produire et le 

lendemain, tend L Martha le passeport qui révle le nom de 

la victime. 25 Dieu, ainsi représenté, ne fait rien pour 

empcher la tragédie qui va se produire. A toutes les 

'tapes, ii ne fait que contribuer .. l'absurdité de la 

situation. Lui non plus, il n'est pas l'abri de 

l'absurde. Lui aussi, ii est le complice de ces crimes, ii 
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est le complice du malentendu. 

Comme le titre 1'indique, ii s'agit d'un inalentendu 

mais ii s'agit aussi du mal entendu. Voila' donc le deuxime 

élment mythique nouveau. Ce mal, c'est l'abstraction de 

l'homme par l'honime. Dans les Carnets, Camus avait 

d'ailleurs oppose' le meurtre a la destruction anonyme et 

froide et abstraite.20 Dans Le Malentendu, les meurtres 

commis par les deux femmes sont une abstraction: "Ii est 

plus facile de tuer ce qu'on ne connalt pas. ,27 "C'est a. 

peine un crime, tout juste une intervention, un léger coup 

de pouce donne' des vies inconnues" 28 Les crimes sont 

tellement anonymes, que itimpression de cornmettre un crime 

disparat. Ii ne s'agit donc plus du meurtre face face 

mais bien de la destruction anonynie, froide et abstraite. 

Si le mal est entendu 

pas personnifi. Ii ne le 

"La Peste". La fagon qu'a 

dans Le Malentendu, il n'y est 

sera que dans Etat de Sige par 

ce personnage d'abstraire l'homme 

est de l'organiser c'est-.-dire de le dépouiller de son 

pathtique, de sa ridicule angoisse, du bonheur, de son 

visage stupide d'amoureux, de sa contemplation égo!ste et de 

son ironie coupable. La Peste apporte aux habitants de 

Cadix, le silence, l'ordre et l'absolue justice. 29 La inort 

est mme organisée. Elle est devenue sa Secrtaire. Elle 

se souvient d'ailleurs avec nostalgie du temps o elle était 

associe avec le hasard et non mise au service de la logique 

et du rglement. 3° La domination de ce duo est presque 
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complete. 

Ii n'y a que Diego qui s'oppose vraiment eux. Ii 

refuse l'efficacité qui se sert du meurtre pour abolir le 

meurtre et de la violence pour guérir lhinjustice.31 Son 

opposition, c'est le cri de révolte de Prométhée, ce cr1 qui 

s'élve chaque fois qu'un pouvoir démesuré se manifeste. 

Aucun pouvoir ne peut prétendre a la justice comme le 

souligne le choeur: "Non, ii n'y a pas de justice, mais il y 

a des 1imite5 1132 La déesse Ne'me'sis, la mesure, se inanifeste 

aussi travers Diego. Par la victoire sur sa peur, par son 

courage, ii a triornphé de la Peste comme Cherea avait 

triomphé de Caligula dans Caligula L cette exception prs 

qu'il y laisse la vie. Sa mort tient peut-tre au fait que 

force de choisir entre l'amour et itassujettissement des 

habitants de Cadix, ii ne peut que faire un choix démesuré; 

renoncer a l'amour est aussi deniesure que laiser les hommes 

devenir des esclaves. Malgré tout, on retrouve dans Etat de  

Sige le mme schema my-thique que dans Caligula. Connie 

Cherea, Diego dolt constater qu'aucun homme ne peut exercer 

le pouvoir absolu. Il se met du c6té de ceux qui vivent a. 

mi-hauteur: c'est seulement la qu'ils peuvent être grands, 

qu'ils sont plus grands que La Peste. Leurs plus grands 

crimes trouveront toujours une excuse tandis que les crimes 

commis contre eux trouveront peut-tre des raisons mais 

aucune excuse. Cette vie mi-hauteur, Diego la partage 

avec les autres homme's. En étant fidlea cette pauvre 
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vérit, ii peut rester fidle ce qu'il a de plus grand et 

de plus solitaire. 33 On retrouve l'équilibre entre les 

quatre figures mythiques dja fami1ires: Sisyphe peut faire 

son bonheur seul, male Prométhe partage aivec lee autres 

hommes sa condition; Dionysos peut enivrer l'esprit 

contemplatif mais le Minotaure maintient lThomme au sol. 

Pour être grand l'homme doit done consentir a vivre entre 
ciel et terre: la tate au-dessus de la terre mais lee pieds 

ancrés, dane la boue. Ii peut respirer ltideal, se consumer 

de bonheur male il doit consentir a e^ tre comme lee autres 
hommes: encore une fois on retrouve lee quatre e'le'ments. 

Dane cette position a mi-hauteur, lee hommes qui baissent 

lee yeux ou courbent le doe seront toujours plus grands que 

lee bourreaux, que ceux qui prétendent être au-dessus d'eux. 

Dane Lee Juetee, lee bourreaux ne sont pas au-dessus 

des hommes courbés mais lie exécutent lee hommes qui se 

pensent au-dessus. Les personnages principaux de cette 

piece, Kaliayev et Dora ont dja existé: ils étaient des 

terroristes rueses du debut du sicle. Ils voulaient 

établir la justice et recouraient aux attentats a la bombe 
contre des personnalités politiques. Ceendant, ils ont 

payé de leur propre vie lee meurtres réussis. Une vie pour 

une vie, telle était leur philosophie. 34 voila l'apport de 

l'Histoire. 

Camue voyait dane leur philosophie un raisonneinent faux 

male respectable: ttUne vie ravie ne vaut pas une vie 
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donne". 35 ii semiie done que Camus n'approuvait pas la 

conduite de ses deux hros, Kaliayev et Dora. Mais ii 

ajoute, en 1955, que l'action juste et bonne reconnalt qu'il 

y a des limites et qu'il y a des gens qui se permettent de 

franchir ces limites: tuer les autres sans payer de leur 

personne. Ce n'était pas le cas pour ses deux hros et voila' 

pourquoi ii les admirait. 3° 

Cependant, us doivent eux aussi abstraire la victime: 

ce n'est plus un honime qui a une coupure de rasoir ou un 

sourire qu'on tue, ctest un des symboles du despotisme qu'on 

supprime. Eux aussi done, us sont habits par le inal, par 

lTabstraction. Mais us reconnaissent, une fois leur crime 

acconipli, qu'ils ont franchi une limite et us no vont pas 

plus loin: ils paient La r6volte contre l'injustice faite 

au peuple a motive' leur action et les a pousss . 

transgresser la unite. En fait, us franchissent deux 

unites. Avec le meurtre, une premiere unite est dpasse; 

avec le suicide, une autre limite est aussi franchie. 'On ne 

peut aller plus loin que le meurtre mais on ne peut 

galement aller plus loin quo le suicide. Le Mythe de  

Sisyphe rejetait le suicide comme solution et L'Homme  

rvolt  condamnait le meurtre. Kaliayev va done a la fois 

contre Sisyphe et Prométhe. Par son acte double, ii 

condamne la dmesure du grand due tout en punissant la 

sienne. Ii s'est substitué Nmsis. Cette prise en main 

des fonctions de la desse vient de la situation 
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particulire o sont places les terroristes russes. Selon. 

Dora, elle et ses camarades sont condamnes tre plus 

grands quTeuxmgmes. us desireraient l'amour plut6t que la 

justice mais itinjustice leur colle la peau. 37 us 

doivent la combattre et mourir. Que reste-t--il une fois que 

le bourreau a fait son oeuvre et pendu Kaliayev? Il reste 

le témoignage des révoltés: Kaliayev n'est plus un 

meurtrier. 38 

Pour Dora, l'amour est mort en mme temps que Kaliayev. 

Elle est devenue Prométhée mais l'oiseau a finalement d.évoré 

son coeur. Elle s'en va vers son destin qui est une corde 

par une nuit froide... 39 

Dans le thé.tre de Camus, le héros doit so confronter 

l'absurde, c'est-..-dire qu'il doit faire face . la 

contradiction entre ses idéaux et sa situation. Le monde 

est absurde non pas en soi mais parce que le besoin de 

l'expliquer n'est janlais satisfait et ne le sera jamais. Si 

le monde n'a pas de sens pour le héros quelle sera la 

motivation de son action? 

Le héros qui échoue est celui qui ne peut équilibrer 

ses désirs d'absolu avec l'absurde du monde. Si l'absurde 

semble nier le bonheur, comme l'affirme Caligula en disant 

que les hommes meurent et ne sont pas heureux, c'est qu'il a 

franchi la limite en voulant transformer son désir d'absolu 

en absolu. En voulant changer l'ordre du monde, ii a voulu 

remplacer les dieux, dbo. sa démesure, d'o son échec. 
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Quant a Scipion, le pote, ii a voulu devenir dieu en se 

détachant des problmes humains et ce faisant, ii a échoué 

lui aussi. Seul Cherea, qui veut vivre et être heureux 

malgré la difficulté de ltentreprise, fait un geste d'homme: 

ii tue Caligula pour conserver ses chances de bonheur et 

celles des autres hommes. Dans Caligula, l'absolu n'est pas 

la réponse au défi de 1'absurde. 

Le Malentendu explore la réponse individuelle face 

l'absurde. Tuer au hasard pour acquérir sa liberté 

transforme la victime en une abstraction. Clest une autre 

faQon de se substituer aux dieux tout comme l'avait fait 

Caligula. Encore une fois, la limite est franchie. 

Etat de Siege présente une autre reaction face 

l'absurde. LTEtat veut éliminer l'abeurde en organisant les 

hommes jusqu'au bout, jusqu'a la mort et la mise en oeuvre 

de cette idée dépasse une fois de plus la limite. 

Dans Les Justes, les héros restent au niveau des 

hommes. Mais peut-on tuer pour eux en faisant le sacrifice 

de sa vie? Une vie pour une vie est-ce une bonne fagon de 

faire face l'injustice qui est absurde? Camus lui-mme 

n'approuve pas ce raisonnement mais ne peut condamner ses 

héros de façon definitive. 

Tous ces héros camusiens évoluent dans le monde 

mythique forme' de Sisyphe, de Prométhée, de Dionysos et du 

Minotaure. Le héros qui ivaintiendrait un équilibre parfait 

entre ces quatre figures ne peut exister. Equilibrer 
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parfaitement l'tre public et ltre priv tout en laissant 

se manifester la bate et le divin de façon 'égale est une 

tâche insurmontable mgme pour un hros. L'quilibre dont ii 

est question dolt faire appel la notion de limite,, a cette 

cinquime figure mythique, celle de Ne'me'sis. Le héros qui 

obtient l'approbation de la déesse est celui qui ne 

s'éloigne pas trop de l'équilibre, celui qui, par sa 

conduite, ne nie aucun aspect de lui—mme et qui du mme 

coup, ne nie pas les autres hommes et n'en fait pas des 

abstractions. Cet équllibre, on lta aussi iden.tifié au 

coinporteinent des quatre 616ments et particulirement a 
l'opposition entre les élénents passlfs, la terre et l'eau, 

et les e'le'ments actife, 1'air et le feu. Une victoire 

complete d'un cté ou de l'autre est néfaste pour l'homtne. 

