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Les digressions de VOdyss^e: une m^thode de composition sp6cutaire

Rdsume
Les digressions de Wdyssee sont de plusieurs sortes: le Voyage de T6l6maque et la

Station Ph6acienne sont des Episodes relativement autonomes par rapport au r6cit principal
du Nostos d'Ulysse qu'ils soutiennent et pr6parent. Tous les trois Episodes constitutifs de
\'0dyss6B renfennent des m6tar6cits qui entretiennent avec le rfecit principal des relations
de forte specularity. Ce proc^dS assure I'unite du poeme 6pique et prouve I'usage de
r6criture par I'a^de auteurde \'0dyss6e.

Mots-cl6: digressions | Odyssee \ specularity | unit6 | 6criture .,.>.:

Las digresiones de la Odisea: un metodo de composicion especular
Rasumen

Las digresiones de ia Odisea son de muchos tipos: el viaje de Tei6maco y la estadia en
la isia de los Feacios son episodios relativamente autdnomos en relacidn con el relato
principal del n6stos de Odiseo, al que sostienen y preparan. Los tres episodios constitutivos
de la Odisea encierran metarrelatos que mantienen con el relato principal relaciones de
fuerte especuiaridad. Este procedimiento asegura la unidad del poema 6pico y prueba el
uso de la escritura por parte del aedo autor de la Odisea.

Palabras ctave: digresiones | Odisea \ especuiaridad | unidad | escritura

The digressions of Odyssey: a method of specular composition

Abstract
The digressions in Odyssey are of several kinds: the travel of Telemachus and the stay

in the Phaeacians' island are episodes that are relatively independent of the principal story,
-the nostos of Odysseus-, which they support and prepare. The three constituent episodes
of Odyssey enclose meta-narrative accounts, which maintain with the principal story a
strong specular relationship. The procedure secures the unity of the epic poem and proves
that the aoidos, author of Odyssey, made use of writing.

Keywords: digressions I Odyssey | specularity | unity | writing
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Introduction .

Consid6rant VOdyssee comme une 6pop6e unifi6e par I'auteur du texte

que nous tenons de la Tradition, nous 6viterons certaines apories de

i'ex6gese analyste pour mieux saisir la coherence des proced6s de

composition et de presentation du recit construit par le Maitre de i'Odyss^e

pour les uns, par le mSme Hom6re auteur de \'lliade pour les autres."" II

nous a semble que ie d6bat sur les proced^s de composition et de

presentation du recit odyss6en pourrait etre utilement circonscrit ^ la

question des digressions dans t'ceuvre.^

La construction de t'Odyss^e/ en effet. infiniment plus complexe que

celle de l7//acfe, obeit a des modalites enonciatives que Ton ne saurait

comprendre tout d fait sans restituer aux digressions odyss6ennes la place

et le r6le qu'elles occupent. A tous les niveaux du recit et quelle que soit

instance 6nonciative, les digressions sont partout presentes. assum6es

tour ^ tour par I'A^de, ie MaTtre de YOdyss^e et Premier Narrateur (NF1,

dirions-nous apr6s Irene de Jong*), par Ulysse, sujet du r6cit ou par

d'autres personnages comme Demodocos, Nestor, Men6las, Helene,

Antinoos et compagnie. Dans le plan general de composition tout comme

dans les episodes particuliers, la digression marque I'architecture du r6cit

dont elle participe au mouvement et 6claire la signification.
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1. Le8 digressions dans le mouvement temaire du recit odysseen

1.1. Le plan d'ensemble

On peut dire du Mattre de \'Odyss6e qu'ii a adopts une m6thode de

composition digressive pour construire i ' 6pop^ du Retour d'Utysse, sujet

de ta narration qu'il prdsente d ^ I'ouverture du podme:

C'est I'hofnme aux mille tours, Muse, qu'il me faut dire, celui qui, tant
erra quand, de Troade, il eut pitl6 la ville sainte [..f

Comme pour adresser un ciin d'oeii tout de subtiiit^ ^ ceux qui sauront

vraiment le lire sans se perdre dans le d6dale de la narration odyss^enne,

le Maftre declare, en conclusion de son invocation initiate d ia Muse:

