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ne devienne lectrice. La lecture apportait de la joie aux lecteurs de mon entourage et à 

�O�¶�D�X�G�L�W�U�L�F�H�� �T�X�H�� �M�¶�p�W�D�L�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �G�H�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �Fonteurs ou lorsque je manipulais des livres 

�L�O�O�X�V�W�U�p�V�� �T�X�L�� �P�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�W�L�Q�p�V����Mais, après avoir appris à lire et à goûter aux joies de la 

pratique autonome, �O�H�� �S�O�D�L�V�L�U�� �V�¶�H�V�W�� �p�P�R�X�V�V�p�� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U, renonçant au bercement de 

la lecture à haute voix, �P�¶imposa un questio�Q�Q�D�L�U�H�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�� �G�¶�X�Q�� �W�H�[�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�J�H �T�X�¶�L�O��

fallait lire et relire silencieusement, crayon à la main, afin de prélever les indices qui me 

permettaient de répondre aux questions�«���/�L�U�H���S�R�X�Y�D�L�W���Q�H���S�O�X�V���U�L�P�H�U���D�Y�H�F���S�O�D�L�V�L�U ! Une autre 

expérience, hors de l�¶�p�F�R�O�H�����G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H��dédié à la lecture, étaya le désenchantement. À la 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�X�Q�� �© Fantômette » introuvable sur le rayonnage attribué à Georges Chaulet, une 

�E�L�E�O�L�R�W�K�p�F�D�L�U�H�� �P�¶�D�S�S�U�L�W �T�X�H�� �F�H�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �© pas bien de ne lire que des Fantômette ». �-�¶�L�J�Q�R�U�D�L�V��

�T�X�H���)�D�Q�W�{�P�H�W�W�H���S�R�X�Y�D�L�W���P�H���Q�X�L�U�H���P�D�L�V���M�¶�D�L���F�R�P�S�U�L�V���T�X�¶�L�O���I�D�O�O�D�L�W���W�D�L�U�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���G�H���Pes lectures 

�H�W���T�X�¶�L�O���\ avait sans doute de « bonnes » lectures pour les bibliothécaires et de « mauvaises » 

dont il fallait savoir se détacher en grandissant.  

 Les cours de français reçus au collège confirmèrent mes premières révélations : les 

textes à lire étaient essentiellement des extraits �H�W���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�¶�X�Q���O�L�Y�U�H��devait se faire chez soi,  

�D�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q���I�D�L�U�H���O�H���U�p�V�X�P�p���S�R�X�U���X�Q�H���I�L�F�K�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H�����$�X���I�L�O���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����O�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�X�V�W�q�U�H�V���G�X��

passé avaient rem�S�O�D�F�p���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���L�O�O�X�V�W�U�p�V���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H �����O�L�U�H���p�W�D�L�W���G�H�Y�H�Q�X���G�¶�D�E�R�U�G���X�Q���W�Uavail. 

 Après avoir définitivement noué des liens exclusifs �D�Y�H�F�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���� �F�H�O�O�H�� �G�X��

lycée et des études de Lettres, un cours optionnel sur « la littérature pour adolescents », ouvert 

aux étudiants qui souhaitaient embrasser la carrière de professeur des collèges et lycées, 

�V�X�V�F�L�W�D�� �P�D�� �F�X�U�L�R�V�L�W�p���� �-�H�� �Q�¶�D�Y�D�L�V�� �M�D�P�D�L�V�� �H�Q�W�H�Q�G�X�� �S�D�U�O�H�U�� �Ge la littérature pour adolescents et 

�M�¶�L�J�Q�R�U�D�L�V�� �T�X�H�O�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �S�R�X�Y�D�L�H�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �F�H�W�W�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�R�L�U�H���� �H�Q�W�U�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H��

�O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W���F�H�O�O�H���G�H�V���D�G�X�O�W�H�V�� 

 Si le cou�U�V���D�Y�D�L�W���p�W�p���S�U�R�S�R�V�p���F�¶�H�V�W���T�X�H���O�H�V��projets des nouveaux programmes du collège 

introduisaient �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�V�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� Quelle ne fut pas ma 

surprise lorsque je vis que des textes officiels autorisaient et surtout  incitaient les enseignants 
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à utiliser des « �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H » et que celles-ci étaient répertoriées 

dans des listes, au sein même des Programmes1 ! Étudiant le domaine dans le cadre du cours 

sur la littérature pour adolescents, je découvris toute un�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �T�X�H�� �M�H�� �Q�¶�D�Y�D�L�V�� �M�D�P�D�L�V��

parcourue : des auteurs contemporains, des collections, des formats de livres que je ne 

connaissais pas et que le collège avait sélectionnés pour les cours de français. 