Les nouvelles 

L'Exil et le Royaume, publié en 1957 aprs LtEtranger  

(1942), La Peste (1947) et La Chute (1956) révle le mme 

monde niythique que celui du thétre. Les nouvelles de ce 

recueil présentent certains aspects mythiques intéressants 

qui pourront s'avérer utiles dans l'étude des récits. Les 

nouvelles ne seront done pas étudiées séparément mais les 

aspects mythiques qui s'en dégagent le seront. Du fait que 

ces nouvelles ont paru aprs l'oeuvre thé.trale originale et 

les récits, ces aspects revtent une importance plus grande 
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parce quton peut imaginer que l'auteur y tenait plus 

par ticulirement. 

La contemplation occupe encore une place importante 

dans ltesprit de Camus comme en tmoigne "La femme 

adultre". Dane cette nime nouvelle, on peut examiner les 

tapes par lesquelles passe 1'hro!ne pour arriver 

La so1idarit entre les hommes fait 1'objet de 

quatre nouvelles mais abordée chaque Lois de façon 

différente. Le prob1me de la puissance est lie a'  de 

la supériorité d'une croyance cur une autre dans "Le 

Renégat". La nature participe a l'action de la plupart des 

nouvelles. A premiere vue, ces aspects n'évoquent pas tous 

le mythe, male la fagon dont Canius lee exploite nous remet 

en presence du monde mythique désormais familier. 

Ii n'est pas nécessaire d'étudier a fond la nouvelle, 

"La femme adultre", pour constater qu'il stagit de la 

description d'une extase. Ii suffit de comparer les 

derniers paragraphes de cette nouvelle avec l'épisode de 

Vicence dans l'essai, ttLa Mort dans 11..mehT, pour s'en 

convaincre. Janine tourne avec le ciel en mouvement4° tout 

comme le narrateur de l'eseai tournait avec lee jours. 41 

L'héro!ne de la nouvelle, elle aussi, est réunie son être 

profond. 42 Selon R. Quillot, la place du corps est 

constamment marquee dans ce récit. 43 Une Lois qu'on a 

compris que Janine ne commet pas l'adultre au sens habituel 

du mot, on s'interroge cur le sens de ce titre. L'extase 
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qu'elle connait s'accompagne de sensations et d'images qui 

rappellent une relation sexuelle: Janine s'ouvre a la nuit; 

l'eau de cette nuit l'emplit et le flot, monte jusqu'a sa 

bouche pleine de gémissements et finalement, le ciel entier 

s'étend au-dessus d'elle, renversée sur la terre. 44 On 

comprend ds lors la signification du titre. Janine commet 

l'adultre avec la nature. Par la', elle se retrouve 

elle-mme. L'importance attachée au corps durant 1'extase, 

montre que le mythe de Dionysos et celui du Minotaure, tous 

deux places sur l'axe vertical de la croix mythique déja 

analysée, tendent a so fusionner p1ut6t qu se repousser. 

Peut-tre s'agit-il de la vraie fagon de porter sa lucidité 

dans l'extase comme voulait le faire Camus de's 1937. 45 

"La femme adultre" laisse voir de fagon claire 

l'itinéraire de l'aventure de Janine: le dépaysement, 

l'appel, l'entrée dans un monde nouveau, l'extase et le 

retour son ancien monde. 

Pour Janine, le dépaysement, c'est d'abord le desert 

mais c'est aussi le fait qu'elle y est placée sans y avoir 

vraiment consent!. Refuser de venir lui aurait demandé trop 

d'énergie. Do ce dépaysement naft l'insécurité puis 

l'angoisse: elle realise qu'elle s'accroche a son mari parce 

qu'elle a peur de mourir et que cette peur l'empche d'gtre 

heureuse. O'est l'angoisse. Elle entend alors un appel si 

faible qu'il semble muet. Elle choisit quand mme d'y 

répondre. Pour allen vers l'appel, elle dolt quitter la 
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chambre o elle dort avec son man. A l'extrieur, ii fait 

nuit. Rien n'est familier. Elle court jusqu'au parapet du 

fort elle peut conternpler le dsert, un monde qui n'est 

pas le sien. Lorsque le silence se fait en elle, elle peut 

enfin vivre.l'extase. Ensuite, elle revient dans la chambre 

d'o. elle était sortie. La re'int e' gration de Janine dans son 

monde n'ira sans doute pas sans heurts puisque Camus nous 

laisse sur le commentaire de Janine pleurant de joie a son 
mari qui se demande ce qui se passe: "Ce n'est rien mon 

chéri.. s1140 Chose certaine, cette experience l'a changee 

profondement male c'est a nous d'imaginer la suite. 
Si la contemplation s'atteint cur l'axe vertical forme 

par Dionysos et le Minotaure, la solidarité se joue sur 

"axe horizontal dont lee p1es sont Sisyphe et Prometh6e. 

Dane "Lee Muets", la revolte legitime des ouvriers a propos 
de leur retour force au travail est remise en question par 

l'attaque subite de la fille du patron. Devant ce malheur, 

us ne peuvent que rester muets. Mme révolté, l'homme 

partage son sort avec tous les autres hommes. La division 

en camps opposes que suppose nécessairement tout acte de 

révolte disparalt lorsque frappe le destin ou le malheur. 

L'homme révolté redevient l'homme, Prométhée redevient 

Sisyphe. Dane "L'Hte", le mgme drame se joue a une échelle 
socio-politique qui dépasse le héros, Daru. Même s'il offre 

la liberté au prisonnier arabe qu'on lui a remis, il est 

quand mme anonymement accuse d'avoir livré un Arabe. Dane 
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le conflit a1grien naissant, les raisonnements erronés tels 

T5j tu n'es pas avec nous, tu es contre nous', prédoniinent. 

Si on y consent, on se retrouve a faire une guerre a 
laquelle on ne croit pas; si on les refuse, on se retrouve 

seul comme Daru. Avant cette condamnation a la solitude, 
Daru, 1'instituteur, était une sorte de Prométhée puisqu'il 

luttait a la fois contre la famine et l'ignorance. Encore 

une fois, Prométhée et redevenu Sisyphe isolé sur son 

rocher. Le maiheur individuel avait freiné la révolte dans 

"Les Muets" alors que le malheur collectif isole le héros 

dans flLtHteh1 

Dans "Jonas ou l'artiste au travail", le héros, Jonas, 

veut s'isoler pour pouvoir peindre en paix. Le problme est 

different puisque 1'isolement est ici pergu comme étant 

souhaitable. Que découvre Jonas enfermé dans sa soupente? 

On n'en est pas certain mais la question nous est posée. En 

effet, l'artiste y a peint un mot qu'on ne peut lire avec 

certitude: solitaire ou solidaire? Mme isolé dans son 

travail, l'artiste demeure-t-il solidaire des autres hommes? 

Mme en poussant son rocher, Sisyphe reste-t-il en communion 

avec lee autres hommes? Y a-t--ilune solidarité qui 

transcende la solitude? 

C'est aussi un tre seul que nous propose "La Pierre 

qüi pousse". Par solidarité, l'ingénieur, d'Arrast, aide le 

coq a porter sa pierre, puis il la porte a sa place mme 
s'il ne partage pas les croyances a l'origine de cette 
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entreprise. P1ut6t que de porter la pierre a l'église, 

dtArrast la transporte jusqu'a la plus pauvre demeure qui 

est celle du coq. Dun point de vue personnel, cet acte le 

remet en contact avec sa force et il sent sa propre vie qui 

recommence. D'un point de vue social, son acte lul permet 

de rintégrer la compagnie des autres hommes comme en 

tmoigne la place vide qu'on l'invite occuper autour de la 

pierre. Sisyphe isolé renalt a la vie, en portant la pierre 

de quelqu'un d'autre,la pierre d'un autre Sisyphe, pareil a 
lui-mme au fond, malgre la diffrence de couleur, de 

croyance et de niveau social. 

La solidarit humaine peut done sTaffirmer au-dela de 

conflits a l'échelle humaine comme les conflits syndicaux; 
elle se retrouve peut-tre au coeur mgme de la solitude; 

elle permet de sortir de la solitude. Mais cette solidarité 

est menace quand des conflits entre peuples se produisent. 

Lorsque deux camps irréductibles staffrontent, la tentation 

de la puissance reste toujours présente comme semble 

l'indiquer "Le Etenégat ou un esprit confusrt. Le héros est 

un esclave qui a change de Dieu. Serviteur du Dieu chrétien 

et européen qu'il voulait imposer a des barbares réticents 
en les subjugant comme un soleil puissant, il est devenu 

l'ap6tre du Dieu représenté par le fétiche parce que c'était 

celui des puissants. C'est done un désir de puissance qui 

pousse cet esprit confus a vouloir tuer le missionnaire qui 
sTen vient. Cependant, le sens de cette nouvelle nTest pas 
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comp1tement limpide. Si les consquences du dsir de 

puissance sont claires, toutes les tentatives de conversion 

sont-efles identifiables a. un dsir de puissance? La 

question reste posée. Prométhée, parti enseigner aux 

hommes, était pouss par des motifs de puissance dont la 

vraie rvolte n'a que faire. En chemin,i1 s'est done rang 

du c6té de la puissance et ce, mme en devenant esciave. Ii 

a rejoint le camp du personnage La Peste et celui de 

Caligula, le camp de 1'abstractjon. Comme 1'empereur 

romain, ii constate trop tard que sa route n'était pas la 

bonne. 

Comme la so1idarit humaine, la participation de la 

nature a. 1'action est un élément important dans de 

nombreuses nouvelles. Dans "La femme adu1tre", la nature 

donne en fait la réplique Janine. Les quatre e'l e' ments 

participent a 1'aventure de 1'héro!ne. Dtabord 1'air s'unit 

au feu: 1'espace silencieux se peuple de milliers d'toi1es. 

Puis 1'eau de la nuit ltenvahit. Renverse enfin sur la 

terre, c'est le ciel entier qui sTótend au-dessus dTelle. 

