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Ubu roi
Par Florence Thomas, arch i v i s t e -documen t a l i s t e  à la  bib l i o t h è q ue- musée  de  la  Coméd i e- França i se

Père  Ubu.  J’ai changé de gouvernement et j’ai fait mettre dans le journal qu’on paierait deux fois tous 
les impôts et trois fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système j’aurai vite fait 
fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai.

Ac te  I I I,  scène  5 

Ubu roi
« De  par t,  ma  chande l l e  ver te,  merd r e,  madame,  cer tes  ou i,  je  suis  conten t  »,  lance  le  père  Ubu,  
nouveau  Mac be t h  de  paco t i l l e,  à  sa  femme  qui  pré fé re ra i t  le  vo i r  déjà  sur  le  trône.  El le  l’y  ver ra  
bien t ô t,  après  l’avo i r  inc i té,  avec  la  comp l i c i t é  du  cap i t a i ne  Bo rd u r e,  à tuer  le  ro i,  cont ra i g n an t  la  reine  
et  son  fi l s  Boug re l as  à  l’ex i l .  Ubu  va  exerce r  le  pouv o i r  avec  la  dél i ca tesse  d’un  char  d’assau t,  
ty rann i q u e,  spo l i a teu r  et  assassi n  de  la  nob l esse,  des  mag is t r a t s  et  des  fi nanc i e r s.  Joyeu x  archét y p e  de  
la  bassesse  huma i ne,  Ubu,  man ie  redou t ab l e m e n t  la  mach i n e  à  décer ve l e r  et  le  croc  à  merd r e  ou  
croche t  à  nob l e …  Ma i s,  s’i l  a  pensé  à  él im i n e r  ses  adve rsa i r es  pour  régne r  sans  par tage  sur  cette  
imp r o bab l e  Polog ne,  «c’est-à-di re  nu l l e  par t  » (A. Jarr y), Ubu  a nég l i gé  de  respec te r  ses  promesses.  Sa  
seu le  issue  est  donc  la  fu i te  en  avan t  : attaque r  le  «  Czar  »  et  la  Russ ie.  Sor tan t  sain  et  sauf  d’une  
bata i l l e  (et d’une  décu l o t t ée) aussi  rocam bo l es q ue  que  le  reste,  i l  f i n i t  par  déc i de r  de  ven i r  vi v re  chez  
nous,  en  France.

Alfred Jarry
Ubu  est  né  dans  la  cou r  du  lycée  de  Rennes  où  A l f r e d  Jarr y  (1873-1907) et  ses  am is,  les  frères  Mo r i n ,  
car i ca t u r a i e n t  leur  pro f esseu r  de  phys i q ue  M.  Hébe r t.  Cela  pr i t  la  forme  d’une  pièce  pour  
mar i o n ne t t es,  Les Polonais (1885). Jarr y  repr i t  et  mod i f i a  le  carac tè re  et  le  nom  d’Hébe r t.  Ubu  occupa  
une  place  cent ra l e  dans  la  fu l g u r a n t e  carr i è re  drama t i q u e  de  l’auteu r .  Ap rès  Haldernablou (1894) et  
César-Antechrist (1895) annon c i a t eu r  d’Ubu roi, le  cyc l e  Ubu nous  emmène  lo i n  du  natu ra l i s me  et  du  
réal i sme  théât ra l  d’a l o r s.  Ubu roi (1896), Ubu cocu (publ ié  en  1944), Ubu enchaîné (1899), Ubu sur 
la butte (1901), ains i  que  les  Almanachs du Père Ubu (1899  et  1901), créent  un  personnage  my t h i q u e.  
Nova t e u r  par  l’ i m b r i c a t i o n  d’archa ï sm es  et  de  néo l o g i sm es,  Ubu  roi  parod i e  la  tragéd i e  don t  
Shakespea re  est  ic i  la  plus  il l us t r e  réfé ren ce.  En  réponse  au  pub l i c  qu i  conspua  la  pièce  lors  de  la  
prem i è r e,  Jarr y  pub l i a  sa  concep t i o n  du  théât re  dans  l’ar t i c l e  De l’inutilité du théâtre au théâtre. 
Ionesco,  V i an  et  A r t au d  s’empa re r o n t  de  ces  pr i n c i p es,  et  la  langue  frança i se  du  nom  d’Ub u  pour  
enr i c h i r  le  vocabu l a i r e  de  l’absu r de.

Jean-Pierre Vincent a di r i gé  le  Théâ t re  nat i ona l  de  Strasbou r g ,  la  Coméd i e- França i se,  pu is  le  Théât re  
des  Aman d i e r s  à Nan te r r e.  I l  a  mon té  un  nomb r e  cons i dé r ab l e  de  pièces  dont,  en  2008,  L’École des 
femmes de  Mo l i è r e  au  Théât re  de  l’Odéo n,  avec  sa  compa g n i e  Stud i o  L i b r e  fondée  en  2002.  Pour  la  
prem i è r e  fo is,  il  se  lance  dans  le  théât re  de  Jarr y.  Ubu roi, marqué  par  «  l’en f an ce,  la  lou f o q ue r i e  et  
l’ana rc h i sm e  », est  pou r  Jean-Pier re  V i n cen t  une  vér i tab l e  « prov o ca t i o n  à l’ i mag i n a t i o n  » à laque l l e  i l  
faut  un  jou r  céder  : une  vér i t ab l e  aven t u r e  dont  nu l  ne  sai t  commen t  on  en  sor t i r a.  «  Un  Ubu roi pou r  
aujou r d ’ h u i ,  et  ce  ne  sont,  hélas,  pas  les  réfé ren t s  qu i  nous  manquen t .»

Florence Thomas, ju i n  2008
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Ubu roi
Entretien avec Jean-Pierre Vincent, met teu r  en  scène  et  Bernard Chartreux, drama t u r g e

Bordel de « Merdre »
Jean-Pierre Vincent. Si  borde l  i l  y  a,  il  comme n c e  en  1888  au  lycée  de  Rennes,  dans  la  classe  de  
phys i q ue  du  père  Héber t.  De  ce  chahu t  cont i n ue l  est  sor t i  un  réper t o i r e  de  pièces  et  opuscu l es  
sat i r i q ues  pour  mar i o n ne t t es.  L’ag i t a t i o n  ains i  fomen t ée  co ï n c i de  histo r i q u em e n t  au  beso i n  de  
déstab i l i sa t i o n  de  l’ar t  par  lui-même,  ressent i  par tou t  en  cet te  fin  du  X I X e sièc le.  La  tracée  de  l’ar t  
depu i s  la  Rena i ssance  semb l e  à  bout  de  sou f f l e,  les  modes  de  représen ta t i o n  se  sont  épu isés.  
Appa ra î t r o n t  bient ô t  le  cub isme,  la  mus i q ue  sér ie l l e,  le  dada ïsme …  En  mus i q ue  comme  en  l i t té ra t u r e,  
la  f in  du  X I X e sièc le  attend  un  tour nan t ,  une  rem i se  en  cause,  une  déf l ag r a t i o n .  Au j o u r d ’ h u i ,  nous  
pour r i o ns  nous  est ime r  dans  une  situa t i o n  semb la b l e,  car  les  bases  de  la  soc ié té  mond i a l e  appa ra i ssen t  
au  bord  du  gou f f r e  ou  de  l’ i m p l o s i o n .  De  tels  para l l è l es  sont  hasardeu x,  mais  quand  quel q ue  chose  
meu r t,  que l q ue  chose  naî t.  En  1896,  reprenan t  ses  cah ie rs  d’éco l i e r,  Jarr y  récupè re  Ubu  pour  
prov o q ue r  le  monde  par i s i en  des  lett res.  Il  espère,  par  ce  coup  (de blu f f  ?) ouv r i r  por tes  et  fenêt res  et  
fai re  des  cou ran t s  d’ai r  dans  une  li t té ra t u re  qu i  étou f f e.  Et  cela  prov o q ua …  un  fameu x  borde l .  
Bernard Chartreux. L’ u n i v e r s  d’ Ubu roi est,  on  le  sai t,  un  uni ve rs  de  la  transg ress i o n  et  de  la  
régress i o n,  cel l e-ci  étant  la  cond i t i o n  de  poss i b i l i t é  de  cel l e- là  ; et  vice  versa.  Comm e  tel,  c’est  un  
uni ve rs  pro v o c an t ,  jub i l a t o i r e,  scanda l e u x ,  in fan t i l e,  inso l en t … ,  c’est  une  al lèg re  mach i n e  in fe r na l e  
di r i gée  cont re  l’or d re  ex istan t  (dont  fai t  aussi  –et  sur tou t –  par t i e  l’or d r e  li t té ra i r e  :  Ubu roi est  une  
ant i-pièce  de  théât re.  Même  si  plus  tard  Jarr y  s’ef f o r ce r a  de  lu i  donne r,  dans  une  autre  pièce  
méconn ue,  César-Antechrist, un  habi l l a ge  symbo l i s t e,  vo i re  occu l t i s t e). Ma i s,  ce  qui,  tout  autant,  m’a  
intéressé  dans  Ubu roi  c’est  l’om b r e  por tée  de  l’auteu r ,  du  « personnage  »  Jarr y  (on  sai t  que  
prog r ess i v em e n t  Jarr y  « dev i en d r a  » le  Père  Ubu). Et  cette  omb re  por tée  donne  à la  pièce  une  tona l i t é  
beaucou p  plus  somb re,  dérangean te,  vo i re  trag i q ue.  S’ i n té ressan t  à  Jarr y,  on  ne  peut  s’empêche r  de  
songe r  à Ar ta u d  par  exemp l e.  Ou,  pour  le  di re  autremen t ,  dans  la  farce  du  potache  renna i s,  dans  son  
jov i a l  cann i ba l i s m e  métaph ys i q u e,  il  y  a aussi  une  part  non  négl i geab l e  de  cauchema r.  Les  avent u res  
du  Père  Ubu  ne  sont  pas  seu leme n t  trave rsées  d’un  immense  ricanemen t ,  el les  fon t  naî t re  une  ango i sse  
sour de,  légèremen t  po isseuse  comme  au  sor t i r  d’un  mauva i s  rêve.  
Jean-Pierre Vincent. La  longé v i t é  et  l’un i v e r sa l i t é  d’Ubu roi tiennen t  à  une  sor te  de  mi ra c l e  
imp ré v i s i b l e  : en  se payan t  la  tête  du  pro f  (en tuant  ce  père…),  la  pet i te  bande  renna i se  a concen t r é  en  
lu i  tous  les  tra i t s  du  tyran  uni ve rse l  : tous  les  autoc ra tes  et  aut res  bouche rs  du  X X e sièc le  se  trou ven t  
pr is  dans  le  por t r a i t .   Ma i s  d’un  autre  côté,  c’est  une  pièce  frag i l e.  Dans  son  suje t,  son  idée  et  son  
geste,  la  pièce  est  inépu i sab l e,  et  el le  s’avè re  plus  large  que  les  commen t a i r es  qu’on  peut  en  fai re.  
Ma i s  el le  a ses  fai b l esses  et  ses  pièges  : l’aspec t  « potache  »  don t  par len t  les  comme n t a i r es …  et  qu i  a 
mené  nomb r e  de  met teu rs  en  scène  à en  fai re  une  chose  après  tout  sympa  et  gent i l l e.  Dès  qu’on  va  vers  
la  parod i e,  la  car i ca t u r e,  on  tue  l’ensem b l e.  En  lisant  la  pièce  de  près,  en  scène,  sans  pré j ugé,  on  
s’aperço i t  aussi  que  « simp l e  » ne  veut  pas  di re  « simp l i s t e  ».

Une blague mortelle
Jean-Pierre Vincent. J’ai  présen té  à  la  Coméd i e- França i se  des  pièces  du  « second  ti ro i r  » :  Les 
Corbeaux d’Hen r y  Becque,  La Mère coupable de  Beauma r c ha i s,  ou  Léo Burckhardt de  Ner va l .  J’ai  
tou j o u r s  été  att i ré  par  ces  aspects  di ts  «  seconds  »  de  not re  réper t o i r e,  et  notam me n t  à  la  Coméd i e-
França i se.  Bou r ge o i s i e,  un i ve rs i t é  et  systèmes  sco la i r es  ob l i ge n t,  on  f in i t  par  se conten t e r  du  réper t o i r e  
« class i que  ».  Ubu roi au  França i s,  cela  n’est  pas  comme  y  fai re  entrer  n’ im p o r t e  que l l e  œuvre.  
Cela  doi t  procu r e r  un  dérangemen t  –  polém i q ue  est  un  grand  mot …  Il  ne  s’ag i t  pas  d’un  out rage  aux  
pub l i cs  de  la  Coméd i e- França i se.  À  l’heu re  des  répét i t i o ns,  je  ne  sais  pas  enco re  où  sera  la  bombe,  la  
cein t u r e  de  grenade  : i l  faud ra  bien  que  quel q ue  chose  reste  en  trave rs  de  la  gorge …  Ubu  est  un  
chew i n g- gum  qui  cache  des  ours i ns.  Ma i s  Ubu n’est  pas  seu leme n t  une  fi gu r e  de  mons t re  dange reu x.  
Pour  Jarr y,  Ubu  est  un  tyran  et  un  bour geo i s  stup i de,  ma is  aussi  l’ana rc h i s t e  par fa i t .  D i re  «  merd r e  » 
(voi r  les  prem i e rs  « gros  mots  » de  not re  enfance  !) répond  à un  dési r  de  liber t é.  Le  pub l i c  de  la  fin  du  
X I X °  sièc le  est  muse l é  par  les  conven t i o n s  bourgeo i ses.  C’es t  de  cet  enfe rme me n t  que  naî t r o n t  la  
psychana l y se,  l’anar ch i e,  les  révo l u t i o n s  art is t i q ues,  et  donc  ce  coup l e  Ubu  qui  trave rse  les  fron t i è res  
et  le  temps  avec  sa bêt ise  et  son  géni e.  
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Bernard Chartreux. À  l’ i ns ta r  du  célèb re  « espr i t  qu i  tou j o u r s  nie  »  (Méph i s t o),  Ubu  (Jarry)  est  
l’esp r i t  qu i  di t  tou j o u r s  « merd r e  » ;  non  qu’ i l  soi t  la  parod i e  de  celu i- là  mais  plu tô t  sa  vers i o n  
prosa ï q u e,  tr i v i a l e,  et  même  –qu’ i m p o r t e  la  log i q ue  chrono l o g i q u e–  sa  vers i o n  pr im i t i v e ,  pr im o r d i a l e,  
basi que.  Par  la  sui te,  dans  Ubu enchaîné, Jarr y  nous  mon t r e ra  un  Père  Ubu  qui,  par  espr i t  de  système,  
en  vien t  à se  nier  lu i-même,  à s’autodé t r u i r e.  I l  va  sans  di re  que,  ne  fût-ce  que  pour  sa  verdeu r  et  sa  
trucu l e n ce  ini t i a l es  et  débra i l l ées  –alo rs  qu’ Ubu enchaîné déve l o p pe  un  concep t  (le  comb l e  de  la  
l ibe r té  c’est  d’êt re  non- lib re)  comme  on  di t  chez  les  produc t e u rs  télé–,  nous  pré fé r o ns  le  Père  Ubu  
anarch i s te  d’Ubu roi au  Père  Ubu  « suic i da i r e  »  de  Ubu enchaîné. No t re  monde  tel  qu’ i l  va  cu l  par-
dessus  tête  ne  saura i t  se passer  d’un  f léau  tel  qu’ U b u.
Jean-Pierre Vincent. On  ne  peut  pas  se  sat is fa i r e  d’une  coméd i e  qu i  ne  déstab i l i se r a i t  rien  sur  la  
scène  du  monde.  Cependan t  sur  not re  scène,  il  serai t  un  peu  va i n  d’appu ye r  les  échos  d’ac t ua l i t é  que  
peut  prov o q ue r  Ubu roi –  i ls  sont  si  év i den t s …  Nous  devons  plonge r  dans  « l’en fe r  Jarr y  », et  laisser  
le  specta teu r  trava i l l e r  à  const r u i r e  son  histo i r e,  à  tisser  ses  liens.  On  peut  vo i r  bien  sûr  des  
attouc hemen t s  dange reu x  entre  Ubu et  not re  histo i r e  actue l l e.  Si  nous  donno ns  des  pistes  ou  des  clés  
trop  l is i b l es,  la  pièce  ne  trava i l l e r a  pas  dans  l’esp r i t  des  specta teu rs  d’au j o u r d ’ h u i .  Or,  s’i l  y  a un  seu l  
spectac l e  sur  le  plateau,  il  y  a de  fai t  un  spectac l e  par  tête  de  specta teu r.