 Peu d�¶�p�F�U�L�W�V�� �R�I�I�U�D�L�H�Q�W�� �X�Q�� �D�F�F�q�V�� �j��cette littérature, lorsque �M�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �X�Q��

mémoire de Maîtrise sur les romans pour adolescents2. Pour en savoir plus, il fallait 

rencontrer les éditeurs, les auteurs et entrer dans les livres. Je me suis dès lors demandé  

comment les enseignants de français appréhendaient ce nouveau support scolaire qui avait été 

officiellement introduit à partir de la rentrée 1996. 

 Ce questionnement est resté en suspens �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���G�¶en faire 

une recherche de Troisième Cycle, après une formation en français langue étrangère �T�X�L���P�¶�D��

ouverte à la didactique.  

 Enseignant le français à des étudiants étrangers et abordant avec eux des textes 

�O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���� �M�¶�D�L�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W �T�X�H�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �X�Q�� �W�H�[�W�H�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �W�U�q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H,  

selon les cultures éducatives, �H�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �S�U�p�F�L�V�H�� �G�¶�X�Q�� �H�[�W�U�D�L�W����en ayant recours à des 

savoirs tels que la narratologie, �Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���X�Q���P�R�G�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�����(�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���P�H�V��

étudiants sur les pratiques scolaires qui les avaient for�P�p�V�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V���� �M�¶�D�L�� �D�S�Sris 

que certaines étaient très éloignées des méthodes françaises. La paraphrase ou le plagiat, par 

exemple, étaient autorisés dans certains pays car ils étaient perçus comme des marques 

�G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�X���W�H�[�W�H�����6�X�L�W�H���j���F�H�W�W�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�����M�¶�D�L���V�R�X�K�D�L�W�p���Q�H���Sas me limiter au contexte 

français, berceau de ma propre culture éducative, �H�W�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �P�H�V�� �L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �X�Q�� �D�X�W�U�H��

contexte que je ne connaissais pas. 

 �-�¶�D�L�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �V�R�X�K�D�L�W�p��prolonger mes recherches en didactique du français langue 

étrangère3 (FLE) en choisissant le contexte allemand���� �(�Q�� �Q�R�Y�H�P�E�U�H�� ������������ �M�¶�D�Y�D�L�V�� �H�Q�� �H�I�I�H�W��

découvert que certains Länder introduisaient dans leur programme de français de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����-�¶�D�L���G�R�Q�F���F�R�P�P�H�Q�F�p���P�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V��

à Brême et en Basse-�6�D�[�H���P�D�L�V���L�O���P�¶�H�V�W���D�S�S�D�U�X���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�U���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�����H�Q��

français langue maternelle (FLM), de �F�H�O�X�L���G�H���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����-�¶�D�L���G�R�Q�F���Y�R�X�O�X, dans un second 

temps, ajouter �X�Q���D�X�W�U�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���T�X�L���S�R�X�Y�D�L�W���P�¶�R�I�I�U�L�U���j���O�D���I�R�L�V���X�Q�H���R�X�Y�H�U�W�X�U�H���V�X�U���O�H���)�/�(��et sur 
                                                 
1 Nous reviendrons sur la notion de « programmes » au cours de notre développement. 
2 La découverte du sentiment amoureux par le héros adolescent dans les romans français pour adolescents du 
XXe siècle, mémoire de Maîtrise, sous la direction de Mme Danielle Régnier-Bohler. 
3 �-�¶�D�L���V�R�X�W�H�Q�X���X�Q���P�p�P�R�L�U�H���G�H���'�(�$���H�Q���V�H�S�W�H�P�E�U�H���������������V�R�X�V���O�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H���0�P�H���)�U�D�Q�F�L�Q�H���&�L�F�X�U�H�O���L�Q�W�L�W�X�O�p��Les 
réécritures de la littérature générale et de la littérature de jeunesse : approches stylistiques et didactiques pour 
le cours de Français Langue étrangère. 
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�O�H���)�/�0�����-�¶�D�L���S�H�Q�V�p���D�X���4�X�p�E�H�F���T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���)�U�D�Q�o�D�L�V���/�D�Q�J�X�H���6�H�F�R�Q�G�H�����)�/�6����

�H�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�� �)�/�0�� �P�D�L�V�� �M�H�� �Q�¶�D�Y�D�L�V�� �D�X�F�X�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �H�W�� �L�O�� �p�W�D�L�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H��me libérer de mes 

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�V�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �/�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�Q�� �Y�X�H de la constitution du 

réseau de chercheurs �/�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���G�H�� �O�¶�$�J�H�Q�F�H�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�L�H��

(AUF), �T�X�L���V�¶�H�V�W���W�H�Q�X�H���j���3�D�U�L�V����en avril �������������M�¶�D�L���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���-�R�K�D�Q�Q�H���3�U�X�G�¶�K�R�P�P�H�����S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�H��

�D�X���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���)�U�D�Q�o�D�L�V���j���O�¶�8�4�7�5�����8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�X Québec à Trois-Rivières) �D�Y�H�F���T�X�L���M�¶�D�L��

parlé de mon projet. Elle �P�¶�D�� �F�K�D�O�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�Y�L�p�H�� �j�� �U�H�M�R�L�Q�G�U�H�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�� �G�X�� �O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H4 

dont elle était la directrice, �D�I�L�Q���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H���P�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���T�X�p�E�p�F�R�L�V�����6�X�L�W�H��

à mon séjour de deux mois au Québec, au pr�L�Q�W�H�P�S�V���������������M�¶�D�L���G�p�F�R�X�Y�H�U�W���Oa littérature pour la 

�M�H�X�Q�H�V�V�H�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�H�� �G�R�Q�W�� �M�¶�p�W�D�L�V�� �O�R�L�Q�� �G�H�� �V�R�X�S�o�R�Q�Q�H�U �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �M�¶�D�L�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �V�¶�\�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�L�W���� �¬�� �P�Rn retour en France���� �M�¶�D�L�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �O�L�P�L�W�H�U�� �P�D��

recherc�K�H�� �j�� �G�H�X�[�� �V�L�W�H�V�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q : la France et le Québec et, devant la richesse des 

�F�R�U�S�X�V���T�X�H���M�¶�D�Y�D�L�V���F�R�P�P�H�Q�F�pe à �U�p�F�R�O�W�H�U�����M�¶�D�L���G�p�F�L�G�p���G�H���U�H�Q�R�Q�F�H�U au FLS. 

 Par la suite, u�Q�H���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�¶�H�V�W���S�U�p�F�L�V�p�H�����O�R�U�V�T�X�H���M�¶�D�L���S�D�U�W�L�F�L�S�p���D�X���F�R�O�O�R�T�X�H��Littérature 

de jeunesse, incertaines frontières �T�X�L���V�¶�H�V�W���W�H�Q�X���j�� �&�H�U�L�V�\-la-Salle, du 4 au 11 juin 2004. Au 

�F�R�X�U�V�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V�� �Lnformels avec les participants, notamment avec Annick Lorant-Jolly 

�I�R�U�P�D�W�U�L�F�H���j���O�¶�,�8�)�0���G�H���&�U�p�W�H�L�O�� et suite à ma participation à la table ronde Jeunes chercheurs, 

�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���G�U�H�V�V�H�U���X�Q���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���V�X�U���O�H���O�L�H�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���H�W���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���D���p�W�p��

soulevé. En effet, si les listes des Programmes de 1996-1999 ont été commentées dès leurs 

sorties, les origines de la littérature pour la j�H�X�Q�H�V�V�H���H�W���V�H�V���O�L�H�Q�V���D�Y�H�F���O�¶�p�F�R�O�H���U�H�V�W�H�Q�W���P�p�F�R�Q�Q�X�V����

Dès lors, je me suis déterminée à �Q�H�� �S�D�V�� �P�H�� �F�R�Q�W�H�Q�W�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�T�X�H�� �P�D�L�V��

�G�¶emprunter également une voie diachronique�����H�Q���P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���D�X�[���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V antérieurs à 

ceux des années 1990. 

 

 �/�¶objectif de ma �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��les �°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H��

proposées �G�D�Q�V���O�H�V���O�L�V�W�H�V���H�W���V�p�O�H�F�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W��de connaître 

les finalités que les prescripteurs5 leur confèrent et les pratiques pédagogiques que les 

enseignant�V���G�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���O�H�V��introduisent dans leurs cours. 