La nature est alors un veritable personnage puisque 

l'hero!ne commet l'adultre avec èlle. Dans "Les Muets't, la 

participation de la nature est celle de la mer, de i'element 

aqueux. Elle y correspond au d6sir de recommencer: Yvars la 

contemple tous les soirs et voudrait que sa femme et lui 

redeviennent jeunes pour partir de l'autre côtê de la mer. 

C'est encore la mer qul reunit itAmerique du Sud, l'Afrique 
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et l'Europe dans "La Pierre qui pousse" et qui symbolise la 

solidarit entre les hommes; de plus, c'est le bruit de 

l'eau qui emplit le hros d'un bonheur tumultueux aprs son 

geste de solidarité. Dans "L'll6te", 1'étendue sauvage, 

créée par la combinaison de la terre et de l'air qui permet 

une vision sans obstacle, accentue la solitude de Daru. 

Dans "Le Ftenégat ou un esprit confus", c'est la chaleur et 

la lumire qui participerit au désir de puissance. Lorsque 

finalement, l'esprit confus reniet en doute sa voie, ±1 fait 

nuit et le soleil a disparu. 

Dans presque toutes les nouvelles, Camus donne a la 

nature le r61e d'un personnage ou fait de la nature une 

force nécessaire 1'action. Ce sont les forces naturelles 

reliées aux quatre élénients primordiaux que l'auteur 

exploite dane ces nouvelles. Ii demeure également fidle 

son monde mythique puisque la solidarité entre lee hommes 

est un aspect essentiel de ce monde tout connie la 

contemplation. Dans une de ces nouvelles, des étapes 

précises dane le cheminement de l'héro!ne ont été 

découvertes. 

Le thé.tre et lee nouvelles sont venue confiner ce que 

les essais avaient révélé des mythes chez Camus. Ceux-ci, 

rendus encore plus vivants par leur fusion avec des 

personnages de fiction restent toujours identifiables au 

quatuor mythique crucifonme de Sisyphe, de Prométhée, de 

Dionysos et du Minotaure. Les quatres éléments, que ce soit 
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sous forme symbolique ou au travers de la nature, font 

encore partie intgrante du monde mythique de Camus. 

Limportance accordée aux mythes dans les essais, d'abord, 

dans 1'oeuvre th&tra1e ensuite et finalement dans les 

nouvelles laisse prévoir qu'il en sera de mme dans les 

récits de Camus, LtEtranger, La Peste et La Chute. 
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Chapitre IV: Les rcits 

Recenser lea passages des rcits o on peut retrouver 

lea mythes chers Camus serait une entreprise valable mais 

lea examiner de faQon plus globale pour en saisir l'ambiance 

et le caractre mythique apparat plus intressant. Savoir 

en quoi us sont des mythes est plus captivant ce stade-ci 

que de savoir oa retrouver Sisyphe, Promthée... Dans 

L'Etranger, l'itinraire de Meursault sera compare .celui 

du hros mythique en ge' ne' ral. Dans La Peste, le mythe de la 

peste cr par Camus ainsi que lea héros qui s ty manifestent 

seront tudiés alors que dans La Chute, c'est l'aspect 

mythique de la déchéance du hros qui sera examine. 

L 'Etranger  

De "La femme adultrett, on avait tire' certaines tapes 

dans l'aventure de l'héro!ne: le dpaysement, l'appel, 

l'entre dans un monde diffrent, l'extase et le retour dans 

le monde d'avant l'aventure. Cela ressemble suffisamment a 

l'itinéraire que Joseph Campbell attribue de nombreux 

héros mythiques pour inviter la comparaison entre le 

personnage le plus connu de Camus et le hros aux mule 

visages, élaboré dans The Hero With a Thousand Faces. En 

quoi consiste le voyage du héros de Campbell? Meursault 

fait-il le mme voyage? Y a-t-il des points divergents 

entre eux? 
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Joseph Campbell divise le voyage du hros mythique en 

trois grandes parties: sparation et dpart, épreuves et 

victoires de l'initiation et finalement, retour dans la 

société. Chaque partie se subdivise en étapes communes a la 

plupart des hros mythiques. 

Le héros ne part pas .l'aventure un bon matin sur un 

coup de tate: il doit recevoir un appel dans des 

circonstances souvent exceptionnelles mais il peut le 

refuser ou l'accepter. Ii peut retourner ses occupations 

habituelles pour un temps mais ce moment-la' , il ne les 

trouve plus aussi enrichissantes. L'appel se fera alors de 

plus en plus pressant et s'il rests toujours sans rponse, 

le hros devra être entran inconsciemment dans ce voyage. 1 

La premiere rencontre qu'il fait sur le cheinin de 

ltaventure est celle d'une figure protectrice, unalli 

possdant la plupart du temps des caractristiques 

surnaturelles. C'est cette figure qui va lui permettre de 

traverser le premier seull menant vers l'autre monde. 

Cependant, un gardien en interdit l'entrée et un combat doit 

stengager avec lui. La dfaite signifie la mort, la 

victoire, le passage dans l'autre. monde, parfois symbolisée 

par le ventre d'une baleine qui engloutit le héros, laissant 

ainsi croire aux autres qu'il est mort. 2 

Son initiation peut alors commencer. Durant celle-ci, 

plusieurs épreuves l'attendent. Elles varient l'extrine 

mais en ge'ne'ral, le héros se vainc lui-mme: 
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... One by one the resistances are broken. He 
(The Hero) must put aside his pride, his virtue, 
beauty, and life, and b -' w or submit to the 
absolutely intolerable. 

Au dbut de cette tape, rien n'est acquis et tout est 

partiel, que ce soit victoire, extase ou coup d'oeil dans le 

monde merveilleux. 4 

Une fois que toutes les barrires ont été franchies et 

que tous les ogres on.t vaincus, l'aventure ultime est 

souvent représente par le manage mystique avec la Déesse 

Reine du Monde 5 mais pour en gtre digne, le hros ne doit 

pas cder la femme tentatrice pour arriver a se dépouliler 
de son propre corps. Ii devient alors libre. ° 

La vision du pare (Dieu et le monde) subit alors une 

transformation. Le pare n'est plus un ogre et le fils 

(héros) n'est plus un pécheur. 7 La colre de Dieu et 

l'indignité du pécheur disparaissent pour donner au héros 

une vision plus adequate de la situation. Une fois cette 

dernire peur-croyance abolie, l'illumination le révle a 
iui-mgme. Ii s'élve alors a un état supra-humain de la 
conscience. De cette hauteur, l'esprit peut contempler 

l'indicible: 

There goes neither the eye, nor speech, nor the 
mind: we know It not; nor do we see how to teach 
one about. It. Different It is from all that 8are 
known, and It is beyond the unknown as well. 
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A ce niveau de conscience, Dieu et le hros sont crucifis, 

annihilés, drnasqués devant ltinnommable qui reste seul. 

De ce zenith, le héros réintgrera le monde. Ii peut 

aussi refuser et se retirer du monde. S'il choisit de 

retourner parmi les hornmes, ii sera habituellement porteur 

d'un elixir pour- la restauration de la société. Ce retour 

s'accompagné des mgmes étapes que celles du depart et le 

seuil doit gtre refranchi en sens inverse. Le héros devient 

ainsi un Maitre dans les deux mondes. Ii pout, en effet, 

passer do l'un a iTautre. La signification de ce voyage, 

Joseph Campbell la resume ainsi: 

The individual, through prolonged 
psychological disciplines, gives up completely all 
attachment to his personal limitations, 
idiosyncrasies, hopes and fears, no longer resists 
the self-annihilation that is prerequisite to 
rebirth in the realization of truth, and so 
becomes ripe, at last, for the great at-one-nient. 
His personal ambitions being totally dissolved, he 
no longer tries to live but willingly relaxes to 
whatever may come to pass in him; he becomes, that 
is to say, an anonymity. Th Law lives in him 
with his unreserved consent. 1 

Patrice Meursault apprend la mort de sa mare au debut 

de LtEtranger. Voila iTappel qui reste sans réponse: 

J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de 
tire, que marnan était maintenant enterrée, que 
jT allais reprendre mon travail et quTo  somme 
toute, il nTy avait rien de changé.T 

Son attitude indifférente envers les actions des autres ou 

mme les siennes indique que ce n'est sans doute pas le 
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premier appel que regoit Meursault. Ii rapporte avoir déja 

eu des ambitions mais qu'il avait vite compris que cela 

tait sans importance re11e. 11 Il ne trouve done plus ses 

activits habituelles enrichissantes. L'indifférence qu'il 

montre a l'gard du manage ou de l'amour ne signifie pas 

pour autant un refus dfinitif l'appel. Ii est dj 

dpaysé mais ii ne part pas, car rester ou partir, cTest la 

mme chose. Le destin, pour paraphraser Sénque, devra 

trainer a l'aventure un homme aussi indifferent. Qui va se 

charger de trainer ce heros amorphe? Raymond Sints, le 

souteneur, deviendra l'agent du destin. En effet, ce 

personnage entraine peu . peu Meursault vers son voyage 

mythique. Son indifference devant les actes de Raymond et 

son association avec lui l'ont amene cur cette plage o. ii 

va tuer itArabe. Pourquoi ce meurtre? Plus tard, Meursault 

dira que c'etait . cause du soleil. 12 Pourquoi ce role 

extraordinaire donnee la nature? Pourquoi favorise-t--elle 

ce meurtre? Que représente ce meurtre? 

Si on suit le schema de Campbell, l'aide fournie par la 

nature devient l'aide surnaturelle accordée au héros et le 

meurtre de l'Arabe correspond son combat avec le gardien 

du ceuil. L'aspect surnaturel de la rencontre de Meursault 

et de ltArabe est souligné par la nature et particulirement 

par le r61e du soleil qui a glissé auparavant sur le 

revolver et qui maintenant transforme le couteau de l'Arabe 

en une longue lame qui atteint Meursault au front. 13 Le 
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soleil consacre en quelque sorte les arrnes du combat. Cette 

participation surnaturelle de la nature est sou1igne dans 

toute ltépisode du meurtre. Ella devient mme apocalyptique 

lorsque Meursault est cur le point de tirer le premier coup 

de feu: 

Il rn'a semblé que le ciel s'ouvrait cur toute son 
tendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon 

gtre s'es 1tendu et jtai crispé ma main cur le 
revolver. '+ 

On a souvent pane do ltaspect anonyme des personnages 

désignés par leur fonction dans ce récit cornme le directour 

do l'asile, le juge, le procureur, l'avocat, etc... niaic on 

a peu insisté our la fonction que jouait la victiine, cet 

Arabe anonyme. La rencontre de Raymond at do Meursault avec 

les deux Arabec cur la plage éclaire ce role. Dans ce 

passage, les Arabes cont acsociés a la nature. 15 L'Arabe 

reprécente-t-il l'homine naturel? Pourquoi alors le tuer? 