L’ombre de Jarry sur Ubu, en scène
Jean-Pierre Vincent. 
La  présence  de  Jarr y  dans  not re  Ubu doi t  être  phys i q ue,  men ta l e  et  mo ra l e.  Un  coméd i e n  incar ne ra  
Jarr y  sur  le  plateau,  et  cette  présence  doi t  imp ré g ne r  le  jeu  des  autres  acteu rs.  Le  poison,  l’abs i n t he,  
qu i  hab i t a i t  Jarr y,  cette  mor t  permanen t e  qu’ i l  tr i m ba l l a i t ,  dans  sa  m isè re,  son  abst i nen ce  sexue l l e,  ses 
amb i g u ï t é s,  do i t  être  présen te  à chaque  instan t.  Ubu roi peut  deven i r  ains i  une  blague  mo r te l l e.  
Bernard Chartreux. Rach i l d e,  sa pro tec t r i c e,  disa i t  de  Jarr y  qu’ i l  ava i t  eu  un  dest i n  de  « paro x y s t e  ». 
Et  ef fec t i v e m e n t  Jarr y  mi t  un  excès  mor te l  aussi  bien  dans  sa  vie  que  dans  son  œuvre.  S’ i l  ne  fut  –et  
n’est–  cer tes  pas  le  seu l  écr i va i n  à avo i r  prat i q ué  ce  pér i l l e u x  mélange  des  genres,  il  est  le  seul  à nous  
laisser  tou j o u r s  dans  l’ i n capac i t é  de  savo i r  si  nous  avons  af fa i r e  à quel q ue  chose  qui  est  de  l’or d r e  de  
la  blague  (indigne)  ou  du  trag i q u e  (alcoo l i sé).  La  présence  de  Jarr y,  sur  scène,  rend  pal pab l e  cet  
ir r i ta n t  (menaçan t  ?) pr i n c i pe  d’ i nce r t i t u d e,  de  déso r i e n ta t i o n .

Les forces drolatiques du cauchemar 
Bernard Chartreux. En  feu i l l e t an t  les  Gestes et opinions du docteur Faustroll,  pataphysicien de  
Jarr y , je  suis  tombé  sur  un  cour t  tex te  (Capitalement, chap i t r e  X X V I I ,  L i v r e  I V)  où  Faust r o l l  racon t e  
commen t  une  tête  de  cheva l ,  eu  égard  à  sa  lai deu r  (comme  cel le  d’une  sautere l l e  mons t r ue use),  lui  
donne  des  env i es  de  meur t r e,  « car  la  vue  d’une  chose  très  laide  por te  cer ta i neme n t  à fai re  ce  qui  est  
lai d  »   –rappe l o ns- nous  aussi,  en  passan t,  que  la  tête  (coupée) d’un  cheva l  est  le  signa l  que  la  ma f i a  
envo i e  à  celu i  qu’e l l e  veut  « aver t i r  ».  Dans  Ubu roi nous  avons  égalemen t  af fa i r e  à  un  cheva l ,  le  
dest r i e r  que  le  Père  Ubu  veut  ut i l i se r  pou r  par t i r  à  la  guer re,  ma is  qu i  est  bien  trop  mai g re  pour  
suppo r t e r  le  po i ds  de  son  gros  cava l i e r.  Ces  deux  équ i dés  –le  cheva l  cauchema r desque,  à la  Füss l i ,  de  
Faustroll et  la  rosse  gro tesque  d’Ubu roi –  sont  comme  les  deux  pôles  de  l’un i v e rs  jarryque où  le  
cauchema r  ne  cesse  de  contam i n e r  le  gro tesque  et  le  gro tesque  le  cauchema r.  Cet te  tens i o n  doi t  être  
sensi b l e  dans  Ubu roi. 
Jean-Pierre Vincent.  Le  cauchema r  de  Jarr y,  ou  celu i  prov o q ué  ic i  par  Jarr y,  do i t  nou r r i r  ou  
compense r  les  réel l es  frag i l i t és  de  la  pièce.  L’h um o u r  ne  fonc t i o n ne  que  dans  un  frô l em e n t  avec  le  
cauchema r  (Sigmun d  Freud  l’ava i t  gén ia l em e n t  comp r i s) : c’est  la  chute  de  Lau re l  et  Hard y  dans  une  
bouche  d’égou t,  c’est  l’en fe r  des  mach i n e r i es  de  Feydeau …  La  coméd i e  fl i r t e  tou j o u r s  avec  l’ho r re u r ,  
et  la  farce  avec  la  tragéd i e.  C’es t  le  même  endro i t  du  corps,  le  diaph r a gm e,  qui  est  secoué  par  le  ri re,  la  
peur  et  les  larmes.  Jarr y  ti ra i t  à  bal l es  réel l es  dans  son  jard i n.  Quand  la  vo is i ne  est  venue  lu i  di re  le  
dange r  qu’ i l  fa isa i t  encou r i r  à ses  enfan ts  qu i  joua ien t,  il  répond i t  « qu’à  cela  ne  tienne  Madame,  on  
vous  en  fera  d’aut res …  ». 

Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux, avr i l  2009
propos  recue i l l i s  par  Pier re  No t te,  secré ta i r e  géné ra l  de  la  Coméd i e- França i se
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Ubu roi
Ubu roi à son double enchaîné ?  par Bernard Chartreux, drama t u r g e

Comm e  tous  ceux,  j’ i mag i n e,  qu i  s’ in té ressen t  à  Ubu roi, nous  nous  sommes  demandés,  au  
débu t  du  trava i l ,  s’i l  ne  sera i t  pas  jud i c i e u x  de  lui  adjo i n d r e  tout  ou  part i e  d’Ubu enchaîné.
Et  nous  nous  le  demand i o n s  d’au tan t  plus  vo l o n t i e r s  que  l’exem p l e  de  quel q ues  grands  anc iens  (Vi la r  : 
Ubu, TNP,  1958.  Broo k  : Ubu aux Bouffes, Bou f f e s  du  No r d,  1977) nous  y  inc i t a i t .

Ce  faisan t,  pens i o ns- nous,  nous  donne r i o n s  à vo i r  en  un  seul  spectac l e  un  épi t omé,  ou  plu t ô t,  
un  condensé  de  la  geste  ub i q ue 1 , et  redonne r i o ns  un  peu  de  ner f  à ce  qui  nous  semb la i t  être  une  rela t i v e  
fai b l esse  (longueu r  et  langueu r) des  4 e et  5 e actes  d’ Ubu roi. 

Nous  not i o ns  par  exemp l e,  avec  intérê t,  qu’au  5 e acte,   chez  V i l a r ,  les  ret rou v a i l l es  du  Père  et  
de  la  Mè re  Ubu,  dans  la  cave r ne  où  pante la i t  enco re  –c’est  du  mo i ns  ce  que  s’imag i n e  ce  trou i l l a r d  de  
Père  Ubu–  la  dépou i l l e  de  l’ou rs  tué  à la  f in  de  l’ac te  précéden t  par  les  deux  Palo t i ns  Pi le  et  Cot i ce,  
n’ava i en t  pas  le  temps  de  se  déve l o p pe r  (trop) longuemen t  (comme  dans  Ubu roi) car,  cet te  fo i s 2, le  
jeune  Boug re l as  (d’ord i na i r e  si  malad r o i t)  et  ses  Polona i s  par vena i e n t  à captu re r  le  mons t r ue u x  coup l e,  
et  con f o r m é m e n t  au  vœu  énoncé  l’ i ns tan t  d’avan t  par  le  Père  Ubu,  l’expéd i a i e n t  à  Par i s,  avec  sa  
mo i t i é,  ma is  encad ré  par  deux  gendarm es 3 ! 

À  la  sui te  de  quo i ,  for t  log i q uem e n t ,  le  Père  Ubu  déc i da i t  de  «  se met t r e  escla ve  » ; et  V i l a r  de  
fai re  rebond i r  la  pièce  avec  un  flo r i l è ge  des  scènes  les  plus  marquan t es  d’Ubu enchaîné :  cel l e,  
antho l o g i q u e,  des  tro i s  Homm es  lib res  en  trai n  de  lib reme n t  non-manœuv r e r  sous  les  ordres  du  
Capo ra l ,  cel l e  de  la  pr ison  où  Ubu  se vante  d’avo i r  « inven té  un  dispos i t i f  ingén i e u x  pour  qu’ i l  pleu ve  
tous  les  mat i ns  à  trave rs  le  toi t,  af i n  de  ma i n te n i r  suf f i sam m e n t  hum i d e  la  pai l l e  de  [leur]  cacho t  », 
cel l e  du  tr i bu na l  où,  au  terme  d’une  éloquen t e  pla i d o i r i e,  le  même  Ubu  réc lame  d’êt re  condam né  avec  
la  plus  grande  rigueu r ,  mais  « non  poi n t  à la  mor t  cependan t  car  il  faud ra i t  voter  des  créd i ts  exor b i t a n t s  
pou r  la  const r u c t i o n  d’une  assez  énorme  gui l l o t i n e  », cel l e  où,  les  Homm es  lib res  s’étan t  révo l t és  pour  
deven i r  à leur  tou r  escla ves,  le  Père  Ubu  manque  de  perd re  sa place  de  galér i en  sur  les  galères  du  Tur c  
Sol i m a n  qui  se  révè l e  être  son  prop re  frère …,  toutes  scènes  qui,  à l’év i de n ce,  const i t ua i e n t  le  versan t  
(le doub l e,  le  ref l e t) négat i f  de  Ubu roi4.

I l  con v i e n t  toute f o i s  de  s’in te r r o g e r  sur  la  « log i q u e  »,  le  sens  et  la  per t i nen ce  de  cet  
encha î nem e n t .

Car,  d’une  par t,  on  est  surp r i s  et  décon t enan cé,  lisant  Ubu enchaîné, par  le  vo l o n t a r i s m e  de  
l’écr i t u r e  : ayan t  énoncé  le  postu l a t  de  base  de  la  pièce  dès  la  prem i è r e  scène  du  prem i e r  acte 5, Jarr y  va  
s’emp l o y e r  à  (se conten t e r  de) nous  propose r  des  situa t i o ns  où,  non  seu leme n t  toutes  les  va leu rs  
ord i na i r es  de  la  mo ra l e  comm u ne  seron t  systéma t i q u em e n t  inve rsées  (par  exemp l e  Ubu  déso rma i s  ne  
rêve  plus  d’êt re  roi  mais  escla ve) ma is  aussi  les  condu i t es  et  les  compo r t e m e n t s  les  plus  usue ls  (ainsi  
sur  le  Champs  de  Ma r s,  les  Hom m es  l ib res  faisan t  un  exerc i ce  mi l i t a i r e  s’app l i q u en t  labo r i e usem en t  à 
ne  pas  marc he r  au  pas,  à fai re  tou j o u r s  le  cont ra i r e  des  ordres  d’un  capo ra l  qu i  vei l l e  lu i-même  sans  
comp l a i san ce  à ce  qu’ i l s  ne  soien t  pas  respec tés).

A l o r s  qu’ Ubu roi, même  s’i l  s’insp i r e,  dans  ses  (très) grandes  lignes  du  Macbeth   de  
Shakespea re,  est  d’une  grande  spon tané i t é  d’ i n ven t i o n ,  tou j o u r s  surp renan t  dans  le  tra i teme n t  et  
l’encha î n em e n t  des  pér i pé t i es,  et  fai t  preuve  d’une  jub i l a t o i r e  transg ress i o n  régress i ve  (ou  l’ i n ve r se), 

1
 Don t  on  rappe le ra,  pou r  simp l i f i e r*,  qu’e l l e  se comp ose  de  deux  autres  pièces  à savo i r  Ubu cocu et l’Archéoptéryx et  Ubu sur la butte (Réduction en deux actes 

d’Ubu Roi, représentée en l’an 1901 au Guignol des 4-z’Arts), ainsi  que  des  di f f é r e n tes  l i v ra i s o ns  de  l’Almanach (illustré) du Père Ubu (en vente  parto u t,  pr i x  : 
50 cent i mes)

*je  dis  « pou r  simp l i f i e r  » car,  en  réa l i té,  Ubu cocu et l’Archéoptéryx fa i t  part i e  d’un  recue i l  po l y m o r p h e  in t i t u l é  Ubu  cocu et  qu i,  out re  les  
Paralipomènes d’Ubu, con t i e n t  une  Pièce alquemique : Onésime ou les Tribulations de Priou. Lesque l l es  Tribulations ne  fon t  sans  dou te  aucune  
place  au  Père  Ubu,  mai s  à son  omb re  (et modè l e) tuté l a i r e,  le  P.H.,  al ias  le  Père  Hébe r t ,  ce  fameu x  pro fesseu r  de  phys i q ue  du  lycée  de  Rennes  don t  Jarr y  et  les  
frè res  Mo r i n  avaien t  fa i t  à la  fo i s  leu r  tête  de  turc  et  le  suje t  pr i n c i p a l  de  leu rs  pièces  pou r  mar i o n ne t t es,  ainsi  qu’à  toute  une  sér ie  de  Palo t i ns  enco re  
af f u b l és  de  patro n y m e s  potach i q ue s  tels  Qua t re zone i l l e s,  Me r dam p o t ,  Mo u c h e d g o g …  
2
 alo rs  que  dans  Ubu roi, le  Père  Ubu,  au  terme  d’un  énième  comba t  où,  comme  à son  habi t u de,  i l  se  mon t ra i t  aussi  crue l  que  lâche,  par vena i t  une  fo is  de  plus  à 
échappe r  à ses  pou rsu i v a n ts  et  à s’emba r que r,  avec  ses  dern i e rs  fi dè l es,  pou r  Paris.
3
 Comm e  dans  la  fi n  de  Ubu sur la butte.

4
 Ubu aux Bouffes rep rend  le  même  pri n c i p e  de  mon tage  : une  prem i è re  part i e  comp osée  d’ Ubu roi, une  seconde  de  Ubu enchaîné ma is  don t  Broo k,  lu i,  ut i l i se  la  
quasi  intég ra l i t é  du  texte.
5
 « PERE  UB U-  Puisque  nous  sommes  dans  un  pays  où  la  l i be r té  est  égale  à la  fra te rn i t é,  laque l l e  n’est  compa rab l e  qu’à  l’éga l i t é  de  la  léga l i t é,  et  que  je  ne  suis  

pas  capab le  de  fa i re  comme  tou t  le  monde  et  que  cela  m’est  égal  d’êt re  égal  à tou t  le  monde,  puisque  c’est  enco re  mo i  qui  fi n i r a i  par  tuer  tout  le  monde,  je  vais  
me  met t re  escla ve,  Mè re  Ubu  ! »
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Ubu enchaîné donne  le  sent i m en t  de  répéte r,  de  façon  systém i q u e,  tou j o u r s  le  même  mot i f  : celu i  du  
retou r nem e n t ,  du  changemen t  de  signe.

D’au t r e  par t,  à  se  mon t r e r  trop  hab i l e  –c’es t-à-di re  somma i r e –  dia lec t i c i e n  (le comb l e  de  la  
l ibe r té  c’est  que  la  l ibe r t é  cesse  d’êt re  el le-même), Jarr y  condu i t  son  héros  sur  la  vo ie  de  l’ i m p l o s i o n .  
L’esp r i t  (farcesque)  qui  tou j o u r s  nie  (qui  tou j o u r s  et  à  tout  di t  Me r d r e  ) dans  Ubu roi, dev i en t  dans  
Ubu enchaîné l’espr i t  qu i  se  nie,  qu i  s’auto dé t r u i t ,  qu i  se  castre,  refusan t  même,  d’en t rée  de  jeu,  
ma l g r é  la  demande  exp resse  de  la  Mè re  Ubu,  de  pronon ce r  le  mot  en  quo i  se  résume  toute  sa  
pataph ys i q u e 6. 

Plus i eu rs  fo is,  Jarr y  a décr i t  son  gros  bonhom m e  comme  fi gu r e  de  l’ana r ch i s te 7. Tou t  se passe  
comme  si,  dans  Ubu enchaîné, l’ana rc h i s te  par fa i t ,  empo r t é  par  son  élan,  c’est-à-di re  al lan t  au  bout  de  
son  essence  prop r e,  f in i ssa i t  par  s’app l i q u e r  à lu i-même  sa lud i q u e  fureu r  de  dest ru c t i o n.

Et  je  ne  peux  alors  m’em pêc he r  de  penser  –que  les  mânes  de  V i l a r  et  de  Broo k  veu i l l e n t  bien  
ne  pas  me  ten i r  rigueu r  de  ce  soupço n  odieu x –  que  l’on  éprou v e  une  sor te  de  lâche  sou lagemen t  à vo i r  
enf i n  stoppée  dans  sa  course  fo l l e  à trave rs  le  monde  cet te  grosse  bou l e  dange reuse  et  ma l f a i san te  de  
Père  Ubu.  

En f i n,  même  si  c’est  tou j o u r s  sur  un  mode  bur l esque,  farceu r,  il  est  mis  un  terme  (par  lui-
même,  ce  qui  ne  gâte  rien)  aux  exp l o i t s  d’un  grand  fauteu r  de  Déso r d r es  ! L’O r d r e  (socia l,  mora l ,  
po l i t i q ue,  ex isten t i e l ,  métaph y s i q u e)  vi o l em m e n t  ma lme né  dans  Ubu  roi retrou v e  enf i n  ic i  sa 
bienheu r e use  assise,  le  Mon de,  ic i,  rent re  enf i n  dans  ses  gonds 8.

