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« Pitchfork Disney » 

Texte de Philip Ridley ; traduction : Maryse Warda. Mise en 
scène : Marie-Louise Leblanc, assistée d'Allain Roy ; décor : 
David Gaucher ; costumes : Mérédirh Caron ; éclairages : 
Sréphane Mongeau ; musique : Marie Bernard. Avec Paul 
Dion (Pitchfork Cavalier), David La Haye (Cosmo Disney), 
Julie McClemens (Haley) er Pierre Rivard (Presley). 
Production du Théârre de Quat'Sous, présentée du 4 avril au 
13 mai 1994. 

Un cauchemar d'épouvante 
pour adultes inachevés 
Deux petirs enfanrs âgés chacun de vingt-
huit ans, Presley er Haley, vivenr enfermés 
dans le souvenir de leurs parenrs, disparus 
depuis dix ans. Ils sont sœur er frère ju
meaux, se nourrissent de chocolat, de 
biscuits et de barbituriques. Éternellemenr 
vêrus de pyjamas er de robes de chambre, 
ils ne sorrenr de la maison familiale que 
pour faire un minimum de courses, ter
rorisés qu'ils sont par le monde exrérieur 
devanr lequel ils se senrenr rrop démunis 
pour y faire face, et contre lequel ils ver-
rouillenr leur porre avec huir serrures er 
chaînes. Pour se réconforter, ils se récitent 
une fable dans laquelle ils sonr les seuls 
survivanrs d'un environnemenr calciné, 
leur maison se dressant « comme une tour 
noire dans un terrain vague ». Pour s'en
dormir, Haley trempe sa vieille tétine 
d'enfant dans le médicament de ses parents 
dont l'odeur parfumait leur haleine quand 
ils embrassaient leurs perits ; saveur 
rassuranre. Pour se divertir, ils se raconrenr 
leurs souvenirs d'enfance et leurs fanrasmes 
remplis de sang, de cadavres d'animaux 
éventrés et de pourriture. Presley et Haley, 
deux petits jumeaux crédules qui s'accro-
chenr au souvenir idéalisé de leurs parenrs 

défaillants, deux « bons enfanrs » abusés, 
inhibés dans leur agressivité, coupés du 
sadisme naturel à l'enfance, ce qui les laisse 
naïfs, facilemenr culpabilisés, dévorés 
d'angoisses er sans défense conrre l'univers 
adulre dont ils rejettent la sexualité géni
tale, y substituant les plaisirs du chocolat. 

Surgit dans leur vie Cosmo Disney, grand, 
mince, d'une blondeur lumineuse, vêru 
d'un habir de soirée à la vesre de velours 
écarlare er rutilante de sequins. Il est, en 
apparence, leur contraire absolu. Refusanr 
d'avoir eu une enfance et des parenrs, donc 
d'avoir été dépendant et vulnérable, il esr 
né, dir-il, avec le pouvoir que donne l'ar
gent et se trouve « parfait ». Narcissique, 
pervers, manipulateur, il est l'enfanr devenu 
l'adulte abuseur, et entreprend une joute 
avec le bon Presley pendant que Haley 
dorr, droguée, image féminine de la victime 
impuissante. Mais Cosmo est aussi un 
enfant : il a peur des microbes, des ho
mosexuels, certains récirs de Presley l'im
pressionnent, et il se reconnaîr dans la 
fable des deux enfants, seuls survivanrs 
d'un environnement calciné. Il faur dire 
que Cosmo souffre, lui aussi ; il vir de la 
fascination morbide des gens de bars : il s'y 
donne en specracle, avalanr crus des can
crelats et autres bestioles du même acabir, 
ce qui le fair parfois vomir après le travail. 
C'esr d'ailleurs la première chose qu'il fair 
en entrant dans la maison où, charitable et 
naïf, Presley l'a introduit : vomir sa misère 
sur le tapis du salon et amener 
péremptoiremenr Presley à la ramasser, ce 
qui fait qu'elle n'est plus à lui, puisqu'elle 
est rendue sur le tapis et dans les mains de 
l'autre. 