Meursault 1ui-mme act trc prs de l'homme naturel 

puisqu'il est dégoOté par les avant-bras blancs de Raymond 

Sints. 1° Ce dernier évite le soleil, ne va pas se baigner, 

etc... En somme, ii représente l'homme civilise'. Meursault 

'a deja quitté la société civilisée en partie puisqu'il 

manque d'ambition, qu'il est indifferent aux institutions 

comme le manage ou aux ce're'monies comma l'enterrement... 

Meursault est done un homme indifferent mais dépouillé du 

vernis de la civilisation. Ii est redevenu par ce 
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dpoui1lement un homme naturel. Ce meurtre implique-t--il un 

plus grand dépouillement? Se dpouil1e-t-i1 de son masque 

d'homme naturel? Par cette action, tue-t--il lthomme naturel 

en lui? Le meurtre de l'Arabe est-il un triple meurtre: 

meurtre rel qui entraine sa condamnation . mort? meurtre 

mythique du gardien du seuil? dépouillement de ce qui le 

retenait parmi les hommes? Quoiqu'il en soit, aprs ce 

meurtre, Meursault, englouti par la prison comme Jonas par 

la baleine, mourra la société des honimes a un tel point 

qu'il ne reconnaitra plus, dans sa gamelle, sa propre image. 

Son initiation commence de' s son incarcration. Jusque 

la', son dpouillement avait surtout été d'ordre social: 

dpouil1 du vernis de l'hoinme civilise' et dpouil1 de sa 

simplicit d'homme naturel, il ne peut appartenir aucune 

des deux soci4ts. En prison, il va se dpouiller de Ses 

ides d'homme libre. Le pire problme est l'absence des 

femmes si bien qu'au dbut il y pensait beaucoup: 

" ... j'tais tourment par le dsir d'une femme... 
je pensais tellement une femme, aux femmes, 
toutes celles que j'avais connues, toutes les 
circonstances ou je les avais aim6es, que ma 
cellule s'emplissait de us les visages et se 
peuplait de mes dósirs." 

Il en va de mme de ses autres désirs que ce soit celui 

d'une ci garette ou celui provoqu par le souvenir de la 

sensation de l'eau de la mer sous la plante de sea pieds. 

Peu a peu, il ne participe plus ces dsirs mais il leur 
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trouve une fonction utile: us tuent le temps. Ii se 

dpouille de ses instincts, de ses habitudes, de ses désirs 

tout comme le Héros qui ne cede pas la femme tentatrice. 

D'autres épreuves l'attendent. 

Aprs sa condamnation a mort, ii cherche tous les 

moyens d'chapper la certitude de sa mort: "Ce qui 

mhintéresse en ce moment, c'est d'échapper la mcanique, 

de savoir si ltinvitable peut avoir une issue.1118 Sa 

recherche d'une porte de sortie commence par ltide d'une 

evasion mais son ignorance en la matire lui interdit mme 

de croire qu'au moms une fois, le hasard et la chance ont 

change quelque chose. Mais l'imagination lancee ne s'arrte 

pas l. Devant l'implacabilite de la sentence, un on 

d'injustice lui monte aux lvres. Ii remet en question le 

senieux d'une telle condamnation. Ii va mme jusquT 

imaginer qu'il reforme le systme penal pour introduire la 

possibilite d'une chance pour les condamns. Cependant, la 

mecanique le reprend bien vite. Mgine le grandiose de la 

montée ltechafaud lul est enlevé puisqu'il se souvient que 

la machine est au niveau de l'homme qu'elle tue. 

L'imagination ne peut s'accrocher un tel prosa!sme et 'Ili 

encore la mécanique écrasait tout: on était tue 

discrtement, avec un peu de honte et beaucoup de 

précision.t119 Nouvel échec. L'imagination ne peut trouver 

d Tissue. 

La raison va s'attaquer au problme. Mourir maintenant 
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ou dans deux ans, cela revient au mme puisqu'il faut mourir 

de toute fagon. Mais encore l, il sent un bond terrible 

la pensée de vingt ans de vie perdus. Ii analyse tour a 

tour le rejet de son pourvol et sa grace. Ii tente de 

rester calme dans les deux cas. Mais une fois de plus, il 

reste incapable de résoudre le problme. Il est dépouill de 

tous ses lnoyens. Rien ne peut le sortir de cette situation. 

C'est au moment o. l'espoir achve de se distiller que 

1'affrontement avec le prtre se produit. Le Héros fait 

inaintenant face l'autorité de l'autre monde, Dieu. Le 

représentant de ce Dieu lui dit qu'il a commis un péché que 

la justice des homines n'a pas lave'. Mais Meursault refuse 

le péché, il ri'accepte quo sa culpabilité pour laquelle il 

va dtailleurs payer. Plus loin, il refuse de perdre son 

temps avec Dieu. Lorsqu'enfin le prtre, a court do moyens, 

annotice son intention de prier pour lui, la conscience du 

Héros s'élargit devant la certitude ignorante du prtre. Le 

souffle égalisateur de la mort lui 'fait comprendre que: 

"Tout le monde était privilégié..." mais aussi que: "Le 

chien de Salamano valait autant que sa femme" 2° Puisqu'un 

seul destin doit l'élire, il l'accepte. En l'acceptant, il 

accepte tous lea destins et au travers des yeux du Destin le 

chien de Salamano vaut effectivernent autant que sa femme. 

L'acceptation de son destin et son abandon devant lui 

provoquent l'illumination. Cette acceptation rappelle la 

soumission . 'l'absolument intolerable' du héros mythique de 
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Campbell. 

Cette illumination se traduit par une "merveilleuse 

paix't, par une ouverture "a la tendre indifference du 

monde ,21 qui est une autre reprsentation du manage 

mystique avec la Deesse Reine du Monde. 

Son retour la societe des hommes sera trs bref nials 

il sera necessaire pour que le voyage du heros soit complet 

connie Meursault le dit lui-mme: 

Pour que tout solt consommé, pour que je me sente 
moms seul, ii me restait . souhaiter qu'il y alt 
beaucoup de spectateurs le jour de mon ex6cutio 2 
et qu'ils m'accueillent avec des cris de halne. 

Le héros a ternilné son péniple; ii a été totalement 

transformé. Par l'élargissement de sa conscience, ii 

comprend que les spectateurs son exéöutlon ne peuvent que 

le ha!r et pourtant ii souhaite leur venue en grand nombre. 

Pourquoi? Par solidarité avec les autres hommes qu'il a 

pourtant dépassé par la conscience? Par la réalisation de 

leur importance puisqu'eux aussi, un destin les a élus? 0u 

bien eat-ce parce que "... The Law lives in him with his 

unreserved consent" 23? 

Meursault est-il seulement une facette du héros aux 

mille visages? La correspondance établie cache-t-elle de 

divergences majeures? 

Peut-on partir de la correspondance entre Meursault 

et le héros-type construire un mythe? Voila la question. 
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Une réponse affirmative impliquerait que Meursault est 

réellement une facette du héros aux mule visages. Répondre 

par la negative signifierait que la correspondance deja 

établie cache des factèurs divergents assez importants pour 

prévenir l'identification mythique. Meursault, a ce 

moment-la, ne serait qutun lointain cousin du héros de 

Campbell. 

La premiere grande difference entre les récits 

mythiques et L'Etranger est le narrateur. Le narrateur 

toujours omniscient des mythes est devenu le je. .Le héros 

raconte son histoire. Ii ny a pas d'intermédiaire entre la 

perception de son vécu et ce qu'on lit. La vision de ce 

récit est toujours réduite a un seul point do vue, celui du 

héros, alors quo dans lee rnythes, le point de vue do chaque 

participant est généraleinent connu. La légende peut 

difficilement s'emparer d'une histoire o. ii nty a qu'un 

seul point do vue. Le style austre et peu orné de cette 

narration au passé compose ne correspond pas au style 

fabuleux du récit mythique habituel. Mais ces problmes no 

sont que d'ordre technique et ne présentent pas en tant quo 

tels des objections suffisantes. 

Cependant, aux objections techniques vient s'ajouter 

itabsence du merveilleux. Ii y a certes do l'extraordinaire 

dans la.participation do la nature au meurtre de l'Arabe ou 

dans la vision finale mais l'ordinaire prévaut dans le reste 

du récit. L'extraordinaire ne laisse pas supposer qu'il y 
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ait eu entrée du héros dans un autre monde. Toute 

1'histoire se passe dans un seul monde qui se rétrécit ou 

s'élargit a 1'inverse des états de conscience du héros.. 

Lors de l'enterrement de sa mare et lors du meurtre, le 

rétrécissement de la conscience est évoqué par la montée de 

la chaleur: le monde immense ilécrase et sa conscience 

diminue. L'élargissement de son champ de conscience est 

représenté par le rétrécissement du monde: ii se reveille 

avec des étoiles sur le visage et sa conscience devient 

alors cosmique. Ii s'agit bien d'une experience mystique 

mais peut-elle devenir celle d'un héros inythique? Qui est 

Patrice Meursault? D'oa vient-il? Queue place occupe-t-il 

dans la société? Quelle est son envergure? 

On apprend d'abord qu'il a mis sa mere l'asile 

probablement parce qu'il regoit un salaire minhrne et qu'il 

vit dans un petit appartement. A propos de see origines, il 

est p1ut6t discret mais on salt qu'il a dO. abandonner see 

etudes par manque d'argent. Ctest un petit employé dans une 

compagnie de transport maritime. Ctest done un homme 

instruit male qui n'a pas de d1p16mes supórieurs. Ii est 

assez pauvre et ii a un emploi p1ut6t mediocre. Ii a 

cependant beaucoup réfléchi et c'est gré.ce ses réflexions 

qu'il est devenu indifferent aux implications de ce qui se 

passait autour de lui. Cette indifference provoque son 

implication dans lee affaires louches d'un souteneur pour 

finalement aboutir au meurtre d'un Arabe. Ii n'éprouve 
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aucun regret a propos de ce crime, tout juste un certain 

ennui. Est-ce bien l'idée que l'on se fait d'un héros 

mythique? La pauvreté et la mdiocrit sociale de Meursault 

peuvent-elles appartenir au mythe? Son manque de caractre 

est-il compatible avec le courage habituel du hros? 