 Ma recherche appartient au champ de la didactique du français et touche aux domaines 

spécifiques des didactiques de la littérature et de la lecture. Elle est fondée su�U���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q����

                                                 
4 �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X, laboratoire des littératures francophones pour la jeunesse accueille des chercheurs de différentes 
disciplines, UQTR, Canada. 
5 Les « prescripteurs » désignent les personnes qui déterminent quels vont être les contenus des programmes 
�L�P�S�R�V�p�V���D�X�[���H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V�����S�D�U���O�H���0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����S�R�X�U���O�D���)�U�D�Q�F�H�����H�W���S�D�U���O�H���0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H��
�O�¶Éducation du Québec (MEQ). 
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selon la définition de G. de Landsheere : « �/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �H�V�W�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�D�W�D�W�L�R�Q��

�D�W�W�H�Q�W�L�Y�H���G�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���V�D�Q�V���Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���O�H�V���P�R�G�L�I�L�H�U�����j���O�¶�D�L�G�H���G�H���P�R�\�H�Q�V���G�¶investigation et 

�G�¶�p�W�X�G�H���D�S�S�U�R�S�U�L�p�V���j���F�H�W�W�H���F�R�Q�V�W�D�W�D�Wion. » (De Landsheere 1982, p. 36).  

 Mon �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X����qui « se définit comme une 

�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���O�¶�H�[�D�P�H�Q���P�p�W�K�R�G�L�T�X�H�����V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�����R�E�M�H�F�W�L�I���H�W�����j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�����T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I��

�G�X���F�R�Q�W�H�Q�X���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���W�H�[�W�H�V���H�Q���Y�X�H���G�¶�H�Q���F�O�D�V�V�H�U���H�W���G�¶�H�Q���L�Q�W�H�U�S�U�pter les éléments constitutifs, 

qui ne sont pas totalement accessibles à la lecture naïve. » (Robert, Bouillaguet 2002, p. 4).  

Ma recherche �V�H�� �Y�H�X�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�¶analyse de corpus. À visée 

descriptive, elle consiste à interroger des « corpus figés »6, destinés aux enseignants tels que 

des textes officiels publiés par les min�L�V�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �G�H�V�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�°�X�Y�U�H�V�� �G�H��

littérature pour la jeunesse, des notes de lecture et des documents issus de revues 

pédagogiques, dans une perspective diachronique mais en empruntant également une voie 

synchronique. 

 

 �4�X�H�O�T�X�H�V�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �p�G�X�F�D�W�L�I�V et le choix de 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© littérature pour la jeunesse ».  

 �/�H�� �&�D�Q�D�G�D�� �p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �I�p�G�p�U�D�W�L�R�Q���� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �U�H�O�q�Y�H�� �G�H�V provinces et non du 

gouvernement central. Certes, ce dernier fournit des fonds aux provinces mais, de droit, 

�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���V�¶�Lnscrit dans le champ de juridiction des provinces. Je me suis donc déterminée à 

travailler sur la province du Québec. Bien que ma recherche porte sur le collège français, 

�S�U�H�P�L�H�U�� �F�\�F�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �H�W�� �Q�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�� �O�\�F�p�H���� �M�¶�D�L�� �F�K�R�L�V�L�� �O�H�� �W�H�U�P�H��

�G�¶�© enseignement secondaire » pour le titre de ma thèse, pour deux raisons.  �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W����le 

« collège » existe au Québec mais il ne correspond pas à la même réalité que la France, il 

désigne en effet �G�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U��et non du niveau général. 

�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q�� �)�U�D�Q�F�H, les deux cycles du secondaire sont indépendants, 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���T�X�p�Eécois forme un bloc, certes composé de deux cycles mais qui 

restent liés, dans les établissements comme dans les textes officiels. �/�¶étude portera donc sur 

les premiers cycles des deux enseignements secondaires : les quatre années du collège, pour la 

France, et le premier cycle, pour le Québec, �T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���V�X�U���W�U�R�L�V���D�Q�Q�p�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���H�Q�������������S�X�L�V��

sur deux années, à partir de 2004. 