D^esse. fille de Zeus, debute oD tu veux et raconte-nous I'histoire, d
nous aussi.®

En choisissant d'entamer son r^cit in medlas res, I 'A^e r^v^ie son parti

pris de bouleverser les normes tineaires d'une narration ordinaire comme

dans Vlliade. II attaquera les morceaux narratifs par le miiieu, anticipera ou

reviendra en arri6re, plus souvent il proc6dera par superposition d'6pisodes

qui iront s'enchevStrant et s'6pousant au point de se fondre en un corps

unique. . ,

Sur ie th6me principal du Nostos d'Ulysse qui apparatt comme le tronc

de I arbre odyssden, sont ddriv6s trois episodes qui se d^gagent du corps

principat comme autant de branches: le Voyage de T6lemaque, la Station

phSacienne ou les R^its phdaciens, la Vengeance d'Utysse/ Le Maitre de

yOdyss^e a d6lib6r6ment choisi de doter ces trois episodes d'une

puissance narrative et d'une amplitude tetles qu'au-deld de leur autonomie

potentieiie h^rit6e de la Tradition (une tradition orale^), ils impriment au
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R6cit premier un mouvement ternaire mais tout a fait coherent. Le fait de

ne pas admettre cette coherence a amene beaucoup de critiques a ne voir

en ces episodes que des morceaux maladroitement rassembl6s d'horizons

disparates, des centons, dirait Victor Berard.

En se referant au plan d'ensemble du R6cit premier, on peut appeler

"digressions" les recits qui s'ecartent de ia di^g^se du Nostos d'Ulysse et

qui recouvrent plus exactement la notion de "recit secondaire" en ce qu'ils

s'opposent au "recit premier". Les travaux d'Edouard Delebecque ont

montre combien est complexe le systeme d'allers et retours de I'Aede d'un

episode a I'autre, avec un jeu de correspondances meme num6riques,

servi par un dynamisme en analepses et en prolepses significatives dans Ia

trame du r^cit premier.

La courbe ci-apres, organis6e en abscisse et ordonn^e, permet de

visuaiiser ia distribution des digressions tout au long des 24 chants de

I'ceuvre. Le graphique laisse percevoir, de fa^on nette, ia configuration de

blocs narratifs identifiables comme les trois episodes ou rpotifs constitutifs

de t'ensemble du recit premier.

Courbe des digressions dans l'Odyss4e

Digressions

Chants
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Sidy Diop

1.2. Le Voyage de T^l^maque

La diegese annoncee du Nostos d'Uiysse est presque aussitfit

interrompue et doublee d'une autre diegese, te Voyage de Telemaque. Les

deux diegeses entretiennent des relations certaines de specularite^ qui

englobent ia quete du pere et celie du fits dans un meme ctiamp de

significations. . . .

Le voyage d'information de Teiemaque sur son pere, en reaiite voyage

d'initiation et de passage de ciasse d'age,̂ '̂  doit etre iu en reference

constante au "iivre" des errances d'Uiysse. Les r6cits h^roTques recueiiiis

sur Uiysse aupr6s de Nestor, Meneias et iHelene ne sont-iis pas, pour le fiis

T6l6maque, une fagon de vivre par procuration (grSce a i'efficacite

pragmatique du discours) i'epop6e du pere Uiysse?

Sur un autre pian, ia "mise en voyage" de T6lemaque permet au Premier

Narrateur de jumeler ie p6re et le fiis dans la meme situation d'eioignement

d'lthaque, pr6parant ainsi ies retrouvaiiles ct̂ ez Eumee et la conjonction

symbolique des deux personnages dans la realisation de leur destin

desormais soiidaire: se venger des pretendants de Penelope et recouvrer

ies biens patrimoniaux et la iegitimite d'un pouvoir menace. Done ie voyage

de T6temaque est une preparation necessaire de I'adolescent qui pourra

partager i'essence heroique du pere en participant a ses exploits.'^

1.3. La Station pheacienne

Ni anaiepse narrative ni proiepse/^ ie Voyage de Teiemaque s'ecarte de

ia diegese du Nostos d'Ulysse et suspend en meme temps le cours

chronologique de cette diegese. C'est par ces deux aspects que t'6pisode

est considere comme une digression.
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En revanche, la Station pheacienne est une anatepse interne