Qu'est-ce qu'un hros? ".,.A hero is someone who has 

given his or her life to something bigger than oneself..." 24 

rpond Joseph Campbell. Meursault nta pas donne' sa vie s 

quoi ou a qui que ce soit. Ii l'a laisse aller. Il a 

dcouvert quelque chose de plus grand que lui, oui, mais ii 

n'y a pas sacrifi sa vie. Ce n'est que sa condamnation 

mort qui provoque son illumination et non son caractre 

propre, hro!q.ue ou non. Ii n'a rien du Hros dsign par 

le destin et pourtant ii iTest. Il a r6ussi accomplir une 

prouesse d'ordre spirituel: 

...the spiritual deed, in which the hero learns to 
experience the supernormal range of human 
spiritua15  and then comes back with a 
message. 

Oa est son message puisqu'il va mourir lors de son retour 

dans la socité? Son message, est-ce son rcit, L'Etranger  

qui, lui, va retourner dane la socit? Peut-on construire 

un hros mythique a partir d'un personnagé qui doittuer 
pour arriver a l'illumination? Quel est l'objectif moral de 

l'hro!sme? Selon Joseph Campbell, c'est le sacrifice: 

The moral objective is that of saving a people, or 
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saving a person, or supporting an idea. The hero 
sacrifices hmself for something - that's the 
moral of it. 0 

Mais Meursault, lui, ne supporte pas une idée, ne sauve 

personne et dans ce sens, son experience ne présente pas le 

caractre d'universalite necessaire au mythe. Pourtant 

Camus a dit qu'il avait essayé de figurer dans son 

personnage le seul Christ que nous mentions. 27 L'absence 

de morale et surtout l'absence de sacrifice donne au heros 

camusien un caractre individuel car ii ne fait que se 

sauver lui-mme; si son chemin suit celui du heros, son 

caractre n'est pas le mme. Meursault n'est pas un 

stereotype et dans ce sens, ii nous livre le message qu'il 

n'est pas besoin d'etre grand pour être initi6 inais qu'il 

suffit d'etre un homme ordinaire place dans des 

circonstances favorables, ce dont le destin se charge. 

L'acceptation d'une vie ordinaire comme etant l'expression 

du destin fait alors sentir a cet homme ordinaire qu'il a 
été heureux et qu'il l'est encore. 

de Meursault suit bien celui du Heros aux 

mule visages de Campbell. Une correspondance a ete etablie 
pour toutes les etapes importantes du póniple mythique. 

Cependant, le heros de L'Etranqer ne presente pas le visage 

habituel du heros. Il manque de stature et son comportement 

hero!que semble accidentel. du merveilleux dans 

la presque totalité du recit rend l'identification 
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difficile. 

Le monde d'aujourd'hui ne favorise pas l'closion de 

mythes tels que le passé nous les a présentés et c'est 

peut-tre ce déphasage entre le monde moderne et le monde 

mythique que révle la coinparaison entre Meursault et le 

héros aux mule visages. L'homme reste l'homme et la 

correspondance en rend bien compte. D'un autre cté, 

l'hoinme moderne et l'homine mythique sont de lointains 

cousins et c'est ce qui explique les differences 

rencontrées. Selon Joseph Campbell, l'envergure du héros 

moderne a diminué considérablement parce qu'il n'a plus 

l'ambition de sauver le monde tnais celle de se sauver 

lui-mme, ce qui en fait néanmoins un héros mythique: 

But in doing that, you save the world... People 
have the notion of saving the world by shifting 
things around, changing the rules, and who's on 
top and so forth. No, no! Any world is a valid 
world if it's alive. The thing to do is to bring 
life to it and the only way to do that is to find 
in your own cas 8where the life is and become 
alive yourself. 

Meursault est devenu vivant aux portes de la mort et sans 

doute a-t-il rendu son monde vivant, ce monde o il sera 

heureux d'etre accueilli par des cris de haine, révélant par 

la' une attitude digne d'un héros: peut-tre a-t-il la 

stature d'un héros mythique aprs tout! 
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La Peste  

Ds l'exergue29, La Peste entre dane le symbolisme et 

la reprsentation. En effet, on apprend que le roman que 

1'on etapprte a lire remplacera une espce d'emprisonnement 
par une autre: lee Oranais seront prisonniers de la peste; 

mais quelle autre prison reprsente la peste? En 1955,, 

Camus crivait que La Peste avait comme contenu evident la 

lutte de la resistance contre le nazieme et que tout le 

monde dane tous lee pays d'Europe l'avait reconnu. Plus 

loin, ii ajoute qu'on lui reproche peut-tre que La Peste  

puisee servir a toutee lee resistances contre toutee lee 
tyrannies. 30 Quoiqu'il en soit, dane ce roman, la peste 

n'eet jamais directement identifiee a une tyrannie en 
particulier ou a la tyrannie en general. Le fait qu'on 

l'ait tout de suite identifiee au nazieme ou a la tyrannie 
relve a la This de la situation hietorique et des 
intentions de Camus lui-mme. Maie ei l'on consent a 
prendre un peu de recul et aborder lthietoire que raconte 

La Peste sans idees preconguee, on s'apergoit quTelle 

etinecrit fort bien dans le monde mythique de Camus. C'est 

done cet aspect qui sera etudie plut6t que l'aepect 

hietorique ou politique; non pas que cee deux derniers 

aspects soient negligeables, mais ils debordent nettement 

lee visées du present travail. 

Mythiquement parlant, qu'eet-ce que la peete? Avant de 

repondre, il serait bon de rappeler que parmi lee lectures 
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préparatoires La Peste figurait Moby Dick d'Herman 

Melville. 31 A propos de l'histoire racontée dans ce roman 

de Melville, Camus a écrit: 

Mais elle peut aussi se méditer cornme l'un des 
mythes les plus boileversants qu'on ait iginés 
sur le combat de l'homme contre le mal ... - 

On aurait Pu écrire ces mots sur La Peste car le sens 

mythique profond du récit de Camus est également le combat 

de l'homme contre le mal représenté non par un animal male 

par une inaladie, la peste. 

Comment Camus transforme-t-il progressivement une, 

inaladie en mythe du mal? Comment anime-t--il ce mythe? La 

peste a-t--elle une volonté propre? un r61e? Peut-on la 

rapprocher d'autres mythes? Comment s'inscrit-elle dans le 

temps? Une fois ces questions éclaircles, le problme du 

héros va se poser. Qui est le héros mythique? Tarrou? 

Grand? Rieux? 

Assistons d'abord la transformation de la peste en 

mythe. La peste n'est pas nommée au debut. Ses prophtes, 

lee rats, viennent mourir en ville en mme temps que meurent 

quelques personnes. Mais de' s que,le mot est prononcé, la 

peste est aussit6t assoclée a un fléau. Un fléau, dT apr s 

sa definition, est un instrument pour battre lee céréales, 

une piece rigide en équilibre cur laquelle repose les 

plateaux dTune balance qu'on appelle aussi joug, 

l'instrument de la colre divine et enfin, une calamité qui 
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s'abat cur un peuple. 33 L'ide de maladie s'estompe donc 

pour faire place a celle de flau. Mais le fléau est encore 

contenu dans la piece ou le mot 'peste' a ét dit; des 

images, des chiffres des grandes pestes de l'Histoire 

hantent la mmoire de Rieux mais la ville insouciante est 

encore protge par la fentre close. Le contraste en 

alternance entre l'ambiance suffocante de la piece ferme et 

celle de la yule innocente de l'autre c6t de la fentre, 

fait monter la tension. La piece devient bient6t trop 

petite pour contenir is flêau et loreque Rieux ouvre la 

fentre, on a l'imprecsion que la peste so répand cur la 

yule inconsciente du maiheur qui s'abat cur silo. La peste 

nommée cesse donc d'etre une maladie, devient un fléau, 

évoque des images qui peuvent parlor . l'imagination, se met 

en mouvement en se répandant cur la yule. Le terrain est 

désormais propice a la creation d'un mythe. 
On commence alors a presenter la peste comme quelqu'un 

qui agit: elle apporte 1'exil, she met des gardec aux 

portes... Elle est identifiée a l'abstraction, mais a 
l'abstraction qui tue. On so rappellera avoir rencontré 

l'abstraction pour ha premiere fois dans Le Malentendu o 

los victimes étaient assassinées au hasard de leur venue 

dans l'auberge. Mais avec ha peste, l'ordre de grandeur 

n'est plus he mmne. Mais ha peste, deja un personnage 

naissant, est encore bien en dega du myths. C'est avec le 

prche de Panehoux qu'ehle reçoit son statut de mythe: elle 
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devient le fléau de Dieu, le flau qui battra le bl humain, 

elle devient un joug, elle devient un ange vengeur, elle est 

au-dessus de la yule prte a frapper, elle attend patiente, 

attentive dans les chambres et finalement elle apporte 

lT ordre de la vrité. 

Aprs cet episode, le mythe de la peste peut être 

aninie: les gens se sentent condamnés pour des crimes 

inconnus a un emprisonneinent inimaginable; un sifflement 

sourd quelque part dans le del noir rappelle Rieux le 

fléau qul brasse inlassablement l'air chaud; la population 

est maintenue sous le fléau; vers deux heures chaque jour, 

le silence, la pousslre, le soleil et la peste se 

rencontrent dans la rue. On pourrait multiplier les 

exemples mais on volt deja que la peste es vivante en 

quelque sorte. Mais possde-t--el1e une volonté? A-t-elle 

un but? Elle veut jeter ses forces pour s'ernparer 

définitivement de la yule. Elle est un interminable 

piétinement qul écrase tout sur son passage. Elle accomplit 

ses meurtres quotidiens. Lorsqu'enfin, elle perd du 

terrain, on se demande si elle n'a pas terminé son travail: 

On avait seulement l'impression que la maladie 
s'était épulsée elle-mme ou peut-tre qu'elle se 
retirait aprs avoir atteint tous ses 9jectifs. 
En quelque sorte, son r61e était fini.' 

Quel peut gtre ce r&Le? D'ouvrir les yeux? De forcer 

penser? Quel est le role du mal? Aucune réponse definitive 
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n'est possible mais face a ce problme du mal l plusieurs 
attitudes se révlent. La peste, par sa magnitude, dépasse 

l'homme et c'est seulement son coniportement face . elle qui 

peut être de' termin e' . Si la peste a un r1e, ii demeure 

impe'n e' trable. Cependant, avant de 

a besoin d'une autre victime, elle 

elle. Pourquoi la maladie chassée 

tirer sa re' ve'rence, elle 

doit emporter Tarrou avec 

de partout, se 

rfugie-t--elle dans la chambre oi. gilt Tarroü? Pourquoi 

donne-t-elle son ultime assaut sur le corps inerte de 

Tarrou? Une coinparaison avec la fin de Moby Dick suggre 

une rponse a ces questions; lorsque le Pequod est presque 
entirement submerge, un oiseau qui s'est approchó trop prs 

se fait coincer une aile entre le marteau de l'homme de 

vigie et le mat: 

...and so the bird of heaven, with archangelic 
shrieks, and his imperial beak thrust upward, and 
his whole captive form folded in the flag of Ahab, 
went down with his ship, which, like Satan, would 
not sink to hell till she had dragged a living 
part of heaven ang with her, and helmeted 
herself with it. 