I l  nous  a  semb lé  plus  ut i l e  aujou r d ’ h u i  de  laisser  ce  Mo n d e  dégondé  ; et  de  ne  pas  enco re  
met t r e  Ubu  à la  cha î ne.

Bernard Chartreux, avr i l  2009

6
 « ME R E  UB U-  Quo i  ! tu  ne  dis  rien,  Père  Ubu.  As- tu  donc  oub l i é  le  mo t  ?

PERE  UB U-  Mè re …  Ubu  ! Je ne  veux  plus  pronon ce r  le  mo t,  i l  m’a  valu  trop  de  désag rém e n t s  » Ubu enchaîné, acte  I,  scène  1
7
 « Fina l em e n t ,  tel  qu’un  anarch i s te,  i l  exécu te  ses  arrê ts  lu i-même,  déch i re  les  gens  parce  qu’ i l  lu i  pla î t  ains i  et  pr ie  les  solda ts  russes  de  ne  poin t  ti rer  par  deve rs  

lu i,  parce  qu’ i l  ne  lu i  pla î t  pas  » in  Textes relatifs à Ubu  ro i .
« Ce  n'est  pas  exac teme n t  M.  Th ie rs,  ni  le  bou rgeo i s,  ni  le  mu f l e :  ce  sera i t  plu tô t  l'ana rch i s te  par fa i t  » in  Les Paralipomènes d’Ubu
8
 On  pou r ra i t  d’a i l l e u rs,  avec  autant  de  vra isem b l a n ce,  souten i r  qu’Ub u,  lo i n  d’êt re  un  dest ru c te u r  du  mon de,  en  est  au  con t ra i re  le  pur  produ i t ,  l’émana t i o n ,  le  
condensé,  l’ i nca rn a t i o n  ; ma is  une  inca rna t i o n  por tée  à un  tel  deg ré  d’i n candescen ce,  d’absu rd i t é  et  de  cruau té  qu’e l l e  dev i e n t  une  mo r te l l e  menace  pou r  ce  
monde  don t  el le  est  l’en fa n t  et  l’h ype rb o l e.  Con f o r m e  ou  non-con f o r m e,  ma i s  tou j o u rs  avec  cet  excès  qu i  le  carac té r i se,  Ubu  le  dynam i t e u r,  par  sa seule  présence,  
est  une  perpé t ue l l e  mise  en  dange r  de  ce  qui  est.  
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Ubu roi
Extraits de Alfred Jarry, Le surmâle de lettres de Rachilde, Arléa, Paris 2007

Épouse  d’ A l f r e d  Va le t t e,  le  créateu r- di rec teu r  du  Me r c u r e  de  France,  Rach i l d e  fu t  l’am i e  f idè l e  et  
luc i de  d’A l f r e d  Jarr y,  don t  el le  trace  dans  ce  li v re  le  por ta i t  ami ca l ,  ma is  sans  concess i o ns.  

Jarry cycliste9

À  cet te  époque  de  l’en fan ce  de  la  vi tesse,  le  grand  ch ic  étai t  de  se promene r  en  vo i t u r e t t e  d’os ie r,  léger  
pan ie r  à  deux  roues  para l l è l es,  qu i  s’attacha i t  avec  une  simp l e  lan iè re  de  cui r  à  la  bic y c l e t t e  d’un  
mons i e u r  doué  d’une  pai re  de  jarre ts  sol i des.
Je ne  suis  pas  peureuse,  ma is  si  la  vo i t u r e t t e  me  para i ssa i t  à la  fo is  con f o r t a b l e  et  charma n t e,  le  cheva l  
me  semb la i t  terr i b l em e n t  vicieux, pou r  emp l o y e r  un  terme  qui  n’a  rien  d’o f f e nsan t  en  la  ci rco ns ta nce.  
« Vo us  n’avez  pas  con f i a n ce  en  nous,  Ma- da-me  ?
 Oh  ! pas  du  tout  ! répond i s- je  avec  la  plus  ent iè re  des  conv i c t i o n s.
 Même  si  M o ns i e u r  vot re  épou x  se tien t  à not re  hauteu r,  prêt  à nous  secou r i r  en  cas  d’acc i de n t  ?
 Et  si  la  cour r o i e  casse  ?
 Vires acquirit eundo10, Ma- da-me  ! »
Je f in i s  par  me  laisser  con va i n c r e  (…). 
Nous  étions  sur  la  route  d’He r b l a y ,  à  un  endro i t  dom i n an t  un  for t  beau  paysage,  et  nos  regar ds  
plongea i e n t  dans  une  va l l ée  que  trave rsa i t  un  grand  viadu c  aux  arches  d’une  blancheu r  aveug l a n t e.  La  
route  se torda i t  en  un  lacet  imp ress i o n na n t ,  aux  tou r nan t s  dange reu x,  mais  Jarr y  réponda i t  de  tout.  (…)
Mo n  mar i  jeta  un  coup  d’œi l  inqu i e t  sur  cet te  route  cla i r e,  ondu l a n t  jusqu’à  l’ab î me  d’un  de  ces  
lo i n ta i n s  por t i q u es  blancs  qui  semb la i t  l’at t i r e r,  l’asp i r e r,  l’enr o u l e r  autou r  d’une  de  ses  jambes  de  
pier res,  pu is  il  cr ia  :
« At ten t i o n ,  Père  Ubu  ! Vous  fer iez  peut-être  mieu x  de  descend r e  à pied.
 De  cet te  cha leu r  ? Nous  n’a l l o ns  poi n t  nous  traî ne r  misé rab l em e n t .  Eh  ! Mo ns i e u y e,  songez  que  
nous  avons  déjà  bien  soi f …  »
Ça  rou l a i t  for t.  Jarr y,  un  peu  en  arr i è re  de  sa  sel le,  se  cro i sa  les  bras  : « Nous  faisons  du  ving t,  di t- i l  
ph i l oso p h i q u em e n t ,  mais  ce  n’est  pas  not re  faute  ! »  Au  prem i e r  tou r nan t  on  perd i t  de  vue  Va l l e t t e  et  
les  por t i q ues  der r i è re  un  bouque t  d’arb res  : « Ex t ra o r d i n a i r e,  ce  vi rage  en  l igne  dro i t e  ! »  f i t  Jarr y.  
M o i ,  je  ne  voya i s  rien  d’ex t rao r d i n a i r e  à vi re r  plus  ou  mo i ns  dro i t ,  seu leme n t  dès  le  second  tou r nan t  
j’eus  la  sensat i o n  d’êt re  lancée  dans  une  spi ra le  où,  chaque  fo i s  que  le  tour nan t  arr i va i t ,  la  vi tesse  
s’accé l é ra i t  d’autan t  plus  que  le  vi rage  étai t  pr is  de  cou r t.
Jarr y  ne  se  cro i sa i t  plus  du  tout  les  bras  ;  penché  sur  son  gui do n,  il  semb l a i t  fai re  corps  avec  sa  
mach i ne.  Le  vent  si f f l a i t  singu l i è r em e n t  à mes  ore i l l es.  Je  serra i s  les  bras  de  mon  fauteu i l  avec  un  peu  
de  ner vos i t é.  « Pas  si  vi te,  Père  Ubu  ! »  dis-je  très  anx i euse,  parce  que  je  m’ape r ce v a i s  que  nous  
n’a l l i o ns  plus  vers  le  por t i q ue  du  viadu c,  ma is  que  celu i- ci  semb la i t  ven i r  sur  nous  à  grandes  
enjam bées  de  ses  énormes  jambes  de  pier re,  comme  s’i l  vou l a i t  nous  dévo re r.  Jarr y  ne  se  retou r na i t  
pas,  essayan t  de  fre i ne r  par  tous  les  moyens  poss i b l es.  « Pas  si  vi te  vous-même,  Ma- da-me,  gronda- t-i l  
d’un  ton  sour d  ! Car  c’est  vous  qui  nous  condu i sez  à présen t.  Les  rôles  sont  inte r ve r t i s.  »
Et  alors  voyan t  grand i r,  gross i r  l’éno r m e  pi l i e r  du  viaduc  sur  leque l  nous  al l i o ns  in fa i l l i b l e m e n t  nous  
écraser,  je  comp r i s  qu’en  ef fe t  c’éta i t  mo i  qu i  poussa i t  mon  condu c t e u r ,  que  le  poi ds  de  la  vo i t u r e t t e,  
sur tou t  le  m ien,  le  jeta i t  à l’ab î me.  L i b r e,  i l  aura i t  pu  tou r ne r  l’obs tac l e  ; encha î né  à ce  bou l e t,  il  étai t  
perdu …  Or,  la  cou r r o i e  f le x i b l e  qu i  forma i t  l’at tache  uni que  de  ce  biza r re  eng i n  de  locom o t i o n  
représen ta i t  si  peu  de  chose  à tranche r  ! (…) Je vis  la  ma i n  de  Jarr y  armée  de  son  can i f ,  mi nce  couteau  
de  poche,  se  gl isse r,  der r i è re  lui,  jusqu ’à  la  cour r o i e,  et  mon  sang  se  glaça  dans  mes  ve i nes.  Cer tes,  i l  
se sauve ra i t ,  l i béré  de  mon  poi ds,  ma is  j’a l l a i s  in fa i l l i b l e m e n t  me  br ise r  le  crâne,  soi t  en  arr i è re,  soi t  en  
avan t.  I l  se  tour na  tout  à  fai t  et  je  ferma i  les  yeux  sans  un  mot  de  reproc he.  Ap rès  tout,  c’éta i t  un  
moyen.  Je  l’entend i s  ri re  de  son  ri re  de  créce l l e  ; lâchan t  son  couteau,  il  repr i t  son  gui d on  à  ple i ne  
poi g ne  et  se jeta  par  terre,  tomba  sur  les  genou x,  calan t  sa bic y c l e t t e  de  son  prop r e  corps.  Il  fut  tra î né,  

9
 Ext ra i t s  du  chap i t re  V I I  « A l f r e d  Jarry,  érud i t  et  spo r t i f  », pp.  123-128.

10
 « I l  acqu ie r t  des  for ces  en  al lan t  ». 
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rou lé,  pu is  se  rele va.  Nous  étions  arrêtés  à  quel q ues  mèt res  à  peine  du  gros  mass i f  de  pier re.  «  Eh  ! 
Ma- da-me  ! gronda- t-il,  nous  croy o ns  que  nous  avons  eu  peur.  Ce  n’est  pas  dans  nos  hab i t u des.  
Ma i n t e n an t ,  i l  faut  que  nous  al l i o ns  cherche r  not re  can i f ,  une  préc ieuse  lame  ! »
I l  tâta  ses  genou x  à trave rs  sa  cu l o t t e  déch i r ée  : « Rien  de  cassé,  fi t- i l  fro i dem e n t ,  sinon  la  péda le  de  
gauche  ! » car  il  ne  faisa i t  aucune  di f f é r en ce  ent re  sa mach i n e  et  lu i.  

Jarry buveur11

A l f r e d  Jarr y  buva i t- i l  beaucou p  ? N’ayan t  pas  reçu  dans  mon  int i m i t é  d’au t res  buveu r s  que  ce  
redou t ab l e  personnage,  j’ i gn o r e  si  ses  capac i t és  étaien t  plus  vastes  que  cel l es  des  autres,  ma is  vo i c i  
que l q ues  chi f f r es  que  je  cer t i f i e  authen t i q u es.
Jarr y  comme n ç a i t  la  jou r née  par  abso r be r  deux  li t res  de  vin  blanc,  tro i s  absi n t hes  s’espaça i en t  ent re  
di x  heures  et  m i d i ,  pu is  au  déjeune r  il  arrosa i t  son  poisson,  ou  son  bi f t ec k,  de  vi n  rouge  ou  vi n  blanc  
alternan t  avec  d’aut res  absi n t hes.  Dans  l’après-mi d i ,  que l q ues  tasses  de  café  add i t i o n nées  de  marcs  ou  
d’a lco o l s  dont  j’oub l i e  les  noms,  puis,  au  dîne r,  après,  bien  entendu,  d’au t res  apér i t i f s,  il  pouva i t  
enco re  suppo r t e r  au  mo i ns  deux  bou te i l l es  de  n’ im p o r t e  que ls  crus,  de  bonnes  ou  mauva i ses  marques.  
Or  je  ne  l’a i  jama i s  vu  vra i me n t  iv re,  qu’une  seule  fo is  où  je  l’a i  mis  en  joue  avec  son  prop re  revo l v e r ,  
ce  qui  le  dégr i sa  imméd i a t em e n t .  
Ne  buvan t  personne l l e m e n t  que  de  l’eau  abso l u m e n t  pure,  c’éta i t  mo i  qu i  passais  aux  yeu x  de  Jarr y  
pou r  un  ef f r o y a b l e  phénomè ne  :
« Vo us  vous  empo i s o n ne z,  Ma- da-me,  m’exp l i q u a i t- i l  le  plus  sér ieusemen t  du  monde.  L’eau  cont i en t,  
en  suspens i o n,  tous  les  m ic r o bes  de  la  terre  et  du  cie l,  et  vos  sucrer i es,  qu i  forme n t  vot re  pr i n c i p a l e  
al i men t a t i o n ,  sont  des  alcoo l s  à  l’état  rud i me n t a i r e  qu i  saou len t  bien  aut reme n t  que  des  spi r i t ue u x  
con venab l e m e n t  expu r gés  par  la  fermen t a t i o n  de  tous  leurs  pr i n c i pes  noc i f s.
 Que  vou l e z- vous,  cher  Mons i e u r ,  on  fai t  ce  qu’on  peut.  Je  n’ép r o u v e  pas  le  beso i n  de  perd re  la  
not i o n  du  vra i …  qui  n’est  déjà  pas  tou j o u r s  très  vra i sem b l a b l e  ! »
Une  fo i s,  ma  fi l l e,  gam i ne  enco re  à ce  momen t- là,  vou l u t  lu i  joue r  un  exce l l e n t  tou r  : el le  versa,  dans  
un  pet i t  ver re,  de  l’eau  qui  af fec ta i t  de  loi n  une  cer ta i ne  paren té  avec  un  marc  des  plus  inco l o r es.  I l  
l’ava l a  d’un  trai t  de  f i t  la  plus  hor r i b l e  des  gr im aces.  Posi t i v e m e n t ,  i l  en  fut  ma lade  toute  la  jou r née.
Lo rsq u ’ i l  s’adonna  déf i n i t i v e m e n t  à l’éthe r,  je  dus  cesser  de  cou r i r  avec  lu i  en  vo i t u r e t t e  parce  que  ça  
f in i ssa i t  par  deven i r  dange reu x  et  pou r  lu i  et  pou r  mo i.  I l  n’au ra i t  plus  été  capab l e,  le  pauv r e  garçon,  
de  s’arrê te r  sur  la  pente  fata le,  ni,  d’ai l l e u r s,  d’avo i r  la  présence  d’esp r i t  de  coupe r  la  corde.  Je  ne  
sava is  pas  enco re  qu’on  pou va i t  bo i re  de  l’éthe r  comme  on  boi t  une  liqueu r  que l co n q ue,  je  pensa is  
qu’ i l  ne  faisa i t  que  le  resp i re r,  je  le  fél i c i t a i s  d’avo i r  enf i n  déla i ssé  son  herbe sainte qui  senta i t  si  
mauva i s.  Quand  je  le  vis  abso rbe r,  devan t  mo i,  une  quant i t é  rela t i v em e n t  cons i dé ra b l e  de  cet  alcoo l  de  
feu  j’en  fus  épou van t ée.  Et  i l  en  étai t  tel lemen t  saturé  que,  le  mard i ,  des  aimab l es  vis i t euses  af fec ta i en t  
de  s’en  trou ve r  mal.  
« Ça  peut  donc  s’ava le r,  Père  Ubu,  ce  poison  ?
 Cer ta i nem e n t  et  ça  vaut  bien  vos  tasses  de  thé,  Ma- da-me  ! Au  mo i ns  on  n’est  pas  obl i gé  d’ava l e r,  
en  out re,  les  conve rsa t i o ns  de  vos  bel l es  am ies,  pu isque  vous  avez  pr is  la  dép l o r ab l e  hab i t u de  de  
recevo i r  des  femmes,  rue  de  Condé.  Ça  endor t  m ieu x,  ça  vous  laisse  les  mou vem e n t s  l i b res,  ça  sent  
bon,  pu isque  vous  le  di tes,  et  ça détache ! »
Sous  le  coup  de  son  enthous i asm e,  il  me  f i t  cadeau  d’un  dél i c i e u x  pet i t  f laco n  enfer mé  dans  un  étu i  de  
maroq u i n  rouge,  ple i n  de  ce  mer ve i l l e u x  par f u m.  
Ma i s  si  bien  bouché,  si  bien  fermé  qu’ i l  pût  être,  l’éthe r  s’évapo r a,  le  pet i t  f lacon  est  vi de.
Ça  endor t,  ça  vous  laisse  tous  les  mou veme n t s  li b res  et,  ou i,  ça  sent  bon  (ceux  qui  aimen t  cette  odeu r  
sont  rares  !) ; pour tan t,  mon  pauv re  Père  Ubu,  êtes-vous  bien  sûr  que  vot re  par fa i t  po ison  ne  fasse  pas  
déra i l l e r  ?...