Cerise sur ce sundae au chocolat déjà bien 
garni, apparaît ensuite Pitchfork Cavalier, 
l'associé de Cosmo et son esclave, un géant 
ganté et « cagoule » de cuir, une créature 
de Frankenstein suscitant des fanraisies de 
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films d'épouvante. Mais, acte de dérision 
— ouderaquinerie — de la part de l'auteur 
à l'endroit de son public, le monstre s'avère 
un énorme enfant maladroit, mangeant 
du chocolat et n'accomplissant aucune des 
violences qu'il amène le spectateur à ap
préhender, ce qui fait que ce dernier se 
retrouve I'aureur de fantaisies encore plus 
morbides que celles qui se déroulenr sur la 
scène. Et cela, de la même façon que Cosmo 
convainc son public de bar que l'abjection 
liée à l'ingestion des cancrelats ne le dégoûte 
pas tant qu'elle l'excite au point d'accepter 
de payer pour voir ce spectacle. 

les avoir molesrés sexuellement. Presley 
rêve qu'il sort de la maison, cocon pro
tecteur, et qu'on le prend pour un adulte 
parce que le chocolat que lui a donné une 
passante lui procure une énorme érection. 
Il est ensuite assailli par Pitchfork Disney 
et se rerrouve à l'hôpital où on l'opère pour 
lui sauver la vie mais où, horreur, on lui 
donne, ce faisant, l'apparence rutilante de 
l'adulte Pitchfork Disney, soir la même 
que celle de Cosmo Disney. Toutes les 
petites victimes survivantes le poursuivent 
alors pour l'accuser des crimes ignobles 
qu'il n'a pas commis. 

Pierre Rivard (Presley) et 
Julie McClemens (Haley). 
Photo : Yves Richard. 

Quant à Pitchfork Disney lui-même, dont 
le nom sert de titre à la pièce, il symbolise 
une version infantile de la sexualité adulte 
et s'avère le personnage principal d'un 
cauchemar récurrenr que Presley narre à 
Cosmo dans un trop long monologue. Cet 
être onirique est un tueur d'enfants qu'il 
achève à coups de fourche (pitchfork) après 

Qui a commis Pitchfork Disney, ce con
densé efficace des angoisses qui hanrenr 
tant d'adultes inachevés, produits et sé
quelles d'une enfance non assez prorégée ? 
Philip Ridley, jeune créateur prolifique et 
multidisciplinaire, est né dans le East End 
de Londres, ce quartier de Jack l'Éventreur, 
où il vit et travaille toujours. Peintre dont 
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les tableaux ont fait l'objet de plusieurs 
expositions, il est aussi romancier pour 
enfants, réalisateur de deux courts métra
ges er d'un film controversé, The Reflecting 
Skin, qui a remporré plusieurs prix. Il est 
également l'auteur de pièces radiophoni
ques pour la B.B.C. et de deux pièces pour 
la scène qui auraient connu un succès 
immédiat à Londres, Paris er Strasbourg. 
Pitchfork Disney est la première de ces deux 
pièces ; elle fut créée en 1991 et représente, 
selon moi, un exemple d'un certain uni
vers culturel morbide dont sont friands les 
Briranniques. 

Quel sort cette production réserve-t-elle à 
l'œuvre de Ridley ? Le décor de David 
Gaucher est soigné et rend bien l'ambiance 
d'une maison à l'abandon. Avant le spec
tacle, une diapositive est projetée sur une 
roile à la grandeur de la scène ; elle repré-
senre une vieille photo de famille où des 
parents sont réunis avec leurs deux enfants 

devant la porte d'une humble maison aux 
murs de brique. La toile se lève, au débur 
de la pièce, sur un intérieur délabré. Le 
plafond er le mur du fond sont recouverts 
de tentures d'un beige chocolat uni et 
délavé ; au centre, une petite table et deux 
chaises quelconques ; contre le mur, à 
droite, une commode ; au centre, une 
carperre élimée ; au fond, à droite, un 
fauteuil recouvert d'une vieille housse de la 
même couleur que les murs er dans lequel 
dormira pendanr les deux riers de la pièce 
une Haley droguée. À l'avanr-scène, à 
gauche, un pan étroit du mur extérieur de 
la maison dans lequel se découpe une 
fenêrre haute, étroite et garnie de rideaux, 
à rravers lesquels Presley, mélancolique, 
observe ce qui se passe dans la rue. 