Puisque la peste represente le mal l elle ne pouvait partir 

sans emporter une creature du ciel avec elle. Elle a choisi 

Tarrou, celul qui voulait devenir saint, une creature 

celeste en quelque sorte. En plus de rejoindre le mythe 

chrétien de Satan qui emporte avec lul un peu du del, cette 

idée rejoint aussi le mythe du Yin et du Yang reprosente de 

façon a ce que les principes négatifs et positifs 
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contiennent une parcelle du principe oppos. 3° Dans le cas 

present, cela pourrait s'exprimer ainsi: dans le plus grand 

mal, ii y a toujours une parcelle de bien et vice versa; la 

peste s'en va en emportant une parcelle de bien avec elle et 

la victoire sur la peste est entache par cette dernire 

mort. 

Cette victoire n'est cependant pas definitive puisque 

la peste reviendra comme elle est venue. Cette ide du 

retour cyclique s'accorde bien avec le caractre intemporel 

du mythe: la peste a êté, est et sera. Mais heureusenient, 

des honirnes l'rnit combattue, la combattent et la combattront. 

A l'poque o. La Peste a été écrite, la prsence 

d'expressions comine les fours cr6matoires de la peste, la 

fagon d'ensevelir les morts, l'existence d'un couvre-feu ont 

contribu faire de ce rcit la repr4sentation de la lutte 

contre le nazisnie d'abord et plus gn4ralement contre toute 

tyrannie. Mais derrire ces representations, il y a le 

mythe de la peste qul transcende is mal des tyrannies pour 

évoquer toutes les situations ou l'homme souffre 

collectivement. Plus que le mythe du mal, done, le mythe de 

la peste est celul du fléau qui devient, par-dela les 

individus, l'affaire de tous. Le combat est done coliectif 

mais parmi les combattants de La Peste, ii y a des hros. 

Puisque la peste a choisi Tarrou connie dernire 

victime, commenons par luil Ceiui-ci, par sa morale de la 

comprhension, se rapproche de Scipion dans Caligula. On se 
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rappellera que Scipion, en refusant de se ranger contre 

Caligula, faisait d'une certaine façon le jeu du fléau, le 

jeu de Caligula. Tarrou, lui, ne fait pas le jeu du fléau 

ou p1ut6t ne veut plus le faire. Ii veut être du c6té des 

victimes. C'est l'homme en rvolte contre le fléau, contre 

tous les flaux qu'ils soient ou non provoqus par 1'homme. 

Ii est a premiere vue le hros mythique tout dsigné. Ii a 

regu l'appel lorsqu'il a vu un condamné a mort pour la 

premire fois. Ii s'est d'abord range dans un camp qu'il 

croyait different do celui qui condamnait a mort mais 

lorsqu'il a vu sos camarades fusiller un homme, il a de'cide' 

do n'tre plus jamais du c6té du fléau. En ce sens, il est 

bien Prométhée mais il est aussi un héros qui cherche au 

travers do la révolte son accomplissement personnel par 

l'ambition qu'il a de devenir un saint. Parmi les 

caractéristiques du saint que Joseph Campbell assimile au 

héros mythique, on retrouve la comprehension parfaite, le 

contr6le de soi, la solitude, l'abandon de l'amour et do la 

haine, la concentration et la meditation constante. 37 On 

pourrait appliquer toutes ces qualités Tarrou. Grace a sa 
comprehension, il est le soul qui puisse comprendre Cottard 

qui souhaite que la peste dure. Cette volonté de 

comprehension fait quo Tarrou a dü abandonner la haine et 

peut-tre aussi l'amour. A ce dernier sujet, il est assez 

discret mais il mentionne qu'il a eu du succes avec les 

femmes sur un ton qui laisse entendre qu'elles ne font 
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peut-tre plus partie de ses preoccupations. Tarrou vit 

seul et ses carnets montrent bien que le.moindre fait est 

pour lui sujet de meditation. De plus, son attitude devant 

la rnort montre qu'il a acquis le contr61e de soi. A toutes 

ces qualites, ii faut ajouter le devouernent car c'est lui 

qui organise les formations sanitaires. Tarrou est un saint 

assurénient mais ii ne peut, grace aux circonstances 

speciales de sa saintete, devenir un avec 1'impérissab1e38 

puisqu'il est saint sans Dieu. Son destin est plus 

tragique: la peste l'emporte avec elle comrne derriier trophee 

avant de replonger dans les ténbres d'o èlle etait sortie. 

Pace a ce geant tant au physique qutau moral, Joseph 

Grand parat bien petit. Comment cet humble auxiliaire 

municipal peut-il être identifie un heros mythique? Le 

narrateur souligne qu'il n'a rien d'un heros mais que dane 

sa fonction de secretaire des formations sanitaires: "(...) 

ii était le representant reel de la vertu tranquille qui 

animait (ces) formations (•••)tt•39 Plus loin, cependant, le 

narrateur suggre que s'il faut absolument un heros, le 

titre devrait revenir Grand: " ... ce heros insignifiant et 

efface qui n'avait pour lui qu'un peu de bonte au coeur et 

un ideal apparemment ridicule." 40 Lee raisons du narrateur 

sont simples, l'hêro!sme doit assumer une place secondaire 

juste aprs "l'exigence genereuse du bonheur". 41 Si Grand 

est un heros, il ne semble pas avoir toutefois de stature 

mythique. Mais en y regardant de plus prs, on voit qu'il 
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so rapproche de Sisyphe dont les courts instants de bonheur 

ne se produisaient que lorsqu'il redescendait la pente avant 

de remonter sa pierre. Grand, lui, recommence sans cesse la 

premiere phrase de son futur livre et ne connatt le bonheur 

qutentre deux corrections lorsqu'il croit que cette fois ga 

y est. Ii est galement torture parce quTil ne peut 

s'empcher de penser sa femme qui 1'a quitte. Comme pour 

sa phrase, ii ne peut so resoudre a passer a la deuxime. 
C'est cet être ecrase par la vie qui trouve tout naturel de 

s'occuper do la peste puisqu'elle est la'. De par sa 

situation unique et sa bonte restee toute simple, Grand est 

aussi un heros rnythique do la peste. 

Reste Rieux, le narrateur. Medecin, ii aspire a 
l'objectivite. O'est d'ailleurs un souci d'objectivité qui 

1'a pouss a garder le nom du narrateur secret jusqu la 

fin de la chronique. Celui qui raconte semble alors prendre 

la place du temoin objectif. Comme il est rare d'allier 

hero!sme et objectivité, on peut s'interroger sur 

l'objectivité du docteur Rieux ou sur son héro!sme. La 

creation du mythe do la peste par le narrateur ébranle cette 

notion d'objectivité qu'il avait voulu laisser 

transparaltre. Peut-tre aussi lui est-il impossible do 

demeurer objectif au milieu du fléau. D'un c6té, ii y a 

Rieux lThomme do science objectif et de l'autre celui qui a 

de'cide' de combattre lacréation parce quo ce qu'il hait, 

c'est la mort et le ml. 42 Son objectivité lui permet de 
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combattre 1'abstraction qu'est la peste en consentant 

l'abstraction: ii peut faire taire ses sentiments devant les 

morts trop nombreuses. Son ideal lui donne la force de 

continuer le combat mgme si la peste represente pour lui une 

interminable défaite. 43 Il ressemble ainsi a Sisyphe qui 

pousse sa pierre interminablement. Lui, ii ne veut pas etre 

un saint mais un homme ce qui selon Tarrou est plus 

ambitieux44. En effet, par son désir de combattre la rnort 

et le mal, Rieux mane une lutte dont 1'issue certaine est la 

défaito, la victoire consistant seulement retarder 

l'inévitable. Par cette révolte sans victoire, Rieux 

devient Prométhóe, pas un saint inais Un homme do stature 

mythique: ii est aussi un héros do La Peste. 

Trois profils de héros emergent de La Peste, celui qui 

veut devenir saint, l'homnie ordinaire et celui qui veut être 

un homme. Plutt que de decider lequel est le veritable 

héros, accordons tous trois la palme puisqu'en 

choisissant, on oublie que leur héro!sme se révle au 

travers de leur solidarité avec toutes les victimes. Par 

la, ils nous apprennent: " ... qu'il y a dans les hommes plus 

de choses a admirer que de choses a mépriser.1145 
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La Chute  

Solon. Monique Crochet, l'ambiguit de La Chute que les 

critiques s'accordent reconnatre est cause,en partie, 

par l'ambivalence 

sty enchevtrent. 

la Tour de Babel, 

des nombreux mythes qui sly superposent et 

Parmi tous ceux qu'elle recense, citons 

l'enfer, Jean-Baptiste le précurseur, 

Prométhée qui devient roi, pape et juge, Satan, Janus, 

Narcisse... Au milieu de ce deluge mythique, elle constate 

46 que Clamence effectue "une chute sans fin". 

Ii serait possible do trouver d'autres mythes dans ce 

récit mais cela risquerait d'etre une recherche sans fin. 

Avec un récit aussi dense, ii est plus simple de faire un 

voyage inythologique qui part do La Chute pour naviguer en 

eaux étranges et qui revient finalement au récit et son 

héros, Jean-Baptiste Clamence. 

récit lui-mme vont prévenir le 

retour sain et sauf au port: le 

Trois bouées provenant du 

naufrage et assurer le 

symbole du centre évoqué par 

le dernier cercle auquel Clamence fait allusion47, le mythe 

do Janus qu'il mentionne lui-nieme48 et les iles qu'il 

préfre parce qu'il est plus facile d'y régner49. 

Le dernier cercle, celui des .tratres dans l'enfer de 

Dante 50, est au centre de plusieurs cercles concentriques. 

Le centre est aussi la place de l'tre immobile qui met tout 

en rnouveinent chez Aristote; ii est aussi l'endroit 0ii reside 

Dieu dans la doctrine hindoue; dans lee diagrammes du 

cosmos, la place centrale est re'serve' au Créateur; chez les 
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Chinoi, 1'tre infini est souvent représenté par un point 

lumineux entouré de cercles concentriques. 51 Clamence est 

done . la fois, trs prs du salut et trs loin, puisqu'il 

est prs de Dieu tout en étant en enfer. 