11
 Ext ra i t s  du  chap i t re  V I I I  « A l f r e d  Jarry  au  tri p o de  », pp.  138-14 1.
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Ubu roi
Alfred Jarry et Ubu, éléments biographiques par Laurent Muhleisen, conse i l l e r  li t té ra i r e  de  la  
Coméd i e- França i se

Quand  eut  lieu  la  créat i o n  d’ Ubu roi au  théât re  de  l’Oeu v r e,  le  10  décemb r e  1896  –  le  lendema i n  
d’une  généra l e  qu i  pro v o q ua  l’un  des  plus  gros  scanda l es  de  l’h i s t o i r e  du  théât re  en  France  et  assura  
en  une  soi rée  la  céléb r i t é  de  son  auteu r  –  A l f r e d  Jarr y,  âgé  de  23  ans  à  peine,  fréquen t a i t  déjà  son  
personnage  et  en  pi l o ta i t  les  tr i bu l a t i o ns  depu i s  hu i t  ans.  C’est  au  lycée  de  Rennes,  en  1888,  qu’ i l  le  
rencon t r a  pour  la  prem i è r e  fo is,  en  cha i r  et  en  os  d’abo r d  – sous  les  tra i t s  d’un  pro f esseu r  de  phys i q ue  
à  la  fo i s  tyrann i q u e  et  gro tesque,  le  « Père  Héber t  »  –  puis  sous  forme  d’un  héros,  ou  plu t ô t  d’un  
ant i hé r os  d’une  geste  sati r i q u e,  Les Polonais,  imag i n ée  par  deux  frères,  Char l es  et  Hen r i  M o r i n ,  
auxque l s  i l  va  rap i demen t  prêter  le  concou r s  de  sa plume.  Né  le  8 septem b r e  1873  à Lava l ,  Jarr y  sui v i t  
6 ans  plus  tard  sa mère  et  sa sœur  à Sain t  Br i euc,  vi l l e  du  père  de  Mme  Jarr y,  laque l l e  vena i t  de  qui t te r  
son  mar i .  À  douze  ans,  il  comme n c e  à compose r  ses  prem i è r es  coméd i es  en  vers  et  en  prose.  L’en t r ée  
dans  un  cerc le  de  « potaches  »  au  lycée  de  Rennes  lie  à  jama i s  son  exis tence  à  cel l e  d’U b u,  avatar  
form i d a b l e  de  ce  Père  Héber t  (ou Eb,  ou  Ébé,  ou  Ébou i l l e), qu’ i l  ne  cessera  de  déc l i ne r  tout  au  long  de  
sa carr i è re  d’écr i v a i n,  non  sans  entame r  un  processus  d’ i den t i f i c a t i o n  étonnan t  avec  lu i.  La  car r i è re  de  
Jarr y,  en  dép i t  de  tous  ses  aspects  ext ra vagan t s,  est  cependan t  loi n  d’êt re  excen t r i q u e.  Bache l i e r  en  
1891,  i l  entre  au  lycée  Hen r i- I V  à Par is  où  i l  se l ie  d’am i t i é  avec  Léon- Paul  Fargue  et  Ma r ce l  Schwo b .  
C’est  une  pér i o de  d’ i n tense  exp l o r a t i o n  de  la  li t té ra t u r e  et  de  l’ar t  symbo l i s t es,  qu i  marque  des  écr i ts  
tels  que  Les Minutes de sable mémorial ou  enco re  Césa- antechrist, ains i  que  toute  une  sér ie  de  tex tes  
ou  de  pièces  cou r tes  héra l d i q u es,  tel  Haldernablou. Ma is  l’ i n té rê t  de  Jarr y  ne  se  lim i t e  pas  à  la  
l i t té ra t u r e.  I l  fréquen te  le  salon  de  Rach i l d e,  la  femme  d’A l f r e d  Va le t t e,  pat ron  du  Me r c u r e  de  France  
où  para î t r o n t  nomb r e  de  ses  écr i ts  ; i l  se  rapp r o c he  un  temps  de  Rem y  de  Gou rm o n t  avec  leque l  i l  
fonde  en  1895  une  revue  spéc ia l i sée  dans  l’ar t  naï f  et  popu l a i r e,  L’Ymagier ;  il  dev i en t  l’am i  de  
pein t res  de  l’éco l e  de  Pont-A ve n,  en  part i c u l i e r  de  Pier re  Bonna r d  et  du  Douan i e r  Rousseau  ; il  ne  
nég l i ge  pas  pour  autant  le  monde  du  spectac l e  et  se l ie  avec  Au ré l i e n  Lug né- Poe,  le  jeune  di rec teu r  du  
théât re  de  l’Oeu v r e,  et  Claude  Ter rasse,  gén i a l  et  trucu l e n t  compos i t e u r  d’opé re t t es  à la  Er i k  Sat ie.  Si  
Jarr y  fai t  f i gu r e  dans  le  Par is  li t té ra i r e,  bohème  et  avant- gard i s te  du  tour nan t  du  X X e sièc le  de  par fa i t  
or i g i na l ,  de  joc r i sse,  il  a toute f o i s  de  sa car r i è re  et  de  son  dest i n  d’ar t i s t e  une  vis i o n  ex i gean te  et  cla i re.  
Au  fi l  des  années,  sa li t té ra t u re  évo l ue  du  symbo l i s m e  vers  une  forme  plus  «  anarch i s te  » sous  le  signe  
d’une  doct r i ne  – à mo i ns  qu’ i l  ne  s’ag isse  d’une  ant i-doct r i ne  – dont  la  carr i è re  sera  aussi  fu l g u r a n t e  et  
plané ta i r e  que  cel l e  d’Ub u  ; la  pataph ys i q u e.  Les  pr i n c i p es  en  sont  énoncés  dans  Gestes et opinions du 
docteur Faustroll, pataphysicien, paru  en  1898.  Dans  les  années  qui  sui ven t,  Jarr y  pou rsu i t  son  cyc l e  
d’Ub u  avec  Ubu enchaîné, Ubu sur la Butte (une  réduc t i o n  d’Ubu roi pour  mar i o n ne t t es  à gai ne), Ubu 
cocu (dont  la  trame  remon t e  à  1894).  Ma i s  il  écr i t  aussi,  en  part i e  pou r  gagne r  sa  vie,  des  tex tes  
sat i r i q ues  dans  di ve rses  revues,  don t  La chandelle verte. I l  ava i t  hér i té  à la  mor t  de  son  père  en  1895  
de  1500  francs  or  qu’ i l  dépensa  rap i dem en t ,  notam me n t  en  absi n t he  –  l’une  de  ses  passi ons,  à côté  du  
cyc l i s me,  de  l’escr i m e,  et  de…  la  pêche  à  la  l igne.  Le  manque  chron i q u e  d’argen t  et  ce  penchan t  
immo d é ré  pour  la  bo isson  al té rè ren t  vi te  sa  santé  ;  ma lade  et  af fa i b l i  dès  1906,  i l  meur t   le  1 er  

novem b r e  1907  à Par i s  d’une  mén i n g i t e  tuber cu l e use,  au  beau  mi l i e u  du  pro j e t  d’éd i t i o n  d’un  « théât re  
m i r l i t o n es que»,  et  sans  avo i r  pu  acheve r  son  dern i e r  roman,  La Dragonne.

Laurent Muhleisen, avr i l  2009

Ubu roi
Lecture pédagogique par Marine Jubin,  m iss i o n née  par  l’Édu ca t i o n  nat i ona l e,  responsab l e  de  
l’ac t i o n  cul t u re l l e  à la  Coméd i e- França i se  
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« Quelle est l’œuvre dramatique, généralement considérée comme informe et inepte, qui est à 
l’origine selon les plus  éminents analystes, de catégories aussi  différentes que le théâtre 
surréaliste, le théâtre de l’absurde, le théâtre tragique contemporain ? » Henri Béhar.12

Ma l g r é  ses  nomb re u x  ti t res  hono r i f i q u es,  « cap i ta i ne  de  dragon,  of f i c i e r  de  con f i a n ce  du  ro i  
Ven ces l as,  déco ré  de  l’or d re  de  l’ A i g l e  Rouge  de  Polo gne  et  anc ien  ro i  d’ A r a g o n  », Père  Ubu  se  vo i t  
sommé  par  sa  femme,  Mè re  Ubu,  de  comba t t r e  le  roi  Vences l as  af i n  notam me n t  de  « mange r  for t  
souven t  de  l’ando u i l l e  »  et  de  se  « procu r e r  un  parap l u i e  ».  Il  persuade  le  cap i ta i ne  Bor d u r e  de  
comba t t r e  à  ses  côtés,  lu i  prome t ta n t  le  grade  de  duc  de  L i t ua n i e.  Une  fo is  le  for f a i t  accom p l i ,  Ubu  
massac re  avec  ses  homm es  la  fam i l l e  roya l e,  à l’excep t i o n  du  jeune  f i ls  Boug r e l as  qu i  prend  la  fu i t e,  
juran t  de  se  venge r.  Ma l g r é  les  conse i l s  de  Mè re  Ubu,  Père  Ubu  ren ie  le  cap i t a i ne  Bo rd u r e  et  se lance  
dans  une  vaste  campag ne  de  massac res,  prenan t  pou r  cib le  les  nob l es,  pu is  les  mag i s t r a ts  et  enf i n  les  
f inanc i e r s.  Un  vent  de  révo l t e  s’abat  aussi t ô t  sur  tout  le  pays.  A le r t é  par  Bor d u r e,  qu i  a  réuss i  à  
s’en f u i r ,  le  czar  A le x i s,  depu i s  Mosc o u,  déc la re  la  guer re  à  Père  Ubu.  Mè re  Ubu  se  vo i t  con f i e r  la  
régence  du  pays.  Ma i s  rap i demen t  chassée  par  le  peup l e  en  co lè re,  el le  par t  se cache r  dans  une  cave r ne  
en  L i t ua n i e,  où  el le  ret rou v e,  endo rm i ,  Père  Ubu  va i nc u.  Ap rès  avo i r  rég lé  leurs  comp tes,  les  épou x  
embar q uen t  pou r  la  France,  où  Père  Ubu  rêve  de  se fai re  « nomme r  Ma î t r e  des  Finances  à Par is  ». 

« […]  le génie pour Jarry est moins d’écrire que de vouloir écrire.»13 Noël Arnaud et Henri 
Bordillon.
Très  largemen t  insp i r é  par  un  pro fesseu r  de  phys i q u e  du  lycée  de  Rennes,  un  dénomm é  Fél i x- Frédé r i c  
Héber t,  Ubu roi est  à l’or i g i n e  ce  que  l’on  pour ra i t  appe l e r  une  œuv re  de  jeunesse,  «  née  des  fantasmes  
de  plus i eu rs  généra t i o ns  de  lycéens 14  ».  En  ef fe t,  cet  ense i gnan t ,  exc l u  de  nomb re u x  étab l i ssemen t s,  
fai t  plane r  sur  la  vi l l e  de  Bretagne  un  sou f f l e  nouveau,  potache  et  grand i o se,  prop r e  à l’ i nsp i r a t i o n  des  
ado lescen ts,  et  notamm e n t  de  deux  frères,  Char l es  et  Hen r i  Mo r i n .  Ceux- ci  écr i ve n t,  à par t i r  de  1885,  
une  pièce  sat i r i q ue  int i t u l ée  Les Polonais qu i  met  en  scène  le  « gros  bonhom m e  » . Lo rsque  A l f r e d  
Jarr y  arr i ve  à  Rennes,  Hen r i ,  le  cadet,  lu i  reme t  le  tex te  qu’ i l  met  en  scène  sur-le-champ  avec  des  
acteu rs,  des  mar i o n ne t t es  et  des  jeux  d’om b r es.  Une  fo is  insta l l é  à  Par is,  en  189 1,  Jarr y  fai t  la  
conna issance  de  Léon- Paul  Fargue  et  Édoua r d  Jul i a  pou r  qu i  i l  représen te,  chez  lui,  des  tex tes  ubi ques  
tels  que  Guignol, Les Minutes de sable mémorial et  Les Polonais ou Ubu roi. Le  poète  a mod i f i é,  pou r  
les  beso i ns  de  son  drame  en  prose  et  en  5 actes,  les  noms  des  personnages  des  Polonais, créé  le  nom  
d’Ub u,  « inst i l l é  une  dose  de  sexua l i t é  absente  des  élucub r a t i o n s  or i g i ne l l e s,  […]  haussé  le  tex te  du  
scato l o g i q u e  à l’éro t i q u e  » 15 . À  défau t  d’êt re  à l’or i g i ne  de  la  créat i o n  du  personnage,  A l f r e d  Jarr y  est  
néanmo i n s  le  créateu r  de  la  pièce  Ubu roi, c’est  à lu i  que  rev ien nen t  l’ i dée  et  le  dési r  de  trans f o r m e r  ce  
tex te  potache  en  un  spectac l e,  d’en  fai re  une  œuvre  d’ar t.  

« Si Jarry n’écrit pas demain qu’il s’est moqué de nous, il ne s’en relèvera pas. »16Jules Renard. 
Ubu roi est  créé  pour  la  prem i è r e  fo is  en  décemb r e  1896,  au  théât re  de  l’Œu v r e  par  Au ré l i e n  Lugné-
Poe,  avec,  dans  le  rôle  ti t re,  Fi rm i n  Gém i e r.  Cet te  représen ta t i o n  prov o q ue  le  scanda l e,  comme  cel l e  
d’Hernani de  V i c t o r  Hug o  quel q ues  décenn i es  plus  tôt  à la  Coméd i e- França i se.  À  cec i  près  que  pour  
Jarr y,  tout  est  organ i sé  pour  que  cet te  créat i o n  fasse  date,  que  ce  soi t  un  événemen t  théât ra l  en  ruptu r e  
avec  les  conven t i o n s  drama t i q u es  et  drama t u r g i q u es  alors  en  vi gueu r  (décor  natu ra l i s t e,  pr i n c i p e  de  
mimesis, vra i sem b l a n c e  et  bienséance).  To i l e  pein te  pour  si tuer  plus i eu rs  lieu x,  costumes  ci v i l s  et  
contem p o r a i n s,  por t  « d’un  crâne  pi r i f o r m e  et  d’un  faux  nez  aux  rudes  mous taches  »  pour  Gém i e r ,  
jeux  de  fant o c hes  pour  les  coméd i e ns  proches,  de  ce  fai t,  de  Gu i g n o l …  Tous  les  ing réd i e n t s  sont  
présen ts  dans  la  m ise  en  scène  pour  susc i te r  tumu l t e  et  fureu r.  Le  coupe re t  tombe  :  seu les  deux  
représen ta t i o ns  sont  prog ram m ées,  les  9  décemb r e  pour  la  géné ra l e  et  10,  pour  la  prem i è r e.  Ind i g nés  
par  le  carac tè re  scato l o g i q u e  –  répét i t i o n  du  néo l o g i sm e  inaugu r a l  « Me r d r e  »  –  et  dél i bé rém en t  
enfan t i n  de  ce  théât re  du  geste,  les  specta teu rs  cr ien t  au  scanda l e,  prov o q ua n t  un  chahu t  digne  d’une  
sal le  de  classe.  

12 Hen r i  Béhar,  Jarry, le monstre et la marionnette, Lar o usse  un i ve r s i t é,  1973,  page  7. 
13 Noë l  Ar na ud  et  Hen r i  Bor d i l l o n ,  Préface  d’Ubu roi d’ A l f r e d  Jar r y,  Ga l l i m a r d,  col l e c t i o n  Fo l i o,  page  1 1.
14 Id,  page  20. 
15 Id,  page  19.
16 Jules  Renar d,  Journal, 10  décemb r e  1896.
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Ubu roi ou la « satire vengeresse des temps modernes. »17 André Breton.
La  prem i è r e  mo i t i é  du  X X e sièc le  a vu  naî t re,  dans  le  plus  grand  sér ieu x,  une  cr i t i q u e  d’ Ubu roi tout  
d’abo r d  axée  sur  la  dimens i o n  sati r i q u e  de  l’œuv r e.  Soc ia l em e n t ,  Ubu  inca r ne  une  bourgeo i s i e,  par  
natu re,  égo ïs te  et  idi o te.  Pol i t i q uem e n t ,  on  fai t  du  héros  épon ym e  le  parango n  de  l’arb i t r a i r e  et  de  
l’absu r de.  À  mesu re  que  l’on  se  rapp r o c he  des  années  quaran te,  on  vo i t  dans  Père  Ubu  un  mons t re  
barba re,  à la  cruau té  et  à l’an i m a l i t é  débr i dées 18 . Pour  conva i n c an t es  que  sont  ces  lectu res  histo r i q u es,  
el les  ne  renden t  toute f o i s  pas  comp te  de  la  subve rs i o n  des  codes  à  laque l l e  se  l i v re  l i b reme n t  et  
savamm e n t  A l f r e d  Jarr y.  Car  Ubu roi est  avant  tout  une  parod i e,  et  en  prem i e r  lieu  une  parod i e  du  
drame  histo r i q u e  qui  se joue  de  la  trad i t i o n .  Cl i ns  d’œi l  à Œdipe roi de  Sopho c l e  dès  le  ti t re,  al l us i o ns  
à  Macbeth de  Shakespea re  avec  notam me n t  les  « omb res  des  ancêt res  »,  Jarr y  assu je t t i t  l’h i s t o i r e,  
drama t i q u e  et  li t té ra i r e,  au  personnage  pro té i f o r m e,  déc i dém en t  insoum i s  et  inc l assab l e  qu’es t  Ubu.  