intradi^getique. Apres la narration du Voyage de Telemaque (1-4). le

Premier Narrateur est revenu d la di6gese du Nostos d'Ulysse qui parvient

enfin a s'echapper d'Ogygie pour reprendre la mer (5-6) et echoue en

Pheacie (7-8). Le segment narratif qui nous interesse le plus id couvre les

chants 9, 10, 11 correspondant au discours d'Ulysse racontant ses

aventures depuis la chute de Troie jusqu'^ I'^tape pheacienne. Ce passage

est une digression de nature tres particuliere, un metarecit^^ (recit dans le

recit) pris en charge par le sujet du r6dt premier, le personnage principal

qui raconte ses propres aventures passees. Puisque ces ev6nements

racont^s par Utysse n'avaient pas ete pris en charge par le Premier

Narrateur, le metarecit de la Station pheadenne fonctionne comme un

mode original de devoilement du r6dt premier. Ulysse se substitue ^ I'A^de

et narre sa propre histoire par ie proced6 de I'analepse interne. La

digression pheadenne se confond avec \'0dyss6e elle-meme par un

proc6de qui depasse la specularite proprement dite.

1.4. La Vengeance d'Ulysse... et de Telemaque

La diegese du Nostos d'Ulysse reprend au chant 12 et se poursuit de 13

S 24 par le recit de la Vengeance d'Ulysse... et de Telemaque car il faut

desormais assoder 6troitement le fils a I'ceuvre du pere. Contrairement aux

deux premiers episodes, celui-ci n'est pas presente sous forme de

digression et reste dans le cadre chronologique et enondatif d'une tabula

racont6e par I'Aede. - . ,

L'interet de cet episode c'est qu'il souligne t'importance des deux

digressions qui le precedent et ie preparent en le soutenant comme le
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feraient les pieds d'un diptyque. Peut-on seulement concevoir la

Vengeance d'Ulysse sans les longues digressions du Voyage de

Telemaque et de la Station pheacienne? La reponse evidente a cette

question suffit a montrer I'apport essentiel de la digression dans la

composition de VOdyssee et dans les procedes de presentation du r6cit

odyss6en. II reste a evoquer les tres nombreuses occurrences digressives

qui rythment ia narration pour examiner leur rapport avec le r6cit. • . '

2. Les occurrences digressives

2.1. Les r^cits pour Tdldmaque

A bien des 6gards, I'episode du Voyage de T6i6maque n'a 6t6 que le

pretexte pour ie jeune heros en formation de recueillir aupres de ses

illustres interlocuteurs (Nestor, Menelas et Helene) une quantity

appreciable de r6cits tires de la matiere troyenne: les Retours des Ach^ens

(par Nestor), le Retour d'Agamemnon (par Nestor et M6nelas), la geste

d'Ulysse ^ Troie (par Hel6ne et Menelas). Ces recits presentent tous, peu

ou prou, des reflets situationnels avec yOdyssee. •

2.1.1. Le Retour d'Agamemnon

Le Retour d'Agamemnon entretient avec \'Odyss6e la relation de

specularity la plus forte. Des son retour, rapide et ^ decouvert, au bercail,

le roi des Acheens meurt assassine par Egisthe avec la complicity de son

epouse infid6le Clytemnestre; Oreste, son h6ritier d6chu par le meurtrier

usurpateur s'exile avant de revenir venger la mort de son pere en tuant sa

mere et son amant.
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Ce recit pr6sente, dans le meme canevas, I'envers situationnel de

I'Odyss^e: Ulysse erre longtemps en mer avant de gagner en cachette son

foyer ou I'attend son 6pouse fidele maigr6 les solllcitations pressantes de

nombreux pretendants; son fils Telemaque I'aidera a reconqu6rir son statut

en punissant les pretendants.