Ce paradoxe n'a pas de quoi étonner puisque Clamence 

s'identifie lui-mme au dieu Janus. Les deux ttes do cette 

divinité sont vues comme un obstacle la connaissance de la 

vraie destinée qui se trouve dans l'éternel present. 52 Ce 

dieu est souvent associé aux Gémeaux du Zodiaque et 

particulirement au Génieau terrestre qui représente les 

opposes en conflit ou en dissidence. Sur le plan 

individuel, ii s'agit du dédoubleinent do la personnalité. 53 

On s'explique deja mieux le visage double de Clamence et ses 

contradictions mais le symbolisme du double va plus loin. 

Le double, en plus dlê tre symbolise' par les Génieaux, 

l'est aussi par une niontagne a deux sonimets, un aigle ou un 

autre oiseau a deux ttes. Tous sont le symbole de 

l'ambigu!té harznonieuse de la these et de l'antithse, du 

paradis et de l'enfer, de ltamour et de la haine, de la paix 

et do la guerre, de la naissance et de la niort, de l'éloge 

et de l'insulte, de la clarté et de l'obscurité, des rochers 

brO.lants et des marécages qui entourent les fontaines et les 

eaux du salut. La on discute gravement de matires lCgres 

et on plaisante a propos des plus tragiques événements. 54 

N'est-ce pas Clamence qui passe do la clarté a lt obscurité, 

qui est deja ailleurs de' s qu'on s'imagine ltavoir saisi? 
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N'est-ce pas lui qui passe de l'insulte a la flatterie et 

qui avoue aussi préférer le sommet de l'Etna mais qui se 

complatt dans le paysage dantesque des canaux dont l'odeur 

de putrefaction n'est pas sans rappeler iTodeur des marais? 

N'est-ce pas lui encore qui pane avec emotion des bienfaits 

du genivre mais qui pane tout bonnement du sort reserve' au 

quartier juif par les nazis: "Quel lessivageZ... c'est le 

nettoyage par le vide." 55 

Cependant en termes psychologiques, le symbolisme du 

double signifie que la zone de contradiction devient le 

seuil d'un mysticisme unifiant et unifié. En d'autres inots, 

une des faces du double témoigne de l'individu et l'autre le 

lie a l'espece. 70 On constato que Clamence inclut le genre 

humain dans son discours et certes son long soliloq.ue 

l'individualise, le sépare des autres. Les faces de son 

double remplissent leurs fonctions mais avec duplicité. Ii 

se relie l'espce, certes, mais par la culpabilité. Ii 

est individu mais veut flier les autres individus en les 

jugeant. S'étant jugé d'abord, ii leur devient supérieur, 

ii peut régner. Mais le peut-il vraiment? Le nire qui le 

hante est encore une manifestation de son double qui nt de 

lui, de ses tentatives de justification. C'est d'ailleurs 

ce rire qui le fait fuir a Amsterdam: l'eau transportant la 

culpabilité qu'il ressent d'avoir laissé une jeune fille se 

noyer a moms de chances de l'atteindre puisqu'il est 

Textrgmjté du continent. Pas vraiment une Ile mais presque 
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puisque des canaux concentriques en font, a toutes fins 
pratiques, une tie. 

A propos d'fle, ii est intressant de noter que Kronos 

fut exile' dane une tie a ltextrgjt de la terre loreque son 

file Zeus prit sa place. Kronos avait réussi a manger ses 
file et see fillee sauf Zeus, son double dune certaine 

faQon, qui régna a sa place. 57 Ctest bien le sort de 

Clamence qui ne peut vaincre son double et qui doit se 

réfugier a l'extrmité du continent. STil y a une 

reseembiance entre le sort du dieu du temps et celui de 

Clamence, ii y en a aussi une entre le caractre du temps et 

notre héros. On décrit le temps représenté par Satürne, 

1'équivalent romain de Kronos, comme étant agitation puisque 

le sens de la durée ne couvre que le moment du stimulus 

jusqu'a celui de la satisfaction. 58 Ctest bien le cas de 

Clamence qui avoue n'avoir jamais eu de mémoire juequ'. ce 

que le rire de son double lul en ait donne' une. Si Saturne 

et Clamence se ressemblent, le fait qu'on allie souvent le 

dieu du temps a un serpent qui mord sa queue 59 va nous 
permettre de poursuivre notre voyage mythologique. 

Dane la mythologie indienne, on rencontre un monstre 

moitié-lion, moitié-serpent, qui mangea sa queue. Lorsqu'il 

ne recta que son visage, Shiva l'appela Visage de Gloire et 

le fit briller au-dessus de la porte d'entrée de tous ses 

temples. Shiva était enchanté parce que c'était une 

parfaite image de la chose monstrueuse qu'est la vie qui se 
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nourrit dt elle_mme. Pour connaitre Shiva et sa déesse 

Pavarti, il faut honorer ce demon et se prosterner devant 

lui.00 Ii est remarquer que ce demon est place au-dessus 

do l'entrée et que la prosternation permet de franchir le 

seuil du temple. Selon Joseph Campbell, la leçon tirer de 

cette histoire est que: 

(...) the first step to the knowledge of the 
highest divine symbol of the wonder and mystery of 
life is in the recognition of the monstrous nature 
of life and its glory in that character: the 
realization that it is just how it is and that it 
cannot be changed. 01 

C'est le pas que Jean-Baptiste Clamen.ce so refuse faire. 

Ii reste au seuil de l'unification do sa double nature. La 

peur do la mort, le refus d'assumer sa culpabilite, le desir 

de regner sont autant de raisons qui 1'empchent de se 

prosterner devant le visage du monstre qui orne l'entree du 

cercle des traftres, le sien. 

Meursault, dans L'Etranger, avait franchi ce pas en 

refusant la vie éternelle offerte par le prtre. Ii avait 

prefere assumer sa culpabilite et accepter sa mort. Ii 

avait alors découvert que les hommes n'etaient ni des 

coupables ni des victimes mais des priviligiés comme lui. 

On comprend alors pourquoi Clamence pense quo s'il était 

arrte pour le vol du tableau et, qui sait, condamne mort, 

il serait sauve.62 ii devrait, alce moment-la', faire le 

pas. Mais il manipule si bien son interlocuteur que les 
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chances sont, pour ainsi dire, inexistantes que cela se 

produise. 

En voulant placer le genre humain dans un bain de 

culpabilité, Jean-Baptiste Clamence rappelle Cottard deLa 

Peste. Ce dernier acceptait l'emprisonnement pourvu que 

tous les habitants de la yule fussent prisonhiers en nime 

temps que lui: il avait la superioriteA davoir dj connu 

l'angoisse d'etre enfermé. Clamence, lui, veut que tout le 

monde soit coupable en mme temps que lui pour pouvoir 

accepter sa culpabilité: lui, ii a la supriorité de s'gtre 

dja jug, ii peut donc juger les autres a. son aise. 

La Chute est un récit tellenient iinprégné de inythes 

divers qu'il a paru nécessaire d'en sortir pour effectuer un 

voyage inythique partir d'léments donnés par Clamence. 

Son long soliloque nous est apparu alors comme un refus du 

salut, un refus de la 

artificielle comme 

ainsi la surface 

sorte, jamais dans 

vie en fait, au profit dtune vie 

sa vie d'avant la chute: "Jtavangais 

de la vie, dans les mots en quelque 

la réalité.1103 Cependant, cette vie dans 

les mots est parfois entachée de réalité par le rire qui le 

hante. 
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Conclusion 

L'examen des mythes chez Camus tait une invitation au 

voyage et a la découverte; aprs un péripie ii est toujours 

intéressant de jeter un dernier coup dtoeil sur les trésors 

rapportés, de les relier au present et 1'avenir. 

La croix mythique 

de Camus et déclairer 

linéaire, la pensée de 

a permis d'explorer le monde mythique 

sa pensée. Expliquée de faQon 

Camus peut sembler simpliste, ne 

consistant qu'enl'opposition d'éiéments contraires, 

contemplation/action, absurde/bonheur, acceptation/révolte, 

destin/liberté... Toutefois, lorsqu'on a recours aux mythes 

pour analyser -la pensée de Camus, on s'apergoit qutelle est 

compiexe. En ideitifiant certains éléments de sa pensée 

certains mythes conime, par exemple, ithomme absurde 

Sisyphe et l'homme révolté Prométhée, on se retrouve en 

presence d'éléments disparates. La croix mythique, en 

montrant le lien qui existe entre tous ces mythes, 

transforme cette disparité en unite; l'opposition déléments 

contraires apparait alors de façon dynamique. Aucun élément 

ne domine: les élans du corps sont tout aussi valables que 

ceux de l'esprit, les moments de bonheur aussi souhaitables 

que ceux de révolte. 

Camus s'est servi de mythes, en a modifié, développé et 

mme créé, cela ne fait aucun doute mais une question 

demeure: queues sont les motivations profondes qui poussent 
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créer des mythes? De façon générale, trois facteurs 

provoquent ltclosion des mythes. Le premier est la 

realisation la fois de l'individualit et de 

1'invitabi1it de la mort; le deuxime est la nécessité 

d'une continuité de l'ordre social. Chaque systme 

mythologique connü a été cr par une combinaison de ces 

deux facteurs. Un troisime facteur, present dans certaines 

mythologies, est le spectacle de ltunivers et iténigme du 

monde face a l'individu. 1 

L'examen des mythes chez Camus a montré que ces 

facteurs étaient presents dans son oeuvre. Que sa volonté 

créatrice alt été animée par la réalisation de 

l'inévitabilité de la mort, par celle du pouvoir de ltordre 

social cur l'individu et enfin par celle de la beauté du 

monde ne fait pas de doute. A la lumire de la croix 

mythique et de la capacité de Camus de créer des mythes, on 

stapercoit aus1 quTil a créé un veritable systme 

mythologique dans lequel l'itinéraire du héros épouse celui 

du héros mythique type. 

L'aspect circulaire du mythe donne la pensée un 

caractre éternel. Si le héros mythique peut être compris 

par des hommes de différentes époques, cela suppose qu'il 

témoigne d'une nature humaine: l'homme n'est pas totalement 

. faire puisque le mythe nous en révle ses aspects 

éternels. Dane le systme mythique, 1'homme n'est pas qu'un 

gtre en devenir; il en est de méme pour l'homme camusien qui 
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est d'abord un être statique: le destin, la contemplation, 

l'absence d'espoir, et le besoin de repoè sont hors de son 

contr61e. DTun autre c6té, ii est aussi un être dynamique 

par sa conscience, son désir de bonheur et sa révolte. 