Ubu roi ou « l’œuvre d’enfance ». Alain.19

Œuv r e  par  natu re  potache,  Ubu roi marque  l’espr i t  du  specta teu r  par  son  af f r anc h i ssem en t  de  la  
concep t i o n  trad i t i o n ne l l e  du  théât re.  Jarr y  dépasse  les  sciss i ons  histo r i q u em e n t  étab l i es  ent re  le  théât re  
natu ra l i s t e  et  le  théât re  symbo l i s t e  pou r  ouv r i r  les  por tes  du  théât re  mode r n e.  I l  met  f in  au  pr i n c i pe  de  
mimesis cher  aux  auteu rs  natu ra l i s t es,  comme  i l  reje t te  l’ I déa l  et  le  Beau  tant  appréc i és  par  les  
symbo l i s t es.  « Ap rès  nous  le  dieu  sauvage  »  s’exc l am e  quel q ue  peu  dép i té  le  poète  W.  B.  Yea ts,  au  
sor t i r  de  la  représen ta t i o n  du  10  décemb r e  1896 20 . Rappe l o ns  qu’ A r t a u d  et  V i t r a c  fondè re n t  en  leur  
temps  le  Théâ t re  A l f r e d  Jarr y,  « S i  nous  faisons  du  théât re  ce  n'est  pas  pour  joue r  des  pièces  ma is  pour  
arr i ve r  à ce  que  tout  ce  qu' i l  y  a d'obscu r  dans  l'espr i t ,  d'en f o u i ,  d' i r ré vé l é  se man i f es te  en  une  sor te  de  
pro je c t i o n  matér i e l l e.  » 21  
Jarr y  li v re  au  pub l i c  une  œuvre  ple i ne  de  scor ies  et  de  malad resses,  qu i  heur te,  par  sa  langue  toute  
rabe l a i s i en ne  émai l l ée  d’ i n ven t i o ns  poét i q ues  et  scato l o g i q u es,  le  bon  goût  bou r geo i s.  Ubu roi est  bien  
une  « œuvre  de  l’en fa nce  » qui  a gardé  toute  la  verdeu r  de  ses  jeunes  années.  

Marine Jubin, avr i l  2009

17
 And ré  Bre to n ,  Anthologie de l’humour noir, L i v r e  de  poche,  1970.

18
 Vo i r  les  propos  de  Claude  Roy  dans  Descriptions critiques, le commerce des classiques, Gal l i m a r d ,  1953,  pages  292-296.

19
 A la i n,  Préliminaires à l’esthétique, Ga l l i m a r d ,  1939,  page  109.

20
 W.  B.  Yea ts,  Autobiographies, ci té  par  Ma r t i n  Essl i n  dans  Le Théâtre de l’absurde, Buche t- Chas te l ,  1963,  page  337-338.  

21
 An t o n i n  A r t a ud,  Manifeste du Théâtre Alfred Jarry.
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Ubu roi
L’année 1896 à la Comédie-Française et au théâtre de l’Œuvre  par Florence Thomas, arch i v i s t e -
documen t a l i s t e  à bib l i o t h è q ue- musée  de  la  Coméd i e- França i se

Fur i eu x  qu’un  rôle  de  Manon Roland lu i  ait  échappé,  Paul  M ou ne t  s’empo r t e  cont re  les  auteu rs  de  
cette  pièce,  Berge ra t  et  Sain te-Cro i x,  face  à  l’adm i n i s t r a t eu r  Jules  Cla re t i e,  le  24  fév r i e r  1896:  «  Ce  
sont  des  mu f l es.  Ils  ont  prom i s  des  rôles  pour  fai re  recevo i r  leur  pièce.  Je  le  leur  di ra i,  mo i  ! » 
(Journal de Jules Claretie, 28 ans de Comédie-Française). L’adm i n i s t r a t eu r  s’in te r r o g e  plu t ô t  sur  le  
genre  de  la  pièce.  « On  di t  bien  que  cette  Manon est  un  opéra- com i q ue.  Pour  mo i,  c’est  le  Thermidor 
des  fam i l l e s  »,  écr i t- i l  le  3  ma i  pendan t  les  répét i t i o n s  en  faisan t  référence  au  drame  de  Sardou,  
inter d i t ,  en  ple i ne  cr ise  bou l ang i s te  (1886-1889)  dès  la  deux i èm e  représen ta t i o n .  Pièce  habi l em e n t  
imposée,  di ve rsemen t  qua l i f i é e,  el le  met  ensu i t e  Cla re t i e  en  por te-à-faux  : «  C’est  mo i  qu i  do is  avo i r  
tué  Manon Roland et  qu i  comme t s  le  cr im e  de  ne  pas  prend r e  les  passants  au  co l l e t  en  les  forçan t  
d’en t re r  » (30 mai,  Ibid.). 
A i ns i  en  est-i l  de  la  prog r am m a t i o n  du  França i s  duran t  les  vi ng t- hu i t  années  du  manda t  de  Cla re t i e  
(1885-1913). Les  auteu rs,  for ts  de  l’ i n tense  act i v i t é  théât ra l e  par i s i en ne,  sol l i c i t e n t  l’adm i n i s t r a te u r  et  
le  com i t é  de  lectu re  composé  de  coméd i e ns  dont  les  for tes  personna l i t és  comme  Mo u n e t  ou  Coque l i n  
jugen t  l’œuv r e  à l’aune  des  rô les  qu’ i l s  pou r r a i e n t  interp r é t e r.  S’a j ou te  à ces  press i ons  cel l e  du  pub l i c  
dont  Cla re t i e  ne  partage  pas  forcémen t  le  goût  con ven t i o n n e l  ma is  qu’ i l  do i t  att i re r  dans  le  théât re  
qu’ i l  di r i ge . En  cette  année  1896  qui  vi t  la  créat i o n  d’Ubu roi au  théât re  de  l’Œu v r e,  br i l l e n t  au  
França i s  les  dern i è res  et  fai b l es  lueu rs  du  roman t i s m e  avec  Dumas  (Charles VII  chez ses grands 
vassaux), Mu r ge r  (Le Bonhomme jadis), Rostand  (Les Romanesques) et  sur tou t  M usse t  (Un caprice, Il  
ne faut jurer de rien, La Nuit d’octobre, On ne badine pas avec l’amour) qui,  avec  Corne i l l e  et  
M o l i è r e,  ral l i e  « tous  les  suf f r a ges  »  (24 septem b r e,  Ibid.) pour  la  prog ram m a t i o n  du  gala  organ i sé  à 
l’occas i o n  de  la  venue  de  l’Em pe r e u r  de  Russ ie  N i c o l as  I I.  
Pas  mo i ns  de  quato r ze  pièces  de  Mo l i è r e  et  tro i s  de  Rac i ne  sont  jouées  en  1896.  Néanm o i n s,  les  
coméd i es  de  Sandeau,  Aug i e r ,  Me i l h a c,  Feu i l l e t ,  Lema î t r e,  Por to- Ri che,  Lab i c he,   pei gnan t  la  socié té  
contem p o r a i n e  dom i n e n t  et  réponden t  à l’at ten te  du  pub l i c.  Cependan t ,  avec  les  parnass i ens  Théodo re  
de  Banv i l l e  et  Catu l l e  Men dès  ains i  que  le  symbo l i s t e  Geo rges  Rodenba ch,  la  poés ie  résonne  aussi  
grâce  à leurs  pièces  prog r am m ées  par f o i s  plus ieu rs  soi rs  dans  l’année.  

Pour  décou v r i r  les  nouve l l e s  formes  théât ra l es  des  couran t s  symbo l i s t e  et  natu ra l i s t e,  il  faut  donc  al le r,  
depu i s  1880,  au  Théâ t re  d’A r t ,  au  Théât re  L i b r e  ou  au  théât re  de  l’Œu v r e.  En  conna i ssance  de  cause,  
Jarr y  s’adresse  à  Lugné- Poe,  di rec teu r  du  théât re  de  l’Œu v r e  pour  lu i  propose r  ses  serv i ces  comme  
secré ta i r e  et  gagne r  ains i  sa con f i a n c e,  avan t  de  lu i  soume t t r e  le  pro je t  d’ Ubu roi don t  Lugné- Poe  étai t  
« à m i l l e  lieues  d’ im ag i n e r  le  genre  »  (Lugné-Poe,  Acrobaties). Jarr y  n’a  pas  à conva i n c r e  un  com i t é  
ma is  un  di rec teu r.  Hab i l em e n t ,  i l  dev i en t  pou r  lui  rég isseu r,  coméd i e n,  pu is  auteu r  grâce  à 
l’ i n te r v e n t i o n  de  Rach i l de  qui  con va i n c  Lugné- Poe  devenu  hési tan t  face  aux  di f f i c u l t és  f inanc i è r es  et  
redou t an t  l’ i nc o m p r é he n s i o n  du  pub l i c.  I l  n’ava i t  pas  tor t.  Si  les  repr i ses  à  par t i r  de  1908  d’Ubu roi 
après  la  créat i o n,  se dérou l e r o n t  dans  le  calme,  la  répét i t i o n  généra l e  du  9 décemb r e  1896,  et  sur tou t  la  
Généra l e  du  lendema i n ,  sont  plus  agi tées.  Fi rm i n  Gém i e r,  qu i  inter p rè te  le  rôle  d’U b u  abandon né  par  
Lug né- Poe,  vien t  à  la  Généra l e  avec  une  trom pe  d’om n i b u s  pour  couv r i r  les  inter j ec t i o ns  des  
specta teu rs  devan t  lesque ls,  la  vei l l e,  il  ava i t  dansé  une  gigue  pour  les  calme r.  Le  spectac l e  se  joue  
autan t  sur  scène  que  dans  la  sal le  où  les  specta teu rs,  prêts  à bond i r  sur  le  plateau,  hur l en t.  La  presse,  
lorsqu ’ e l l e  ne  men t i o n ne  pas  la  nouveau té  d’Ubu roi, cr i t i q u e  sa  gross iè re té  mais  loue  les  acteu rs.  
Peut-être  la  po lém i q u e,  liée  aussi  à  la  con f é re n ce  pré l i m i n a i r e  de  l’ex t ra v agan t  Jarr y,  a-t-el le  été  
préméd i t ée  par  l’au teu r  qu i  a notamm e n t  ut i l i sé  la  claque,  cou ran te  à l’époque,  pour  semer  le  déso rd r e  
nécessa i re  au  spectac l e.  Dans  l’as sistance  ind isc i p l i n ée  et  ef fe r vescen t e,  Lema î t r e  dont  la  pièce  Le 
Pardon ava i t  été  jouée  cet te  même  année  à  la  Coméd i e- França ise,  n’en  cro i t  pas  ses  yeux  : « C’est  
bien  une  pla i san te r i e,  n’est-ce  pas  ? ». 
La  mise  en  scène  de  Lugné- Poe  dans  laque l l e  inter v i n t  Jarr y  pou va i t  décon t enan ce r  le  pub l i c .  Tous  
deux  s’éta i t  entendus  sur  le  pr i n c i p e  d’une  représen ta t i o n  très  dépou i l l é e  pour  des  raisons  esthét i q u es  
et  prat i q ues.  Cer ta i nes  inten t i o ns  seron t  abandon nées,  par f o i s  pou r  des  raisons  f inanc i è r es,  rendan t  
ains i  plus  cr ian te  l’ i m p r ess i o n  de  pauv re té  revend i q u ée.  Le  tex te  est  adapté,  coupé  à la  demande  des  
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coméd i e ns  insu f f i sam m e n t  prépa rés  qui  do i ve n t  joue r  « en  mar i o n ne t t es  » (Jarry). Gém i e r  qu i  im i t e  la  
dic t i o n  de  Jarr y  pou r  inte rp r é te r  Ubu,  ajou te  à  son  masque,  des  mous taches  post i c hes  et  le  fameu x  
crâne  pi r i f o r m e.  Les  chevau x,  plus  grands  que  prév u,  sont  pei n ts  dans  l’u rgen ce,  l’or c hes t re  de  fo i r e  
dont  la  mus i q ue  est  composée  par  Claude  Ter rasse,  rédu i t  à deux  inst r ume n t s,  et  le  prat i cab l e  remp l a cé  
par  des  f igu ra n t s  ou  panca r tes  ind i q u an t  le  lieu  de  l’ac t i o n.  Poin t  foca l  et  nova teu r  de  la  créat i o n  
d’Ubu roi dans  l’h i s t o i r e  de  la  m ise  en  scène,  le  déco r  abst ra i t  pein t  par  Sérus ie r,  Bonna r d ,  Vu i l l a r d,  
Ranson  et  Tou l o use- Lau t re c  cor respo n d  en  revanche  à ce  que  Jarr y  ava i t  énoncé  dans  son  art i c l e  De 
l’inutilité du théâtre au théâtre. L’éc l a i r a ge  de  la  rampe  pro je t t e  les  si l ho ue t t es  des  coméd i e ns  sur  la  
toi l e  de  déco r  où,  sur  fond  de  paysage  par f o i s  enne i gé  se  mêlen t  palm i e rs  et  oiseau x,  fenêt re  et  
chem i n ée,  li t  et  potence  avec  un  pendu  etc.  Le  champ  de  bata i l l e,  le  pala i s,  la  cave r ne  et  autres  l ieux  
où  se  dérou l e  l’h i s t o i r e  ne  sont  pas  représen tés  ma is  suggé rés.  L’aspec t  révo l u t i o n na i r e  d’ Ubu ne  sera  
reconnu  que  bien  plus  tard,  au  regre t  de  Lug né- Poe  qui  ava i t  pou r tan t  lu i-même,  sur  le  momen t ,  
cons i dé r é  la  pièce  comme  un  échec  cr i t i q u e  et  f inanc i e r.

C la re t i e  ne  sou f f l e  mot  dans  son  Journal de  la  créat i o n  d’Ubu roi. Dans  ses  notes  pr ises  les  mo i s  
sui van t s,  en  1897,  on  apprend  que  Mou ne t- Sul l y  trou ve  la  pièce  d’He r v i e u  (La Loi de l’homme) 
« sèche  et  somma i r e  »,  tand i s  que  lu i-même  juge  cel l e  de  Jules  Lema î t r e  (L’Aînée), « fai b l e  »  et  
s’avoue  déçu  par  Le Plaisir de rompre de  Jules  Renar d.  Ap rès  La Dame aux camélias qui  nou r r i t  la  
jal ous i e  de  Sarah  Bern ha r d t  enve rs  La  Duse,  l’année  1897  s’achève  par  la  créat i o n  d’une  des  dern i è res  
grandes  pièces  en  vers  d’ i nsp i r a t i o n  roman t i q u e,  avec  dans  le  rôle- ti t re,  Coque l i n  aîné  qui  ava i t  qu i t té  
la  Coméd i e- França i se  en  1892  : « Cyrano de Bergerac a eu  un  succès  écla tan t  hier  à  la  Por te  Sain t-
Ma r t i n  » (Claret i e,  29  décemb r e  1897,  Ibid.). 

A ve c  cel l e-ci,  Ubu roi partage  déso rma i s  l’a f f i c he  de  la  saison  2008-2009,  donnan t  raison  à  Catu l l e  
Men dès  qui  écr i v i t  le  lendema i n  de  la  créat i o n  d’Ubu : « Le  Père  Ubu  exis te.  Fai t  de  Pul ch i ne l l a  et  de  
Pol i c h i n e l l e,  de  Punch  et  de  Ka rag ue us,  de  Ma ye u x  et  de  Joseph  Prud’ h o m m e,  de  Rober t  Maca i r e  et  
de  M.  Th ie r s,  du  catho l i q u e  Tor q uema da  et  du  jui f  Deu t z,  d’un  agent  de  la  sûreté  et  de  l’ana rc h i s te  
Va i l l a n t,  énorme  parod i e  de  Macbe t h,  de  Napo l é o n  et  d’un  souteneu r  devenu  roi,  i l  ex iste  déso rma i s,  
inoub l i a b l e  ».