                                                 
6 �/�H���F�R�U�S�X�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���V�X�U���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���Y�D���S�R�U�W�H�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����/�H�V���© corpus figés » ou 
« objets figés �ª���G�p�V�L�J�Q�H�Q�W���G�H�V���I�D�L�W�V���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���F�R�Q�Q�X�V���S�D�U���G�H�V���W�H�[�W�H�V�����%�H�U�W�U�D�Q�G���'�D�X�Q�D�\���H�W���-�H�D�Q-Louis Dufays 
distinguent les « corpus figés �ª�����L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V�����P�D�Q�X�H�O�V�«�����G�H�V���F�R�U�S�X�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�V���S�D�U���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����V�R�X�V��
�I�R�U�P�H���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�V�����G�¶�p�W�X�G�H�V���G�H���F�D�V���R�X���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V���G�¶�p�O�q�Y�H�V�������'�D�X�Q�D�\�����'�X�I�D�\�V���������������S������������ 
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 �&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �© littérature pour la jeunesse �ª���� �M�¶�D�L�� �D�G�R�S�W�p�� �F�H�O�O�H��

qui apparaît dans ce qui représente le point de départ de ma recherche, à savoir les listes 

�G�¶�°�X�Y�U�H�V���S�U�R�S�R�V�p�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���3�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�X���F�R�O�O�q�J�H�����j���S�D�U�W�L�U���G�H��������������Il ne sera pas envisagé 

de �G�p�I�L�Q�L�U���H�W���G�H���M�X�V�W�L�I�L�H�U���F�H�W�W�H���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���H�Q���O�D���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���L�Q�W�L�W�X�O�p�V���W�H�O�V��

que « littérature de jeunesse » ou « littérature jeunesse » ou « littérature ». Mon objectif de 

recherche est de partir des listes officielles et donc des titres qui y sont rassemblés afin 

�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �T�X�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �© �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H ». Néanmoins, je pose 

�O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �© la littérature pour la jeunesse » désigne une littérature produite par des 

adultes et destinée à des enfants et à des adolescents rassemblés sous le terme « jeunesse», 

comme le souligne Dominique Demers : « pour évoquer en même temps des livres destinés 

aux plus jeunes et ceux qui sont destinés aux adolescents, on utilisera plus volontiers le terme 

de "littérature jeunesse" que "littérature enfantine" » (Demers 1994a, p. 21). Concernant le 

terme « pour », Marc Soriano souligne que la préposition « �W�U�D�G�X�L�W���X�Q�H���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶édition 

pour la jeunesse » (Soriano 1975, p. 15). �/�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �M�¶�D�G�R�S�W�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H��

recherche est donc la suivante : je considère que la littérature pour la jeunesse,  « à une 

époque donnée, es�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���S�D�U���O�H���F�R�U�S�X�V���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���T�X�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���V�L�J�Q�Dlent ou 

désignent comme telles »���� �O�¶ « institution » �p�W�D�Q�W�� �L�F�L�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H (Fournier 

1996, p. 62).  

  

 La première partie de ma recherche a pour objectif de saisir pour quelles finalités des 

écrivains, des éditeurs de périodiques et de livres ont décidé de créer une littérature 

�V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����(�O�O�H���U�H�W�U�D�F�H���D�L�Q�V�L���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���V�X�S�S�R�U�W�V����créés pour 

instruire, éduquer et �G�L�Y�H�U�W�L�U�� �H�W�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�[�� �O�Lens qui les �X�Q�L�V�V�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �R�X�� �O�H�V��en 

écartent.  

 Dans une perspective diachronique, la deuxième partie évoque la place que 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �D�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �j�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��

programmes, notamment à travers les listes officielles. 

 La troisième partie aborde les textes pour la jeunesse et les pratiques que les 

�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �(�O�O�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �Q�R�W�H�V�� �G�H��

�O�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�H�� �U�H�Y�X�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�Gressent aux enseignants de 

français des deux pays7. 

                                                 
7 Bien que le Québec soit une province du Canada, par commodité, lorsque seront évoqués la France et le 
Québec, le terme générique de « pays » sera employé. 
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 �/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �H�V�W�� �S�R�V�p�H�� �H�V�W�� �G�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �V�L�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D��

jeunesse dans le premier cycle du secondaire, en France et au Québec, a entraîné un 

renouvellement des pratiques de lecture et de leurs finalités. 
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PARTIE I 
 
 

INSTRUIRE, ÉDUQUER ET DIVERTIR 
 

�/�¶�(�1�)�$�1�7��PAR 
 

LA LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

   

 Avant de nous intéresser à la place de la littérature pour la jeunesse, dans 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �Q�R�X�V avons souhaité savoir quand et pour quelles finalités des 

�F�U�p�D�W�H�X�U�V���R�Q�W���F�K�R�L�V�L���G�¶�p�F�U�L�U�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���� 

 �6�H�O�R�Q���F�H�W���R�E�M�H�F�W�L�I�����Q�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���F�K�H�U�F�K�p���j���L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���°�Xvres que les 

adultes ont données à lire aux enfants, français et québécois, au cours des différents siècles. 