Retour

d'Agamemnon

Retour

d'Ulysse

Agamemnon

Ulysse

Clytemnestre

P6n6lope

Oreste

Telemaque

Egisthe

Les

pr6tendants

L'oppositlon des acteurs est a ia mesure de i'inversion des rapports

situationnels entre les deux mythes et des enseignements qu'iis portent: le

Retour d'Agamemnon est une epop6e de la d6ch6ance, de I'^chec et de la

mort alors que le Retour d'Ulysse est une epopee de la vertu, du succes et

de la vie.'** . •. • \

2.1.2. Les exploits d'Ulysse a Troie

Le couple royal de Sparte, H6lene et Menelas, confie ^ Telemaque le

redt des exploits de son pere ^ Trole. des Episodes extraits de niiou

Persis, ia Chute de Troie.'^^ Helene raconte comment eile a reconnu Uiysse

lors de son expedition secrete a I'intdrieur des murs de la cit6 troyenne

juste avant I'assaut final; elle explique comment elle s'est fait complice du

heros qui lui confia m^me le plan d'assaut des Acheens (4.240-264). Or

son epoux. Menelas, ne lui attrlbue pas un rdie aussi beau dans i'6pisode

chronologiquement posterieur qu'il raconte: iHelene accompagn^e de
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Deiphoibe faisait la ronde du cheval de bois et appelait les h^ros ach^ens

par leurs noms en contrefaisant la voix de ieurs 6pouses (4.265-289).

Le jeune Tei6maque n'a pas manque de relever la divergence de point

de vue entre les deux epoux quand ils 6voquent la matiere troyenne, I'une

se defendant de sa trahison pendant que I'autre denonce encore I'infidelite

de sa femme.'^ L'enjeu majeur de la controverse impiicitement posee

tourne autour de la fid6lite conjugate en opposant, forcement, ie

comportement d'H6lene et celui de Penelope. . .,,,̂ . .

2.2. Autres recits troyens ^' <

2.2.1. La Querelle d'Achille et d'Ulysse (8.72-92)

Demodocos evoque dans ses chants une queretle qui opposa Ulysse et

Achille pour des raisons qu'il n'explicite pas. L'interet de cette evocation

reside essentiellement dans la volonte d'opposer llliade et I'Odyss^e par le

truchement de leurs h6ros respectifs, transposant sur eux la concurrence

des deux 6pop6es. De cette fagon, le MaTtre de I'Odyssee met en place

une hermeneutique odyss6enne perceptible en d'autres digressions.

2.2.2. Pastiche de Vlliade: r6cit fictif a Eumee (14.459-502)

Dans un de ses recits fictifs qu'ii aime raconter a ses interiocuteurs pour

mieux masquer son identity, Ulysse invente un paradigme approprie pour

inciter son modeste h6te ^ lui ceder son manteau: ^ Troie, lors d'une sortie

miiitaire, Ulysse, le genereux maTtre d'Eumee, avait su faire preuve

d'ing6niosite pour procurer un manteau a son compagnon qui put aiors se

prot6ger du froid. L'ironie naTt ici du comique de ia situation peu compatible
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avec la "dignite" du style epique parodie a outrance.^^ L'esprit et la tonality

de ce texte apparaissent dans de nombreux autres passages ou I'on a

observe diff6rents proc6d6s d'imitation de r///acfe dans I'Odyssee. Ces

reprises, pastiches ou parodies, fondements de Tironie odyss6enne,

participent a faire croire a ia duaiite des auteurs des epop6es dites

homeriques.

2.3. La fausse Odyss6e d'Utysse Ie Cr^tois

Le Maitre de I'Odyssee ne fait pas que tourner en derision I'austere

"dignit6" de Vlliade en ses pastiches, il sait aussi regler ses comptes avec

ies epop6es rivates qui s'inspirent, voire usurpent son personnage

principal. L'episode de la Vengeance d'Ulysse est parseme de digressions

de la ruse et de la dissimulation, instruments efficaces diversement utilises

par Ulysse pour la realisation de son plan de vengeance. Dans le souci de

conserver son incognito, Uiysse se lance dans de longues digressions

narratives ou il s'identifie a un Cretois Iivr6 a de nombreuses aventures a

travers les mers.