Florence Thomas, avr i l  2009
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Ubu roi
Croquis de costumes de Patrice Cauchetier

    

Père Ubu
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Mère Ubu

©  croquis de costumes de Patrice Cauchetier, tous droits réservés, reproduction interdite
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Ubu roi
L’équipe artistique 

Jean-Pierre Vincent, mise  en  scène
Jean-Pier re  V i n c en t  vien t,  à son  grand  étonnemen t ,  de  ne  pas  céléb re r  ses  cinquan t e  ans  de  théât re …  
Tou t  comme n c e  en  1958,  au  Groupe  théât ra l  du  Ly cée  Lou i s  le  Grand  à Par i s.  Au x  côtés  de  Patr i ce  
Chéreau,  rencon t r é  là  avec  quel q ues  autres,  il  se fra ie  un  chem i n  vers  le  « pro fess i o n na l i s m e  ». Ac teu r ,  
assistan t,  col l ab o r a te u r  à tout  fai re,  i l  apprend  sur  le  tas  les  élémen ts  du  mét i e r  et  de  l’ar t  théât ra l .  D i x  
ans  plus  tard,  juste  après  Ma i  68,  l’ac teu r  V i n c en t  ose  franc h i r  le  pas  de  la  m ise  en  scène.  C’es t  La 
Noce chez les petits bourgeois de  Brec h t  : succès  déc is i f .  I l  vien t  aussi  de  rencon t r e r  Jean  Jourd heu i l ,  
avec  qui  i l  inaugu r e  en  France  le  tandem  met teu r  en  scène-drama t u r g e.  Ave c  lu i,  et  avec  un  groupe  
d’ac teu rs  excep t i o n ne l s,  il  va  mon te r  une  compag n i e  :  Le  Théât re  de  l’Espé ra nce . Ce  sera  Dans la 
jungle des villes de  Brech t  (1972), Woyzeck de  Büch ne r  (1973), La Tragédie optimiste de  V i c h n i e v s k i  
(1974). Ap rès  un  bre f  passage  chez  Peter  Bro o k,  pou r  l’ou ve r t u r e  des  Bou f f e s  du  No r d,  V i n ce n t  est  
nomm é  en  1975  Di r e c teu r  du  Théât re  nat i ona l  de  Strasbou r g ,  où  il  par t  hu i t  années  avec  un  co l l ec t i f  
d’au teu rs,  met teu rs  en  scène  et  acteu rs.  Là,  se produ i se n t  des  événemen t s  art is t i q u es  déc is i f s.  En  1982,  
i l  accepte  de  ven i r  met t r e  en  scène  Les Corbeaux d’Hen r y  Becque  à  la  Coméd i e- França i se.  Cet te  
expé r i en ce  abou t i t  à  sa  nom i n a t i o n  au  poste  d’adm i n i s t r a te u r  géné ra l ,  qu’ i l  occupe r a  jusqu ’en  1986,  
date  où  il  reprend  sa  libe r té.  Ap rès  quat re  ans  de  « l ibe r té  » et  de  spectac l es  mémo r ab l es  (Le Mariage 
de Figaro à Cha i l l o t ,  Le Faiseur de théâtre de  Thomas  Bern ha r d t  à V i l l e u r b an ne  et  au  Théâ t re  de  la  
V i l l e, …),  il  recue i l l e  le  Théât re  des  Aman d i e r s  à  Nan te r re,  des  ma i ns  de…  Patr i ce  Chéreau.  Il  y  
passera  onze  années,  pou rsu i v a n t  son  trava i l  de  créat i o n,  aidan t  et  accue i l l a n t  beaucou p  d’au t res  
art is tes,  jeunes  et  mo i ns  jeunes.  En  2001,  i l  reprend  la  route,  en  créant  la  Com pa g n i e  Stud i o  L i b r e,  
avec  son  drama t u r g e  Berna r d  Char t r e u x  et  ses  co l l ab o r a t eu r s  de  (presque)  tou j o u r s.  La  pédagog i e,  
exercée  depu i s  long tem ps,  dev i en t  un  axe  de  trava i l  dom i n an t  à côté  de  grands  spectac l es  cop r o d u i t s  
avec  les  inst i t u t i o ns  nat i o na l es.

Depu i s  1986,  Jean-Pier re  V i n ce n t  est  revenu  plus ieu rs  fo i s  met t r e  en  scène  Sal le  Riche l i e u  : en  
1990,  pour  La Mère coupable de  Beauma r c ha i s  ; pu is  en  1996,  pour  Léo Burckhardt de  Géra r d  de  
Ner v a l .

Frédérique Plain, assistan te  à la  m ise  en  scène
Ap rès  l’ag réga t i o n  d’H i s t o i r e  et  une  forma t i o n  de  coméd i e n ne,  Frédé r i q ue  Pla i n  cho is i t  de  se 
consac re r  à la  m ise  en  scène.  El le  est  l’assis tan te  de  Jean-Pier re  V i n c en t  depu i s  2003,  ayant  avec  lu i  
co l l ab o r é  à cinq  spectac l es.  Para l l è l eme n t ,  el le  a aussi  trava i l l é  avec  Gi l das  M i l i n ,  Cla i r e  Lasne,  A la i n  
Françon,  et  ense i gné  en  Ar t s  du  spectac l e  à  l’un i v e rs i t é  Par i s-V I I I  de  2001  à  2005.  Spéc i a l i s t e  de  
Musse t,  el le  a  part i c i p é  à  de  nomb re uses  pub l i c a t i o n s  dans  le  doma i n e  du  théât re,  notam me n t  à 
Europe,  le  Journal des trois théâtres et  aux  Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française. El le  a 
récemme n t  créé  sa  compa g n i e  et  prépa re  un  spectac l e  int i t u l é  Musset-Diptyque pour  l’au t om n e  2010,  
autou r  de  deux  pièce  en  un  acte  de  Musse t  :  Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée et  On ne 
saurait penser à tout. 

Bernard Chartreux, drama t u r g i e
Au te u r  drama t i q u e,  drama t u r g e,  traduc t eu r,  Berna r d  Char t r eu x  inaugu r e  son  parcou r s  théât ra l  au  
Théât re  un i ve rs i t a i r e  de  Nanc y  où  i l  rencon t r e  Jack  Lang  puis  Jean  Jourd heu i l .  Depu i s  1974  il  trava i l l e  
avec  Jean-Pier re  V i n c en t  qu' i l  accom pa g ne  au  TNS  (1975-1983), à la  Coméd i e- França i se(1983- 1986), 
au  Théât re  des  Aman d i e r s  à  Nan te r re  (1990-2001),  et  actue l l eme n t  à  la  compag n i e  Stud i o  L i b r e.  
Au te u r  drama t i q u e,  i l  a écr i t  notamm e n t  Le Château dans les champs et  Le tombeau d’Atrée (d’après 
Eschyle) mon tés  par  Rober t  G i r o nès,  Cacodémon Roi et  Le Tombeau de Richard G mon tés  par  A la i n  
M i l i a n t i ,  Violences à Vichy I  et II, Dernières nouvelles de la peste, Un  homme pressé,  Cité des 
oiseaux, Hélène Fred (in Karl Marx Théâtre Inédit), mon tés  par  Jean  Pier re  V i n ce n t.  Ses  pièces  ont  
été  tradu i t es  en  por tu ga i s,  en  al leman d  et  en  ang la i s.
Pou r  le  théât re  de  Nan te r r e  Aman d i e r s,  il  a  tradu i t  Œdipe tyran et  Œdipe à Colone de  Sopho c l e.  Il  
s’est  assoc ié  à  Jean-Pier re  V i n ce n t  et  à  Eberha r d  Spreng  pour  tradu i r e  Un homme est un homme de  
Brech t ,  Woyzeck, La Mort de Danton, Léonce et Léna de  Büch ne r,  à Berna r d  B l oc h  pour  les  Portraits 
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juifs de  Her l i n d e  Koe l b,  et  à Eberha r d  Spreng  pour  La Femme d’avant de  Ro land  Schi m m e l p f e n n i g  et  
Cent jours de  Lu kas  Bär f u ss.  
Drama t u r g e  i l  a donc  co l l ab o r é  à la  plupa r t  des  spectac l es  de  Jean-Pier re  V i n cen t ,  parm i  lesque ls  Le 
Mariage de Figaro (Beauma r c ha i s),  Le Faiseur de théâtre (Thomas  Bern ha r d)  Le Jeu de l’amour et 
du hasard (Mar i va u x),  Les Prétendants (JL  Lagar ce),  mais  aussi  Le Nozze di Figaro et  Mitridate 
(Mozar t)  lui  restent  par t i c u l i è r e m e n t  chers.  Tou j o u r s  avec  Jean-Pier re  V i n cen t  il  par t i c i p e  à  la  
forma t i o n  des  jeunes  acteu rs  à l’éco l e  du  TNS,  à l’E rac  et  à l’Ensat t .  

Jean-Paul Chambas, déco r
Pein t re,  memb r e  du  groupe  La  Figu r a t i o n  Nar ra t i v e , i l  expose  au  Salon  de  la  Jeune  Pein t u re  de  1968  à 
1971,  pu is  au  Musée  d’A r t  M o de r n e  de  la  vi l l e  de  Par is  et  au  Cen t re  Geo rges  Pomp i d o u.  Depu i s,  son  
trava i l  a  été  présen té  dans  de  nomb re uses  galer i es,  tant  en  France  qu’à  l’ét range r  (Ital i e,  Espagne,  
Me x i q ue,  Au t r i c h e,  Aus t ra l i e,  An g l e t e r r e  et  Éta ts-un is). L’année  2008  a connu  quat re  expos i t i o ns  de  
son  trava i l  :  à  L i l l e,  A r l es,  Ribe rac  et  Par is.  Para l l è l eme n t  à  ses  act i v i t és  de  pei n t re,  Jean-Paul  
Cham bas  réal i se  des  déco rs  pour  le  théât re  et  l’opé ra  depu i s  1976  pour  des  pièces  class i ques  ou  
contem p o r a i n es.  I l  co l l ab o r e  avec  M i c he l  Deu tsc h,  Claude  Régy,  Luca  Roncon i ,  W i m  Wende r s,  Jean-
Claude  Au v r a y ,  Phi l i p pe  Si reu i l ,  Blanca  L i,  Gabr i e l l a  Ma ï o ne  et  sur tou t  Jean-Pier re  V i n cen t  avec  
leque l  il  a  déjà  trava i l l é  sur  une  quaran ta i ne  de  spectac l es.  On  a  pu  vo i r  des  déco rs  de  Jean-Paul  
Cham bas  à la  Coméd i e- França i se,  à l’Opé ra  de  Par is,  au  fest i v a l  d’ A v i g n o n ,  aux  Cho ré g i es  d’O ran ge,  
à l’Opé ra  Bast i l l e,  à New  Yo r k  comme  à Bru x e l l es,  Rome,  Salzb ou r g,  Nan te r r e.  
De  nomb re u x  ouv r ages  sont  consac rés  au  trava i l  de  Jean-Paul  Cham bas,  parm i  lesque l s  nous  
ret i end r o n s  : Chambas, mono g ra p h i e,  ent re t i en  avec  M i c he l  A r c h i m b a u d,  tex tes  de  Patr i c k  Gra i n v i l l e ,  
A r c h i m b a u d  / Fabr i ce  Gal va n i ,  2003  ; Jean-Paul  Chambas,  Théâtre et peinture, entre t i ens,  Ac t es  Sud  / 
Ar c h i m b a u d,  2004  ; Scènes de vie d’acteur, de  Den i s  Poda l y d ès,  il l us t r a t i o n s  de  Jean-Paul  Chambas,  
Le  Seui l  / Ar c h i m b a u d ,  2006  ; Manolete-Malcolm Lowry, tex tes  et  dessi ns  Jean-Pau l  Chambas,  Ac tes  
Sud,  2008  ;  Celle que j’aime, dessi ns  de  Jean-Paul  Chambas,  Le  Renar d  Pâle,  2008  ;  Ainsi soixante 
ans ont passé-Manolete, dessi ns  et  or i g i na l  de  Jean-Paul  Cham bas,  tex te  d’ A r r a ba l ,  Le  Renar d  Pâle,  
2008.

Carole Metzner, assistan te  pour  le  déco r
Depu i s  son  prem i e r  déco r  pou r  Ma r l y  Barnabé  –  Un coeur simple de  Flaube r t  au  Théâ t re  du  Gros-
Cai l l o u  de  Caen  –  el le  a  exp l o r é  toutes  les  pistes  du  spectac l e  vi va n t .  Para l l è l em e n t  à  son  trava i l  de  
pein t re  et  scu l p teu r  pou r  le  cinéma,  le  théât re  et  l’opé ra,  el le  col l ab o r e  régu l i è rem e n t  depu is  1992  avec  
le  pei n t re  Jean-Paul  Chambas  (L’École des femmes au  Théât re  de  l’Odéo n  en  2008) et  avec  l’ar t i s te  
Paul  Cox  (Amovéo à l’opé ra  Garn i e r  en  2006,  Petrouchka au  Grand  Théâ t re  de  Genève  en  2007).
En  2009,  el le  signe  un  déco r  pou r  la  compag n i e  de  clow ns  Les  Cous i ns.

Patrice Cauchetier, costumes
Patr i ce  Cauche t i e r  débu te  sa car r i è re  comme  assistan t  de  Jacques  Schm i d t  sur  les  spectac l es  de  Patr i ce  
Chéreau.  I l  trava i l l e  ensu i te  comme  costum i e r  essent ie l l e m e n t  pou r  le  théât re  et  l’opé ra  et  a plus  de  90  
spectac l es  à  son  act i f .  Au  théât re,  i l  col l ab o r e  depu i s  de  nomb re uses  années,  tant  pou r  des  pièces  
classi q ues  que  contem p o r a i n es,  avec  Jean-Pier re  V i n c en t  (récemmen t  pou r  L’École des femmes de  
Mo l i è r e  à  l’O déon),  A l a i n  Françon  (La  Cerisaie,  de  Tche k h o v),  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et,  plus  
récemme n t ,  Y ves  Beaunesne  (Le canard sauvage d’ Ibsen).  I l  a  égalemen t  trava i l l é  avec  Jacques  
Lassa l l e,  Joël  Jouanneau,  Franço i s  Ber reu r,  Pier re  Strosser,  Chr i s t i a n  Co l i n,  Den i s  Ma r l ea u,  Ma r ce l  
Bozo n ne t,  A la i n  M i l i a n t i ,  etc.  Out re  ses  act i v i t és  théât ra l es,  i l  a aussi  créé  de  nomb re u x  costumes  pour  
l’opé ra  et  le  bal l e t  : cet te  saison,  par  exemp l e,  pou r  Jephtha de  Haende l  à l’Opé ra  nat i ona l  du  Rh i n,  
m is  en  scène  par  Jonat han  Duve r g e r  et  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  pou r  Cosi fan Tutte de  Mo za r t  mis  en  
scène  par  Y ves  Beaunesne  au  théât re  de  l’ A t hé née.  Il  a aussi  co l l ab o r é  avec  les  cho rég ra p hes  Béat r i c e  
Mass i n,  Od i l e  Dub osc  ou  Franc i n e  Lance l o t .  I l  a  obtenu  le  pr i x  du  Synd i ca t  de  la  cr i t i q u e  en  1986  
pour  Atys de  Lu l l y .  Nom i n é  aux  Mo l i è r es  en  1987,  1991  et  1992,  il  a  obtenu  le  Mo l i è r e  du  mei l l e u r  
créateu r  de  costumes  en  1990  pour  La Mère coupable de  Beauma r c ha i s,  mise  en  scène  de  Jean-Pier re  
V i n cen t ,  à la  Sal le  Riche l i e u.  

Alain Poisson, lum i è r es
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D’abo r d  coméd i e n,  pu is  écla i r ag i s te,  A la i n  Poisson  a  commen cé  sa  car r i è re  avec  Jérôme  Savar y.  
Depu i s  trente  ans,  i l  trava i l l e  sur tou t  comme  écla i r ag i s te  avec  de  nomb r eu x  art is tes,  tant  pou r  des  
conce r t s,  de  l’événemen t i e l ,  que  pour  le  théât re  et  l’opé ra,  en  France  et  à  l’ét ran ge r.  À  l’opé ra,  i l  a 
écla i r é  La Périchole, La Vie parisienne, La Belle Hélène, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Il Barbiere 
di Siviglia, Les Contes d’Hoffmann, Le Comte Ory, Carmen, Rigoletto, Le Nozze di Figaro, Tosca…  
parm i  d’aut res.  Pour  les  conce r t s,  il  a  mis  en  lum i è r e  La  Tournée des grands espaces d’ A l a i n  
Bashun g,  le  retou r  à  la  scène  de  Chr i s t o p he,  Stéphan  Eiche r  et  Cathe r i ne  Lara.  Il  a écla i r é  aussi  des  
spectac l es  de  com i q ues  (Guy  Bedos  et  Mu r i e l  Rob i n)  et  des  déf i l és  de  mode  pour  Th i e r r y  Mu g l e r  et  
Y ves  Sain t- Lau r en t .   Au  théât re,  depu i s  1973,  i l  a  écla i r é  presque  tous  les  spectac l es  de  Jérôme  
Sava r y,  et,  depu is  1985  (Macbeth de  Shakespea re,  Av i g n o n- Coméd i e- França i se), ceux  de  Jean-Pier re  
V i n cen t .  Il  a  égalemen t  co l l ab o r é  avec  Berna r d  Sobe l,  Jacques  Webe r,  Benno  Besson,  Jean-Lou i s  
Tr i n t i g n a n t ,  Chr i s t i n e  Mu r i l l o ,  Jean-Claude  Legua y  et  Grégo i r e  Oesterma n n,  et  récemme n t  avec  
Édoua r d  Baer.  