Les éclairages de Stéphane Mongeau sonr 
réussis. Au débur, l'éclairagisre rend bien 
l'atmosphère nosralgique, découpanr en 
vert amande et mauve tantôt des ombres 

David La Haye (Cosmo 
Disney) et Pierre Rivard 
(Presley). Phoro : Yves 
Richard. 
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dramatiques en contre-plongée, tantôt de 
douces marbrures créanr une ambiance 
d'aquarium. Il scande ensuite de lumière 
crue ou atténuée les épisodes de la joute 
entre Presley et Cosmo. La musique, où 
domine le piano, dégage une ronaliré d'ir
réel qui soutient la dimension fanras-
matique du texte. 

Le jeu des comédiens ? Il est tonique et 
juste, sans fausses notes, ce qui est, somme 
toute, plus rare qu'on ne le voudrair. La 
presrarion de Julie Me Clemens er de David 
La Haye, en particulier, est vive, déliée et 
témoigne d'une aisance scénique fort 
heureuse. 

La mise en scène er le jeu des acreurs 
souriennenr bien le rexre. Alors qu'est-ce 
qui ne va pas, pourquoi décroche-r-on à la 
moitié de la pièce ? C'est le texte qui, selon 
moi, cause problème à la sensibilité 
québécoise. Le programme de la soirée 
manifeste une banalisation, une séduction 
par l'univers de l'enfance : photos d'enfance 
des comédiens et des membres de l'équipe 
de production, deux pages consacrées à la 
chocolarophagie, etc. Cependant, le con
tenu de l'œuvre s'avère, en fait, angoissant 
pour un public adulre. D'une parr, celui-ci 
ne bénéficie pas de l'innocence enfantine, 
de sa pensée magique et discontinue, pour 
faire face à la souffrance et à la violence de 
fantasmes archaïques. D'aurre parr, le 
psychisme de l'adulte résisre, à juste titre, 
à rerrouver d'anciennes frayeurs primitives 
qui ont été, avec le temps, refoulées hors de 
la conscience, colmarées par des tactiques 
de maîtrise, de déni et de rationalisation. 
Quand on veut transmettre sur scène un 
matériel violenr ou angoissanr, la rerenue 
est souvent de rigueur, I'évocarion esr so
bre et amène le spectateur à imaginer lui-
même le non-dit, et ce afin d'éviter de 
répéter sur ce dernier l'agression que con
tient le matériel brur er de provoquer ainsi 

sa fermerure en un réflexe protecteur. Mais 
Ridley, lui, en met et en remer ; rout le 
répertoire des angoisses d'anéantissement 
y passe. On se rerrouve devant une com
plaisance d'auteur qui soit croit avoir affaire 
à un public au cuir épais, soir prend plaisir 
à l'agresser, et ce dans un manque de 
distanciation d'avec son matériel premier 
(lors d'une enrrevue, Ridley reconnaissait 
mettre en scène ses cauchemars er donc 
peur-êrre, disair-il, ses obsessions). À moins 
que cette première œuvre théâtrale ne porte 
aussi la marque des rravaux littéraires qui 
I'onr précédée dans la carrière de I'aureur 
(certains passages, dont le récit du cau
chemar, gagneraient, en effer, à erre lus) er 
la rrace d'une œuvre picrurale influencée 
par le sombre Francis Bacon. 

Dommage, on aurair pu se retrouver devant 
une œuvre du calibre de celle de Réjean 
Ducharme. Mais peur-êrre le dramaturge 
y parviendra-t-il dans un avenir prochain. 
Malgré les défauts de transposition souli
gnés plus haut, la problémarique de 
Pitchfork Disney est percutante, universelle 
er d'acrualiré, les images sonr jusres, er on 
doir souligner l'efficacité de la rension 
dramatique dans la première partie de 
l'œuvre. Ridley esr un aureur à surveiller. 

Hélène Richard 
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