Les mensonges d'Ulysse le Cretois, que Ton peut tenir apres Paul Faure

pour une deuxieme version de I'Odyss^e concurrente du texte "homerique"

et revendiquee par tes Cr6tois, seraient done des recits contemporains du

MaTtre de i'Odyssee.'^^ Pour contester leur I6gitimit6 et affirmer, en mSme

temps, les capaclt^s de creativity po6tique de son heros (la sienne

propre?), Ie MaTtre de \'0dyss4e attribue ces mensonges a Ulysse qui

acquiert ainsi un statut d'aede.̂ ® ;- ...

7 (2002): 181-196 > 191



Sidy Diop

2.4. Les resumes de VOdyss^e: analepses internes

A P6n6lope, T6l6maque (17.108-149) puis Ulysse (13.310-343) font ie

recit de leur voyage aussitot qu'ils la retrouvent ^ Ithaque. Par ce procede

d'analepse interne les sujets des deux episodes anterieurs a ia Vengeance

rappellent d un personnage important du r6cit ies evenements dej^

racont6s par I'A^de en tant que Premier Narrateur, done des 6venements

en principe connus du Narrataire.

Ind6pendamment de la volonte d'informer un personnage absent au

moment des faits, ces analepses ont au moins le merite de rafraTchir la

memoire du Narrataire. Racontee dans sa totality, \'0dyss6e exigerait

plusieurs stances en ptusieurs jours, ce qui rendrait n6cessaires des

resumes periodiques. Si, en revanche, seul un episode est raconte, comme

celui de la Vengeance d'Ulysse, la necessity de r^sumer les Episodes

precedents serait plus evidente encore, L'exemple fourni par ces deux

analepses internes prouve, s'il en 6tait besoin, que I'^nonciation epique est

influencee par les conditions de la composition, voire de la recitation du

texte."'

2.5. Les recits externes au cycle troyen • ''^

L'Odyss^e ne renferme pas seulement, sous forme d'analepses ou de

prolepses. des digressions inspirees du cycle troyen. Quantite de r6cits

secondaires sont extraits d'6popees externes a la matiere troyenne mais iis

conservent generalement, d une ou deux exceptions pres (le Chant d'Ares

et d'Aphrodite,^^ ia genealogie de Theodymene avec I'histoire de

Melampous,^ le caract6re paradigmatique qui assure ia relation speculaire

avec I'ceuvre odysseenne. II en est ainsi du recit par Antinoos de I'ivresse
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du Centaure Eurytion chez le Lapithe PIrithoos, extrait dfe la Geste pylo-

6p6enne^^ (21.291-310). Eurytion. invite indelicat, est bien fou de convoiter

la fiancee de son hdte Pirithoos, partageant de cette fagon ia faute des

pretendants qui courtisent I'epouse d'Ulysse dans son palais.

L'histoire de ia prise d'Oechaiie (21.13-41) racontee par le poete iui-

m^me pour expliquer i'origine de I'arc d'Utysse incrimine I'illustre H6racles,

pretendant econduit qui s'attaque ^ son hote Iphitos,^" le tue et d6truit sa

viile. Violence du pretendant (qualifie de schetlios) qui s'en tire parce qu'il

est fort, contrairement a ceux d'lthaque.

Penelope compare son infinie tristesse a ceile de la fille de Pandareus

qui, transformee en rossignol (d'ou son nom Aedon), chante, au debut de

cheque printemps, son regret d'avoir tue llytos, I'enfant du roi Zethos.

L'impatience presque agressive du jeune Telemaque vis S vis de sa m6re

tendrait d6ja a accrediter I'idee d'une certaine culpabiiite de P6n6lope qui

aurait symboliquement "tu6" Utysse en doutant de son retour et en faisant

coquettement esperer ses pr6tendants. Au-dela de la tristesse, A6don se

rapproche de P6nelope par son sentiment de culpabiiite, mdme si ie

meurtre de Penelope est exclusivement symbolique.