Pascal Sangla, chansons
M us i c i e n,  coméd i e n.  Formé  à la  mus i q ue  et  au  piano  au  Conse r v a t o i r e  de  Rég i o n  de  Bayo n ne,  et  après  
un  passage  par  l’Éc o l e  supér i eu r e  d’ar t  drama t i q u e  d’ A ge n  di r i gée  par  Pier re  Debau che,  i l  intèg re  le  
Conse r v a t o i r e  nat i o na l  supér i eu r  d’ar t  drama t i q u e  de  Par is  (1999-2002) Depu i s  Pasca l  Sang l a  par tage  
sa  car r i è re  entre  mus i q ue  et  théât re . Côtés  conce r t s,  après  deux  spectac l es  essent i e l l e m e n t  
inst r ume n t a u x ,  il  crée  en  2006,  i l  créé  son  prem i e r  tou r  de  chan t  Une Petite Pause à la  Scène  Nat i o na l e  
de  Bayo n ne,  accom pa g n é  de  deux  mus i c i e ns.  Ce  pro je t  a donné  l ieu  à l’en reg i s t r em e n t  d’un  prem i e r  
album  (sort ie  pr i n tem ps  2009). Côté  mus i q ue,  il  écr i t  de  nomb re uses  mus i q ues  de  scène,  assure  la  
di rec t i o n  mus i ca l e  de  di ve rs  spectac l es.  Il  accom pa g ne  des  tours  de  chan t,  écr i t  et  arrange  des  
chansons  pour  les  aut res …  Côté  théât re,  on  l’a  vu  notamm e n t  ces  dern i è res  saisons  aux  côtés  de  Pier re  
Asca r i de  en  tant  que  pian i s te  et  coméd i e n  dans  «  Et  ta  soeur  »  au  théât re  71  de  Ma l a k o f f ,  dans  la 
Décennie rouge à la  MC93,  au  théât re  de  l’Odéon,  dans  Desert Inn (écri ts  et  m is  en  scène  par  M i c he l  
Deu tsc h,) ou  dans  Friches 22.66 (avec  V i n ce n t  Maca i g ne),  au  Théât re  de  l’Es t  Par is ien,  dans  Fort de  
Cathe r i ne  An ne,  créat i o n  m ise  en  scène  par  Pasca le  Dan i e l- Lacom be.  Il  rejo i n d r a  procha i nem e n t  
l’équ i pe  de  Beno î t  Lam be r t  pou r  We  are l’Europe  de  J.C  Masse ra.  Depu i s  2007,  i l  est  
l’accom pa g n a t e u r/répét i t e u r/ar rangeu r  des  ém iss i o ns  spéc ia l es  de  Phi l i p pe  Me ye r  La prochaine fois je 
vous le chanterai sur  France  In te r  avec  les  coméd i e ns  de  la  Coméd i e- França i se.

Benjamin Furbacco, son
Issu  de  l'Éco l e  nat i ona l e  supér i eu r e  des  arts  et  techn i q ues  du  théât re,  prom o t i o n  2000,  Ben j am i n  
Furbacc o  a  trava i l l é  depu i s  comme  créateu r  son  avec  les  met teu rs  en  scène  Ma r i e- Soph i e  Ferdane,  
Grégo i r e  Monsa i n g e o n,  Géra l d i n e  Bén i c h o u,  et  pou r  le  Théâ t re  du  Cen tau r e  et  la  compa g n i e  
Promé t hée.  Il  a aussi  trava i l l é  comme  rég isseu r  son  avec  M i c he l  Rask i ne  au  Théât re  du  Poin t  du  Jour,  
Bru n o  Boëg l i n,  la  Compa g n i e  Gazo l i n e,  Enr i q u e  D iaz,  la  compag n i e  Ti re  Pas  La  Nappe,  et  Ludo v i c  
Laga r de.  En  2004,  i l  a cho is i  d’o r i e n te r  son  act i v i t é  vers  un  aspect  plus  techno l o g i q u e  en  déve l o p pa n t  
des  pro j e ts  avec  Phi l i p pe  Gord i a n i ,  K i t s o u  Dubo i s,  Jean-Paul  Berm u d a  et  l' I.S.T.S.,  où  il  inter v i e n t  en  
tant  que  forma t e u r .

Bernard Chabin, rég lage  des  comba ts
Depu i s  1998,  Berna r d  Chab i n  est  engagé  comme  ma î t r e  d’armes  sur  de  nomb re uses  produ c t i o ns  
théât ra l es  ou  ly r i q u es,  notamm e n t  à l’Opé ra  de  Par i s  pou r  Capuleti e i Montecchi de  Be l l i n i ,  m ise  en  
scène   de  Rober t  Carsen,  Macbeth de  Ve rd i ,  m ise  en  scène  de  Phi l l i d a  L l o y d  et  Don Quichotte de  
Massene t,  mise  en  scène  de  Gi l be r t  De f l o  ; ma is  aussi  pou r  Cyrano de Bergerac de  Franco  A l f a n o,  
m ise  en  scène  de  Dav i d  et  Frede r i c o  A l ag na  avec  Rober t o  A la gna  à l’ Opéra  de  Mon t p e l l i e r . I l  a déjà  
trava i l l é  avec  Jean-Pier re  V i n c en t  sur  Lorenzaccio de  Musse t  en  2000  pour  le  fest i v a l  d’ A v i g n o n .  
Para l l è l eme n t  à ses  act i v i t és  de  ma î t r e  d’armes,  i l  est  aussi  coméd i e n  et  cascadeu r  et  a trava i l l é  avec  de  
nomb r eu x  met teu rs  en  scène  tant  au  théât re  qu’au  cinéma  et  à la  télé v i s i o n .  

Suzanne Pisteur, maqu i l l a ges
Ap rès  une  forma t i o n  d'esthét i c i e n ne,  de  maqu i l l e use  et  de  co i f f e use,  Suzanne  Pisteu r  sui t  des  cou rs  à 
l'éco l e  des  A r t s  app l i q u és  Dupe r r é  à  Par is.  El l e  trava i l l e  ensu i t e  pou r  le  cinéma,  la  télé v i s i o n  et  la  
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mode,  puis  cho is i t  de  s’or ien te r  vers  le  spectac l e  vi va n t  (théâtre  et  opéra).  El le  co l l ab o r e  avec  de  
grands  met teu rs  en  scène,  notamm e n t  : Jean-Ma r i e  Simo n,  A la i n  Franço n,  Dan i e l  Mesgu i c h ,  Stuar t  
Seide,  A l f r e d o  A r i as,  Jean-Ma r i e   V i l l é g i e r ,  Jean-Pier re  V i n cen t ,  An t o i n e  V i t e z,  Peter  Bro o k,  Den i s  
Ma r l ea u,  Jean-Claude  Ber r u t i ,  Bob  W i l s o n,  Dom i n i q u e  Pi to i se t,  Ma r ce l  Bozo n ne t,  Beno  Besson,  
Co l i ne  Ser reau,  Ér i c  Lacascade,  Stéphane  Braunsc h w e i g ,  Franço i s  Bereu r,  Phi l i p p e  Van  Kesse l.  
Dern i è r em e n t ,  el le  a  trava i l l é  avec  Jean-Pier re  V i n cen t ,  Lau r en t  Pel l y,  A r nau d  Meu n i e r ,  Jacques  
K raem e r,  Lau re n t  Terz i e f f ...   Au  cours  de  son  parcou rs,  el le  cro i se  ains i  la  route  de  nomb r eu x  
costum i e r s  avec  lesque ls  el le  déve l o p pe  une  relat i o n  de  trava i l  pr i v i l é g i ée,  don t  Patr i ce  Cauche t i e r,  
Franço i se  Tou r na f o n d,  Ch l oé  Obo l e ns k y ,  Rena t o  Bianc h i ,  Chr i s t i a n  Gasc,  Fr i da  Parmegg i a n i ,  Co le t t e  
Hucha r d,  Soph i e  Schaa l....  El l e  a  égaleme n t  réal i sé  des  maqu i l l a ges  pour  de  nomb re u x  bal l e ts  et  
spectac l es  de  danse.   
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Ubu roi
La  dist r i b u t i o n ,  la  troupe

Ne  son t  men t i o n n és  ic i  que  que l q ues  rô les  majeu rs  tenus  pr i nc i p a l e m e n t  dans  les  tro is  théât res  de  la  Coméd i e-
França i se.  Pour  de  plus  amp les  in f o r m a t i o n s,  nous  vous  engageons  à  consu l te r  not re  site  
In te rne t  : www.comedie-francaise.fr / rub r i q ue  la  troupe.

Martine Chevallier, la  Rei ne  Rosemo n de,  Paysanne  et  Mè re  du  Czar
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er novem b r e  1986,  Ma r t i n e  Cheva l l i e r  est  nomm ée  478 e soc ié ta i r e  le  
1 er janv i e r  1988.  
El le  a notamm e n t  inter p r é té  la  Grande  Prêt resse  de  Diane  dans  Penthésilée de  K l e i s t,  m ise  en  scène  de  
Jean  L ie r m i e r ,  Ma r ce l i n e  dans  Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s,  mis  en  scène  de  Chr i s t o p he  
Rauc k,  Ma t h i l d e  dans  Le Retour au désert de  Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès,  mise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  
rôle  pou r  leque l  el le  a  obtenu  le  Mo l i è r e  de  la  mei l l e u r e  actr i ce,  Aga vé  dans  Les Bacchantes 
d’Eu r i p i d e,  mise  en  scène  d’ A n d r é  W i l m s,  Gou r m y j s k a i a  dans  La Forêt d’Ost r o v s k i ,  m ise  en  scène  de  
Pio t r  Fomen k o ,  les  Femmes  de  la  vi l l e  dans  Pluie de cendres de  Lau ren t  Gaudé,  m ise  en  scène  de  
M i c he l  Favo r y ,  Madam e  Hushab ye  dans  La Maison des cœurs brisés de  Berna r d  Shaw,  m ise  en  scène  
de  M i c he l  Dubo i s,  l’ Am a n t e  dans  Amants d’Oc ta ve  M i r b eau,  mise  en  scène  de  Jean  Bouc ha u d,  
Cléopâ t re  dans  Rodogune de  Corne i l l e,  m is  en  scène  de  Jacques  Rosne r,  la  Rei ne  Él i sabe t h  dans  Les 
Reines de  Chaume t t e,  m ise  en  scène  de  Joël  Jouanneau,  Phèdre  dans  Phèdre de  Rac i ne,  m ise  en  scène  
d’ A n n e  De l bée,  A rs i n o é  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Simo n  Eine,  Gina  Ekda l  
dans  Le Canard sauvage d’ Ibsen,  mise  en  scène  d’ A l a i n  Franço n,  Cl y tem n es t r e  dans  Iphigénie de  
Rac i ne,  mise  en  scène  de  Yann i s  Ko k k o s,  Madame  Sart i  dans  La Vie de Galilée de  Brec h t,  mise  en  
scène  d’ A n t o i n e  V i t e z,  Esthe r  dans  Esther de  Rac i nes  mise  en  scène  de  Franço i se  Seigne r.

Anne Kessler, Mère  Ubu
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er septem b r e  1989,  Anne  Kess l e r  est  nommée  488 e  soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  1994.
El le  a  notamm e n t  interp ré té  Ég lé  dans  La Dispute de  Ma r i v a u x ,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  
Suzanne  dans  Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s,  mise  en  scène  de  Chr i s t o p he  Rauc k,  Ma r i a  
Légo r o v n a  Bo r t so v a  dans  Sur la grand-route de  Tche k h o v ,  mise  en  scène  de  Gu i l l a u m e  Gal l i e n ne,  le  
Ti re- La i ne,  la  Duègne,  Cadet,  une  soeur  dans  Cyrano de Bergerac de  Rostand,  m ise  en  scène  de  Den i s  
Poda l y d ès,  Gaspa r i na  dans  Il campiello de  Go l d o n i ,  mise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  le  Choeu r  dans  
Les Bacchantes d’Eu r i p i d e,  m ise  en  scène  d’A n d r é  W i l m s,  A x i o u c ha  dans  La Forêt d’Os t r o v s k i ,  mise  
en  scène  de  Pio t r  Fomen k o ,  Ma r i a  Ef i m o v n a  Gré ko va  dans  Platonov de  Tche k h o v ,  mise  en  scène  de  
Jacques  Lassa l l e,  Pau l i na  dans  Le Conte d’hiver de  Shakespea re,  mise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  
Clo t i l d e  Pon tagnac  dans  Le Dindon de  Feydeau,  m ise  en  scène  de  Lukas  Hem l e b,  An gé l i q u e  dans  
George Dandin de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Cathe r i n e  H iege l ,  An i a  dans  La Cerisaie de  Tche k h o v ,  
m ise  en  scène  d’ A l a i n  Françon,  An t i g o ne  dans  La Thébaïde de  Rac i ne,  m ise  en  scène  de  Yann i s  
Ko k k o s,  Hedv i g  dans  Le Canard sauvage d’ I bsen,  mise  en  scène  d’A l a i n  Franço n,  Rosau ra  dans  La 
Serva amorosa de  Go l d o n i ,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  Ros i ne  dans  Le Barbier de Séville de  
Beauma r c ha i s,  m ise  en  scène  de  Jean-Luc  Bou t t é.  
El le  a  m is  en  scène  au  Stud i o- Théât re  en  2006  Grief[s], à  par t i r  de  tex tes  de  Str i n d be r g ,  Ibsen  et  
Bergm a n,  en  2008  Trois hommes dans un salon  d’ap rès  l’ i n te r v i e w  de  Fer ré,  Brassens,  Bre l  par  
Franço i s- René  Cr i s t i a n i ,  et  en  2007,  à la  Sal le  Riche l i e u,  el le  a m is  en  espace  avec  Guy  Zi l be rs te i n  la  
soi rée  d’homm a g e  à Cathe r i n e  Sam ie  pour  ses  50  ans  de  maison  int i t u l ée  Jubilé jubilant.

Michel Robin, Vences l as,  5 e Nob l e,  Mag i s t r a t,  1 er Finan c i e r  et  Boya r d
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er novem b r e  1994,  M i c he l  Rob i n  est  nomm é  495 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  1996.  
I l  a notamm e n t  inter p ré té  Le  V i eu x  dans  Les Chaises de  Ionesco,  m ise  en  scène  de  Jean-Dau t r ema y,  
Br i d ’ o i s o n  dans  Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s,  mise  en  scène  de  Chr i s t o p he  Rauc k,  Bar r y  
Der r i l  dans  La Fin du commencement de  Sean  O’Case y,  mise  en  scène  de  Cél i e  Pauthe,  Basque  dans  
Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Lukas  Hem l e b,  le  Bou r ge o i s,  Poète,  le  Capuc i n ,  Cadet  
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dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  le  Poète  dans  
Ophélie et autres animaux de  Jacques  Roubaud,  mise  en  scène  de  Jean-Pier re  Jour da i n,  Ka rp  dans  La 
Forêt d’Ost r o v s k i ,  mise  en  scène  de  Pio t r  Fomen k o,  Gérôme  dans  Le Dindon de  Feydeau,  mise  en  
scène  de  Lukas  Hem l eb,  Mons i e u r  Jour da i n  dans  Le Bourgeois gentilhomme de  Mo l i è r e,  mise  en  
scène  de  Jean-Lou i s  Beno i t ,  Lou ka  Lou k i t c h  Kh l o p o v  dans  Le Revizor de  Gogo l ,  mise  en  scène  de  
Jean-Lou i s  Beno i t ,  Fi rs  dans  La Cerisaie de  Tche k h o v ,  mise  en  scène  d’ A l a i n  Franço n,  Mons i e u r  
Rém y  dans  Les Fausses Confidences de  Ma r i v a u x ,  m ise  en  scène  de  Jean-Pier re  M i q ue l .