�1�R�W�U�H�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�R�U�W�p�H�� �V�X�U�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �T�X�H�� �/�R�X�L�V�H�� �/�H�P�L�H�X�[�� �T�X�D�O�L�I�L�H��

�G�¶ « intentionnelle » qui, dès son origine, a été écrite pour la jeunesse (Lemieux 1972, p. 24). 

�1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���G�R�Q�F���S�D�V���S�U�L�V���H�Q���Fompte les ouvrages, initialement écrits pour des adultes et que 

�O�¶�R�Q���G�R�Q�Q�H���j���O�L�U�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V, �V�R�X�V���O�H�X�U���I�R�U�P�H���R�U�L�J�L�Q�D�O�H���R�X���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�V������ 

 Dans un premier temps, notre démarche a consisté à collecter des données 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����1�R�W�U�H���L�Q�W�p�U�r�W���V�¶�H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���S�R�U�W�p��

sur des ouvrages qui lui étaient exclusivement consacrés, notamment ceux de Ganna 

Ottevaere Van Praag (1987, 1999)�����S�R�X�U���O�D���)�U�D�Q�F�H���H�W���O�¶�(�X�U�R�S�H�� ou celui de Françoise Lepage 

�V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�Rire de la littérature pour la jeunesse du Québec et des francophonies du Canada 

�����������������1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���L�Q�F�O�X�V���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���F�R�Q�V�D�F�U�H�Q�W���X�Q��

�R�X�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�K�D�S�L�W�U�H�V�� �j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H��tels que les ouvrages 

�G�¶�(�O�L�V�D�E�H�W�K���3�D�U�L�Q�H�W����������4) ou de Bruno Blasselle (1998), ou ceux dirigés par Jacques Michon 
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�V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���D�X���4�X�p�E�H�F��������������������������8. Nous avons complété notre étude 

par une anthologie de textes de références, celle de Jean-Paul Gourévitch9 �T�X�L���D���O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H 

�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���G�H�V���H�[�W�U�D�L�W�V���G�¶�°�X�Y�U�H�V�����G�H���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V pour la jeunesse et donc �G�¶�L�O�O�X�V�W�U�H�U���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V��

historiques. Nos citations proviennent des textes réunis dans cette antholo�J�L�H�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�H��

1529 à 1970, pour le contexte français. 

 �2�U���� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V��récoltées, nous avons rencontré 

une première difficulté, celle de synthétiser, sans toutefois généraliser, des phénomènes 

complexes. Nous avons donc choisi de nous limiter à un support : celui des périodiques. En 

effet, alors que le statut « intentionnel » de certains livres peut poser problème, le périodique 

�S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�� �V�X�S�S�R�U�W�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �\�� �V�R�Q�W��

abonnés. Il paraît à des intervalles réguliers et peu�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�� �M�R�X�U�Q�D�O�� �R�X �G�¶�X�Q��

magazine. De plus, et ce fut pour nous une découverte, les périodiques ont été les premiers 

supports, avant le livre, à accueillir des romans pour les enfants.  

 Dans un deuxième chapitre, nous nous intéresserons à un autre support : le livre. 

Guidée par la volonté de ne pas esquisser à grands traits son histoire, nous nous sommes 

focalisée sur un livre qui �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���X�Q���O�L�H�Q���D�Y�H�F���O�¶�p�F�R�O�H��: le livre de prix.  

 �6�L���O�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[���Q�R�X�V���O�D�L�V�V�H���D�X���V�H�X�L�O���G�H���O�¶�p�F�R�O�H�����O�H�V deux livres que nous aborderons, 

�G�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H���V�X�L�Y�D�Q�W�����Q�R�X�V���I�H�U�R�Q�W���H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�F�H�L�Q�W�H���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V : dans 

�O�D�� �V�D�O�O�H�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �(�Q�� �F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H��

supports communs à la France et au Québec, nous avons facilité les rapprochements pour 

mettre en évidence la spécificité de chaque pays. Notre démarche ne peut donc respecter 

fidèlement la chronologie, mais, pour chaque chapitre nous suivrons �O�H���I�L�O���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� 