• y
Conclusion

Dans une etude precedente, nous nous §tions int^ress^ aux digressions

de l'///aafe qui se sont revelees comme des modes de ponctuation

dramatique de I'^popee, en meme temps qu'elles servent le projet

ar6talogique de I'aede. L'examen des digressions dans \'Odyss6e permet

de mesurer I'ecart existant entre les deux ceuvres. Car le traitement des
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digressions de I'Odyssee depasse ceiui de i'///ade en compiexite et en

finesse dans le rapport qu'eiles entretiennent avec le po6me.

Comme dans \'lliade, \'Odyssee presente des digressions ayant une

valeur paradigmatique. La specuiarite est occasionneliement utiiisee dans

\'lliade (!e Lai de Meieagre) aiors qu'eile est consubstancielle a ia

construction de YOdyssee. Pour finir, de meme qu'il est difficile d'imaginer

que les deux ceuvres sont composees sans ie recours a I'^criture, de

meme on peut douter qu'eiles fussent le fait d'une meme inspiration. Le

d6bat reste ouvert quant a I'unit^ ou ia duaiite des auteurs.

r. '

Notes

' Voir Woronoff (1992: 19): "Dans la mesure ou le jeu constant de VOdyss^e sur Vlliade
(pastiches, citations subverties ou modiftees) rend difficile d'attribuer la composition des
deux podmes ^ une meme inspiration, je pr6f6re parler du 'MaTtre de I'Odyssee', en
empnjntant le terme au vocabulaire de la peinture et ^ Gabriel Germain {Genese de
rOdyss6e, Paris, 1954)".
^ Volr notre th6se de doctorat {Diop 1992).
^ Nous empruntons le terme S Delebecque 1980.
" De Jong 1987. . - .
' 1.1-2
^ 1.10
' A la perspective unitaire d'auteurs comme Delebecque 1958 ou Woodhouse 1969, on
peut opposer le d6coupage anaiyste de Berard 1924-1934 ou de Page 1955.

Sur les rapports de r6pop6e hom6rique avec la tradition orale dont elle est issue, voir les
syntheses de Kir1< 1976 et Kullmann 1984. ' -
^ Cfr. Letoublon 1983; Dallenbach 1977.
°̂ Cfr. Jaeger 1964 et Woronoff 1974.

Le rapport d'Ulysse et de Tel6maque constitue non seulement un exemple d'identificatton
fondee sur la relation parentaie, mais aussi un exemple de jumelage souvent observable
dans I'6pop6e: Castor et Pollux, les deux Ajax, Ajax et Teucer, Agamemnon et M6n6las,
Achille et Patrocle...
'^ Sur ces notions, voir de Jong 1987 et Bal 1977.

Les notions de m6tarecit, r6cit secondaire et digression restent d 6tre clairement d6finies
et discrimin6es au besoin. Le terme "m6tarecit" et I'expression "r6cit secondaire" peuvent
Stre consid6r6es comme synonymes dans la mesure ou tout "metarScif est un r6cit
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"secondaire" dans le r6clt "premier". La notion de "digression" couvre une r6alit6 plus large
puisqu'elle renvoie S tout developpement narratif interrompant la di6g6se (anaiepse,
prolepse, description, discours etc.).
^̂  Cfr Segal 1983.
^̂  Cfr Severyns 1928, 1977.

On rel^vera I'ironie teintde de d^licatesse de M6n6!as quand ceiui-ci, d la suite d'H6l6ne,
prend la parole en ces termes: "Comme en tout cela, ma femme. tu dis juste!" (4 266)
^' Voir Woronoff 1992: 29-30.

Faure (1980), remonte les origines de cette Odyssee concurrente du podme homerique d
r6poque myc6nienne. Cfr. Allen 1969; Nilsson 1972.

Cfr. Pucci 1987 et Said 1998.
°̂ Cfr, Calame 1986 et Svenbro 1976.

^' 8.266-366
14.226-256; il est a remarquer que ces deux derni6res digressions sont toutes 6nonc6es

par le poete -un proc6d6 assez rare dans I'Odyss^e
"19.518-524

Apollodore {Bibliotheque, 2.6.1-2; 2.7.7) parle d'un certain Eurytos en lieux et places
d'tphitos.
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