Christian Blanc,  Consp i r a t eu r ,  M.  de  Kô n i g s be r g ,  2 e Nob l e,  Mag i s t r a t,  Stan is l as  Lecz i n s k y ,  un  
conse i l l e r,  Rens k y  et  le  Comm a n d a n t  du  nav i r e
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  8  janv i e r  1990,  Chr i s t i a n  B lanc  en  dev i en t  le  501 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  2000.  
I l  a notamm e n t  inte rp r é té  le  ro i  de  Bav i è r e,  un  am i  de  Fantas i o  et  le  Tai l l e u r  dans  Fantasio de  Musse t,  
m ise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  V i n ce n t i o  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  mise  en  
scène  d’Os ka r as  Ko rš un o v as,  Barb i e r,  D iab l e,  Poète,  Juge  et  Cou r t i san,  Coméd i e n  dans  Vie du grand 
dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’ A n t o n i o  José  da  Si l v a,  mise  en  scène,  mise  en  mar i o n ne t t es  
et  costumes  d’Ém i l i e  Va lan t i n  (repr ise  en  al te rnance  Sal le  Ri che l i e u  jusqu’au  26  jui n), An t o n i o  dans  
Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s  mis  en  scène  par  Chr i s t o p he  Rauc k,  Mons i e u r  Purgon  et  
Mo ns i e u r  D ia f o i r u s  dans  Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e  m is  en  scène  par  Claude  Strat z,  Lu j an,  
Gomez  Man r i q u e  et  un  vi l l a geo i s  dans  Pedro et le commandeur de  Lope  de  Vega  m is  en  scène  par  
Omar  Por ras,  Don  Gomès  et  du  Com te  dans  Le Cid de  Corne i l l e  m is  en  scène  par  Br i g i t t e  Jaques-
Wa j em a n,  Cu i g y ,  cadet,  préc i eu x  dans  Cyrano de Bergerac  de  Rostand  mis  en  scène  par  Den i s  
Poda l y d ès,  Luc rèce,  M.  Bahys  dans  Molière/Lully de  Mo l i è r e  mis  en  scène  par  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  
Jonathan  Duve r g e r ,  le  Loup  dans  Fables de La Fontaine mise  en  scène  par  Bob  W i l s o n,  Tuba l  et  le  
Duc  de  Ven i se  dans  Le Marchand de Venise de  Shakespea re  m is  en  scène  par  And re i  Serban,  le  
Ma r q u i s  del  Bast o  et  le  Com te  de  Campo r ea l  dans  Ruy Blas de  V i c t o r  Hugo  m is  en  scène  par  Br i g i t t e  
Jaques-Wa j em a n,  A r gan t e  dans  Les Fourberies de Scapin de  Mo l i è r e  m is  en  scène  par  Jean-Lou i s  
Beno i t .  

Christian Gonon, A l f r e d  Jarr y
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er ju i l l e t  1998,  Chr i s t i a n  Gono n  est  nommé  517 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  2009.
I l  a  présen té  récemm e n t  au  Théâ t re  du  V i eu x- Co l o m b i e r  une  car te  blanc he  sur  Pier re  Desp r o ges,  
Pierre Desproges. La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute, mise  en  scène  par  A l a i n  
Leng l e t  et  Ma r c  Fayet.  
I l  inter p rè te  actue l l eme n t  Jack  dans  L’Ordinaire de  M i c he l  V i na v e r ,  m ise  en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  
et  Gi l o ne  Brun  (présenté  en  alternan ce  Sal le  Riche l i e u  jusqu ’au  19  mai). Il  a  inter p ré té  notamm e n t  
L ycas te  dans  Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas,  Va l v e r t ,  Cu i s i n i e r ,  
Poète,  Mus i c i e n,  Cadet  dans  Cyrano de Bergerac  d’Edm o n d  Rostand,  m ise  en  scène  de  Den i s  
Poda l y d ès , Grem i o  et  un  vale t  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’Os ka r as  
Ko r šu n o v as,  No ta i r e,  Mana n t,  Poète,  Me r l i n ,  Homm e  de  l' Î l e,  Homm e  masqué,  Écu ye r ,  Tr i f a l d i ,  
Cou r t i san  et  Coméd i e n  dans  Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’A n t ó n i o  José  da  
Si l v a  mise  en  scène,  en  mar i o n ne t t e  et  costumes  d’Ém i l i e  Va lan t i n  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  
alternan ce  jusqu’a u  26  ju i n) , Bela r d o  et  le  Pein t re  dans  Pedro et le commandeur de  Lope  de  Vega,  
m ise  en  scène  d’Oma r  Por ras,  De  Ciz  dans  Partage de midi de  Claude l ,  mise  en  scène  d’ Y v es  
Beaunesne,  Bou l i  dans  Bouli Miro de  Fabr i c e  Me l q u i o t  (qu’i l  a éga leme n t  m is  en  scène), le  Va le t  et  
le  Prem i e r  Seigneu r  dans  Le Conte d’hiver de  Shakespea re,  mise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  
l’Ho m m e  dans  Le Privilège des chemins de  Pessoa,  m ise  en  scène  de  Ér i c  Géno vèse,  le  Renard  et  
l’Ho m m e  dans  Fables de  La Fontaine mise  en  scène  de  Rober t  W i l s o n,  Cass i us  dans  Tête d’or de  
Claude l ,  m ise  en  scène  d’ A n n e  De l bée.

Nicolas Lormeau, Consp i r a t eu r ,  Ancê t re  et  Pi le
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  15  jui n  1996,  N i c o l as  Lo r m eau  inte rp r è t e  actue l l em e n t  Joe  dans  
L’Ordinaire de  M i c he l  V i na v e r ,  mise  en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  et  Gi l o ne  Brun  (présenté  en  
alternan ce  Sal le  Riche l i e u  jusqu’a u  19  ma i). Il  a inter p ré té  notamm e n t  Ma r p h u r i u s  dans  Le Mariage 
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forcé de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas,  Ho r t ens i o  dans  La  Mégère apprivoisée de  
Shakespea re,  mise  en  scène  d’Os ka r as  Ko rš un o v as,  Mon t f l e u r y ,  Pât iss ie r,  Cadet,  Préc i eu x,  le  
Ma r q u i s,  l’ A p p r e n t i  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  m is  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  
Car rasco,  Apo l l o n ,  Au be r g i s te  et  Cou r t i san  dans  Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho 
Pança d’A n t o n i o  José  da  Si l va,  m ise  en  scène,  en  mar i o n ne t t e  et  costumes  d’Ém i l i e  Va lan t i n  (repr ise  
Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu ’au  26  jui n) , Leona r d o,  le  Curé,  Ben i t o  et  l’Éc he v i n  dans  Pedro et 
le commandeur de  Lope  de  Vega,  mise  en  scène  d’Oma r  Por ras,   le  Singe  dans  Fables de la Fontaine 
mise  en  scène  de  Rober t  W i l s o n,  Thomas  Dia f o i r u s  dans  Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  m ies  en  
scène  de  Claude  Strat z,  Sganare l l e  et  Ti r c i s  dans  Molière/Lully mise  en  scène  de  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  
et  Jonathan  Du ve r g e r ,  Bob i n e t  dans  La  Vie parisienne d’O f f e n ba c h,  m ise  en  scène  de  Dan ie l  
Mesgu i c h ,  Panc race  dans  Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  d’ A n d r z e j  Sewe r y n,  And ré-
Paul  An t o i n e  dans  Courteline au Grand Guignol qu’ i l  a mis  en  scène . Il  a mis  en  scène  L’Âne et le 
ruisseau d’A l f r e d  de  Musse t  et  Courteline au Grand Guignol au  Stud i o- Théâ t re.

Grégory Gadebois, Consp i r a te u r,  Ancê t r e,  M.  Fédor o v i t c h ,  Paysan  et  le  Czar
Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  28  fév r i e r  2006,  Grégo r y  Gadebo i s  inte rp r è t e  actue l l eme n t  Jim  dans  
L’Ordinaire  de  M i c he l  V i n a v e r ,  mise  en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  et  Gi l o n e  Brun  (présenté  en  
alternan ce  Sal le  Riche l i e u  jusqu’a u  19  ma i).  Il  a  inter p ré té  A l ca n t o r  dans  Le Mariage forcé de  
Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas,  Ragueneau  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  
m ise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  Baz i l e  et  Doub l e- Ma i n  dans  Le  Mariage de Figaro  de  
Beauma r c ha i s,  mise  en  scène  de  Chr i s t o p he  Rauc k,  Mons i e u r  de  Chéru b i n  dans  Figaro divorce 
d’Öd ö n  von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  Sancho  Pança  et  Domes t i q u e  dans  Vie du 
grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’ A n t o n i o  José  da  Si l va,  mise  en  scène,  en  mar i o n ne t t e  
et  costumes  d’Ém i l i e  Va lan t i n  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al ter nance  jusqu’au  26  jui n), An t i l o q ue  dans  
Penthésilée de  K l e i s t,  m ise  en  scène  de  Jean  L ie r m i e r ,  Geo rges  Brassens  dans  Trois hommes dans un 
salon, Brel, Brassens, Ferré, d’ap rès  l’ i n te r v i e w  de  Franço i s- René  Cr i s t i a n i ,  mise  en  scène  d’A n ne  
Kess le r,  Ma t h i e u  dans  Le Retour au désert de  B.-M.  Ko l t ès,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  le  
Coche r  de  Bor tso v a  dans  Sur la grand-route de  Tche k h o v ,  mise  en  scène  de  Gu i l l a u m e  Gal l i e n ne,  la  
Greno u i l l e  et  l’Ou rs  dans  Fables de La Fontaine mise  en  scène  de  Robe r t  W i l s o n  en  tou r née,  M.  
Mac r o t o n  dans  Molière/Lully mise  en  scène  de  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  Jonathan  Duve r g e r  et  
Ragueneau  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès.  

Pierre Louis-Calixte, Consp i r a t eu r ,  Ancê t re  et  Cot i ce
Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  21  septem b r e  2006,  Pier re- Lou i s  Cal i x t e  inter p rè te  actue l l eme n t  D i c k  
dans  L’Ordinaire de  M i c he l  V i n a v e r ,  mise  en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  et  Gi l o n e  Brun  (présenté  en  
alternan ce  Sal le  Riche l i e u  jusqu ’au  19  mai).  Il  a  inter p ré té  Le  Bre t  dans  Cyrano de Bergerac 
d’Edm o n d  Rostand,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  le  3 e Douan i e r  et  le  Cl ien t  dans  Figaro 
divorce d’Ödö n  von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  une  compag ne  de  la  Rei ne  dans  Les 
Métamorphoses, la petite dans la forêt profonde de  Phi l i p p e  M i n y a na,  mise  en  scène  de  Ma r c i a l  D i  
Fonzo  Bo,  Lou i s  dans  Juste la fin du monde de  Laga r ce,  mise  en  scène  de  M i c he l  Rask i n e,  Tran i o  et  
un  va le t  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’Oska r as  Ko rš un o v as,  Fron t i n  
dans  Les Sincères de  Ma r i v a u x ,  mise  en  scène  de  Jean  L ie r m i e r ,  Cléan te  dans  la  tour née  du  Tartuffe 
de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Ma r ce l  Bozon ne t,  Sab l o n,  l’un  des  huiss ie rs  dans  Le Retour au désert de  
Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès,  mise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e.  

Serge Bagdassarian, Père  Ubu
Serge  Bagdassa r i an  est  ent ré  comme  pens i o n na i r e  dans  la  troupe  de  la  Coméd i e- França i se  le  18  
janv i e r  2007.
I l  y  a inter p ré té  Fr i se-Pou le t,  M.  Ri cha r d  et  le  Doc te u r  Vene l l e  dans  Fanny de  Pagno l ,  m ise  en  scène  
d’ I r ène  Bonna u d,  Mo ns i e u r  de  Chéru b i n  dans  Figaro divorce d’Ödö n  von  Ho r v á t h,  mise  en  scène  de  
Jacques  Lassa l l e,  joué  dans  Douce vengeance et autres skeches de  Hano k h  Le v i n ,  m ise  en  scène  de  
Gal i n  Stoev,  joué  dans  le  spectac l e  Pensées de Jacques Copeau di r i gé  par  Jean-Lou i s  Hou r d i n ,  
Cabaret des mers di r i gé  par  Sy l v i a  Bergé  au  Stud i o- Théâ t re,  interp r é t é  le  Vo i s i n  dans  Pour un oui ou 
pour un non de  Natha l i e  Sarrau te,  mise  en  scène  de  Léon i e  Simaga,  Jode le t  et  Du  Cro i s y  dans  Les 
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Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Dan  Jemme t,  le  Fi l s  dans  La Festa de  Spi r o  
Scim o n e,  m ise  en  scène  de  Gal i n  Stoev.  

Benjamin Jungers, Boug re l as
Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  2 mai  2007,  Ben j am i n  Junge rs  a inter p ré té  Azo r  dans  La Dispute de  
Ma r i v a u x ,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  le  jeune  Ro i  et  le  f i l s  du  jeune  Ro i  dans  Les 
Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de  Phi l i p p e  M i n y a n a  d’ap rès  Ov i de  m ise  en  scène  de  
Ma r c i a l  D i  Fonzo  Bo,  Chéru b i n  dans  Le Mariage de Figaro  de  Beauma r c ha i s,  mise  en  scène  de  
Chr i s t o p he  Rauc k  et  Bi o n de l l o  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’Oska r as  
Ko r su n o v as.  Ben j am i n  Junge rs  a  écr i t  et  m is  en  scène  un  tex te  présenté  à  l’occas i o n  d’une  car te  
blanc he  présen tée  au  Théât re  du  V i eu x- Co l om b i e r  en  décemb r e  2008.

Stéphane Varupenne, Lad i s l as,  Le  Peup l e  et  Gi r o n
Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  5 mai  2007,  Stéphane  Var u pen ne  a inter p r é té  Mes r i n  dans  La Dispute 
de  Ma r i v a u x ,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  A rm a n d  dans  Le Voyage de monsieur Perrichon de  
Lab i c he,  m ise  en  scène  de  Jul i e  Broc hen,  Ma r i u s,  le  Facteu r  et  le  Par is ien  dans  Fanny de  Ma r ce l  
Pagno l ,  m ise  en  scène  d’ I r ène  Bonnau d,  le  Journa l i s t e  dans  Trois hommes dans un salon d’ap rès  
l’ i n te r v i e w  de  Bre l- Brassens-Fer ré  par  Franço i s- René  Cr i s t i a n i ,  mise  en  scène  d’A n ne  Kess le r,  le  Che f  
de  choeu r  et  Gu i l l o t  dans  Le Retrait, Gau th i e r  dans  Mahuet, le  Cheva l  dans  Le Gentilhomme et Naudet 
dans  le  spectac l e  Une  confrérie de farceurs  d’ap rès  l’anth o l o g i e  Les  Farces, Moyen Âge et 
Renaissance, édi t i o n  et  traduc t i o n  Berna r d  Fai v re,  di r i gé  par  Franço i s  Chat t o t  et  Jean-Lou i s  Hou r d i n ,  
présen té  au  Théâ t re  du  V ie u x- Co l om b i e r  en  septem b r e  et  octob re  2007.  

Adrien Gamba-Gontard, Bo l es l as,  4 e Nob l e,  Mag i s t r a t,  3 e Finan c i e r  et  le  Généra l  Lasc y
Engagé  comme  pens i o n na i r e  le  15  ma i  2007,  Ad r i e n  Gamba- Gon ta r d  joue  actue l l em e n t  Ad ras te  et  le  
Geô l i e r  L’Illusion comique de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  de  Gal i n  Stoev  (présenté  en  al te rnance  Sal le  
Riche l i e u  jusqu ’au  21  jui n). I l  a joué  dans  Pro l o g ue  et   inter p ré té  Ma r i n o n i  dans  Fantasio de  Musse t,  
m ise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  Lucen t i o  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  mise  en  
scène  d’Os ka ras  Ko rš un o v as.  I l  a fai t  ses  débu ts  à la  Coméd i e- França i se  dans  le  rô le  de  Jean-Pier re  
dans  Les Temps difficiles de  Bou r de t,  m ise  en  scène  de  Jean-Claude  Beru t t i  et  joué  dans  Douce 
vengeance et autres sketches de  Hano k h  Lev i n,  m ise  en  scène  de  Gal i n  Stoev  et  dans  Fables de la 
Fontaine mise  en  scène  de  Robe r t  W i l s o n.

Gilles David, Cap i t a i ne  Bor d u r e,  3 e Nob l e,  Mag i s t r a t,  2 e Finan c i e r  et  l’Ou r s
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er décemb r e  2007,  Gi l l es  Dav i d  inter p rè te  actue l l eme n t  Ed  dans  
L’Ordinaire de  M i c he l  V i na v e r ,  mise  en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  et  Gi l o ne  Brun  (présenté  en  
alternan ce  Sal le  Riche l i e u  jusqu ’au  19  mai).  Il  a  interp r é t é  le  Bou r ge o i s,  Poète,  le  Capuc i n,  Cade t  
dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès,  Panc race  dans  Le 
Mariage forcé de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas,  César  dans  Fanny de  Pagno l ,  m ise  en  
scène  d’ I r ène  Bonnau d,  le  2 e Douan i e r ,  le  Garde-Fores t i e r  et  le  Sergen t  dans  Figaro divorce d’Ödö n  
von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  i l  a  joué  dans  Bonheur ?  d’Emm a n u e l  Dar l e y  et  
d’ A n d r és  L i ma,  m ise  en  scène  d’ A n d r és  L i m a  et  inte rp r é té  Oron te  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  
m ise  en  scène  de  Lukas  Hem l e b .
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