Otest surtout cette dernire qui peut devenir une source 

dtinspiration pour d'autres artistes fermant ainsi la boucle 

du caractre éternel du mythe. 

Dans une époque post-mythique, les mythes sont 

considérés comme d'intéressantes curiosités ou comme des 

histoires invraisemblables. On les perQoit trs rarement 

comme des outils ou des modles pouvant e8tre utiles clans la 

vie de tous les jours. 

L'homrne conteniporain peut-il se servir des mythes? 

Distincts de la science, de la religion et de Uhistoire, de 

queue fagon peuvent-ils avoir une influence dans sa vie 

quotidienne? La religion et la science placent itindividu 

dans une situation précaire; les sciences s'intéressent au 

concret et tentent d'expliquer le monde physique qui 

l'entoure alors que les religions les plus connues, du moms 

en Occident, s'occupent d'assurer son salut qui, lui, se 

produira dans une autre vie. Toutes deux accordent peu 

d'importance ala vie présente de l'individu; pourtant c'est 

la seule vie terrestre qu'il connaitra. Du fond de lui, 

monte un appel, celui de la vie. Pour certains, les 

sciences et les religions officielles sont incapables d'y 

répondre. Otest sans doute ce qui explique la montée de 
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religions contenant une'le'ment de magie; ii s'agit dtun 

essai de synthse entre la science et la religion: le cot e' 

magique rvle 1'intention de contr6ler les forces 

extérieures et l'aspect religieux apparaft comme une 

tentative d'assurer le salut de l'individu. Cependant, 

l'appel intrieur reste toujours sans réponse: ii s'agit 

encore d'un monde extérieur et d'une autre vie. Selon 

Joseph Campbell, la mythologie est une fonction de la 

biologie, en ce sens qu'elle est une expression en images 

des energies qul animent le corps. Les images contenues 

dans les mythes représentent les noinbreux aspects du conflit 

entre les différentes fonctions de la vie. 2 Los mythes 

passent done entre la science et la religion: us no 

répondent pas l'appel de la vie, us sont l'expression en 

images et en récits de cot appel. Face la vie et % la 

nature, ils offrent une question plutt quune réponse. On 

peut voir, par exemple, dans le niythe de l'androgynie, 

l'expression du vrai sens du manage pour l'individu. Pour 

la société, le but du manage est d'assurer larelve par la 

venue des enfants., Pour l'individu, la motivation ultime 

serait de devenir une des dyades d'un couple. La réussite 

de cette entreprise serait symbolisée par le caractre 

androgyne de nombreux mythes: le manage ne survivrait que 

par le jeu quotidien de l'amour et du pardon. 3 Cette vision 

poétique d'une relation rnatrimoniale ne dit pas comment 

atteindre l'objectif mais tout au plus pointe dans la bonne 
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direction. On peut concevoir le monde de façon poótique et 

mythique tout aussi bien que de façon pragmatique: 

Beauty, for example, has played as large a part in 
evolution as use and cannot be explained, as 
Darwin sought to, merely as a practical device for 
courtship or fertilization. In short, it is just 
as permissible to conceive nature, mythologically, 
as a poet, working in metaphors and rhythms, as to 
think of nature as a cunning mechanic, trying to 
save material, make both 1ends meet, do the job 
efficiently and cheaply. 

La socit occidentale, malgre l'importance qu'elle accorde 

aux faits, a cr et crée encore des mythes. Comme les 

mythes réfltent la socit dans laquelle ils voient le jour 

et puisque la natre en est une oi1 les considrations 

conomiques semblent jouer un trs grand r61e, ctest un 

mythe e5conomique qui l'anime: le progrs. Ce concept, né 

avec la revolution industrielle, slaccorde aussi bien avec 

le capitalisme qu'avec le cominunisme. D'abord une idée, il 

est devenu un mythe qui a engendré des croyances diverses. 

L'une d'elles est que la science et la technique que Pon 

considre comme la cause du progrs sont toutes puissantes. 

Les gens places devant un fait énigmatique se disent que la 

science va l'expliquer un jour. Cette confiance se retrouve 

dans les entreprises o. la technique jous un r61e important 

comrne la course a. l'espace, les operations chirurgicales, 

etc... Cependant, force est de constater que l'espace est 

grand et que les maladies sont encore plus puissantes quela 

technique. On a seulement penser au cancer ou au SIDA. 
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Chez Camus, cette omnipotence de la technique provoquait en 

partie la révolte de Prométhée qui voulait que la beauté 

réintgre 1'art oa la technique l'avait remplacée. 

Le mythe du progrs a aussi affecté la fagon dont on 

regarde l'histoire. Elle a donne' naissance au mythe du 

progrs historique dans lequel la vie humaine trouve sa 

justification. Ce mythe a pour un temps fait admettre bien 

des crimes et le sang verse trouvait son absolution dans 

l'histoire. Cependant, les horreurs ont peu a peu fait 
douter de la valeur de l'histoire comme but ultime de 

Uaventure humaine. Camus a toujours refuse d'absoudre 

l'histoire et mime d'admettre le mythe du progrs historique 

mais ii reconnaissait toutefois l'importance de l'histoire. 

Le développement économique, de concert avec l'essor de 

la technologie, promettaient de libérer l'homme de tches 

méniales. Dans cette utopie, l'homme aurait alors plus de 

temps consacrer a la qualité de sa vie. Par l'idée de 

l'absurde, Camus mettait deja en doute cette prétention du 

progrs: Sisyphe poussant sa pierre évoque mieux la 

condition de l'homme moderne que 1'tre dégagé qui cherche a 
améliorer la qualité de sa vie. .Les problmes sociaux que 

connaissent lee grandes villes montrent bien que l'homme 

moderne se rapproche du héros camusien. L'homme, loin 

d'etre libéré, ressent une alienation profonde. Malgré 

tout, ltidée d'une qualité de vie persiste. Au niveau 

mondial, le fosse' entre les pays riches et lee pays pauvres 
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a continue de se creuser. Pour ces pays moms heureux, 

cette idée demeure abstraite mais dans les pays plus 

favorises, elle a deja commence 

demain. 

Le premier mythe qui naft dela situation actuelle est 

celul de la plante. De plus en plus de gens deviennent 

conscients de 

s'accompagne bien souvent d'une 

environnementalistes a s'élever 

la nature quelle qu'elle soit. 

jour oa ii sera dangereux de se 

ou d'avoir des meubles en bois. 

a creer les mythes de 

Cette conscience 

mystique qui pousse certains 

contre toute exploitation de 

On peut presque prévoir le 

promener avec une fourrure 

On donne a la terre le 

statut d'être vivant et l'environnement devient une raison 

de vivre, une cause embrassée chaque jour par un plus grand 

nombre de personnes. 

Cette montée de la conscience planétaire s'acconlpagne 

d'une méfiance grandissante envers les politiciens. On ne 

leur reconnaft plus la capacité de régler les problmes 

auxquels l'homme fait face. C'est peut-être de cette 

désaffection que nalt le second mythe: le nouvel ordre 

mondial. Ce mythe a deja servi a justifier une guerre 

contre un pays qui était paralt-il une menace au nouvel 

ordre mondial. Sans se prononcer sur le bien fondé de cette 

guerre, on peut réaliser que ce nouvel ordre n1existe pas 

encore. Pour qu'on l'invoque, il faut que cette idée ait 

deja la force d'un mythe social. 
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on peut prévoir que le mythe de la p1ante et 

celui du nouvel ordre mondial vont entrer en conflit. En 

effet, la plupart des pays pauvres qui pourraient bénficier 

dece nouvel ordre mondial n'ont connu qu'une revolution 

industrielle partielle. Si on leur permet d'en avoir une 

acceleree, la pollution de l'environnement augmentera car 

us ne pourront assuner le coat d1une production 'propre'. 

Lequel des deux mythes prévaudra? Se joindront-ils? 5 Le 

fait que lion soit teinoin de la naissance de ces deux mythes 

inontre que la societe, malgre le monde scientifique dans 

lequel nous evoluons, a encore recours aux mythes pour 

assurer la continuite de l'ordre social en periodes de 

change ment. 

Quel sera le mythe cosmique de deniain? Peut-on 

envisager le mythe social de l'avenir? Quelle sera 

l'attitude de l'individu et la place qu'on lui accordera? 

Quel peut être la reponse de l'individu face a ces mythes? 

Peut-il repondre avec ses propres mythes? Ii appartient aux 

artistes dans tous les domaines de rappeler e l'homme ses 

aspects eternels et de le prevenir de' s qu'ils sont menaces 

par des mythes plus grands que lui-mme. L'homme doit etre 

son propre heros .et son chemineinent ne doit pas epouser 

aveuglement celui que semble dieter l'ordre social. Il doit 

faire entendre encore la voix de la revolte: " ... nous 

prefrerons eternellement le desordre a ltinjusticett°. Ces 

mots de Camus sont plus que jamais actuels et soulignent que 
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s'il y a une passion qul doit animer 1'homme d'aujourd'hui 

c'est celle de la inesure. 
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NOTES 

1 Joseph Campbell, Myths To Live By (New York: Viking Press, 

1962), pp. 22-23. 

2 Joseph Campbell, This business of the gods... in conversation 

with Fraser Boa (Caledon: Winth'ose Films Ltd., c.1989), pp. 22-23. 

Joseph Campbell, The Power of Myth with Bill Moyers (New York: 

Doubleday, c.1988), p. 201. 

4 L. MumPord, The Conduct of Life (New York: Harcourt Brace, 

1951), P. 35 cite dans Alan W. Watts, Psychotherapy East and West (New 

York: Pantheon Books, c.1961), p. 192. 

C'est la question quon peut se poser aprs avoir lu la lettre 

do Ali Hyderabadi, Time, The Weekly Magazine, Canadian Edition, 

Vol.137, no.12, (March 25, 1991), P. 6.: 

I am puzzled by the convoluted moral standards of the 
so-called civilized Western nations that deem it important 
to save marine life from oil spills and at the same time 
find it acceptable to bomb cities, wound and kill civilians 
and obliterate the environment with tons of explosive. 

Sans tenter de diminuer la perplexite de M. Hyderabadi, on peut 

quand mme noter que les deux mythes suggeres par la présente thse 

sont clairement en action: le sauvetage de la vie marine suit le mythe 

planétaire et les bombardements suivent célui du nouvel ordre mondial. 

Sans se joindre et sans s'opposer, est-il possible que ces deux mythes 

poursuivent indépendamment leur chemin?. 

6 Albert Camus, Actuelles I dans Essais (Paris: Editions 

Gaflimard, Bibliothque de la Pléiade, c.1965), p.277. 
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