 Notre hypothèse, qui guidera notre réflexion, est la suivante : ayant pour finalité 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�¶�p�G�X�T�X�H�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���T�X�L���L�O�V���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W����les auteurs et les éditeurs ont, au fil 

des décennies�����F�K�D�Q�J�p���G�H���Y�L�V�p�H���H�Q���F�K�H�U�F�K�D�Q�W���H�Q���S�U�L�R�U�L�W�p���j���G�L�Y�H�U�W�L�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W, soit à « le distraire 

en le récréant »10. �¬���O�D���V�X�L�W�H���G�H���0�D�U�W�L�Q�H���-�H�\�����Q�R�X�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V���T�X�¶ « Instruire » signifie « faire 

acquérir des connaissances, des savoirs, développer les facultés intellectuelles �ª�� �H�W�� �T�X�¶ 

« éduquer » signifie « inculquer des valeurs, des comportements, des sentiments » (Jey 1998, 

p. 124). 

 
 

                                                 
8 Voir Pouliot 1999, 2004. 
9 GOURÉVITCH Jean-Paul (1998), La Littérature de jeunesse dans tous ses écrits. Anthologie de textes de 
référence (1529-1970), Créteil : CRDP de Créteil, coll. « Argos Références ». 
10 �'�¶�D�S�U�q�V���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���L�V�V�X�H���G�X���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���I�Uançaise, Le Petit Robert 1 (1988).  
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CHAPITRE 1 
 

LES PÉRIODIQUES, BERCEAU DE LA LITTÉRATURE 
 

POUR LA JEUNESSE 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

�&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X XVIII e siècle �T�X�¶�R�Q�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �V�X�U�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H créer pour le 

jeune public une littérature spéci�I�L�T�X�H���G�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���V�H�U�D�L�W���G�H���O�¶instruire �W�R�X�W���H�Q���O�¶amusant. Il 

�V�¶�D�J�L�U�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �U�H�P�S�O�D�F�H�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �D�G�D�S�W�p�H�V��aux enfants, telles que les 

robinsonnades, par des créations. Or, la Révolution française veut innover en matière 

�G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���Ge littérature de jeunesse. Dans son �3�U�R�M�H�W���S�R�X�U���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��(1792), 

Condorcet écrit :  

 

« �2�Q���I�H�U�D���F�R�P�S�R�V�H�U���V�R�L�W���S�R�X�U���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����V�R�L�W���P�r�P�H���S�R�X�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����G�H�V���O�L�Y�U�H�V���I�D�L�W�V���S�R�X�U���H�X�[�����T�X�¶�L�O�V��
�S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W�� �O�L�U�H�� �V�D�Q�V�� �I�D�W�L�J�X�H�� �H�W�� �T�X�¶�X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W���� �V�R�L�W�� �G�¶�Xtilité prochaine, soit de plaisir, les engagerait à se 
procurer. » (Cité dans Gourévitch 1998, p. 88) 

  

�/�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H�����G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�V���P�D�U�F�K�p�V�����T�X�L���R�Q�W���E�H�V�R�L�Q���G�H���S�U�R�G�X�L�W�V��

adaptés. Toutefois, �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�¶une littérature, qui, avec ses illustrateurs et ses 

auteurs, lui était exclusivement destinée, �O�¶�H�Q�Iance a obtenu ses revues. Dès la moitié du 

XVIII e siècle, le périodique est mensuel ou hebdomadaire et fidélise une clientèle grâce à la 

�S�D�U�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���H�Q���p�S�L�V�R�G�H�V���R�X���S�D�U �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�D�F�W���G�L�U�H�F�W���H�Q�W�U�H���O�¶�p�G�L�W�H�X�U���H�W��

son jeune lecteur. La question qui guidera notre réflexion concerne les finalités que les 

créateurs assignent à leur support. Nous nous interrogerons sur les contenus des messages 

�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W�� �W�Uansmettre à leurs jeunes lecteurs, en étant particulièrement attentive aux 

�G�L�V�F�R�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �O�H�X�U�V�� �D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W����dans leurs éditoriaux, introductions ou 

avertissements���� �3�R�X�U�� �F�H�O�D���� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�X�L�H�U�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �-�H�D�Q-

Paul Gourévitch (1998) �H�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶Alain Fourment (1987) sur 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���S�U�H�V�V�H���H�W�����S�R�X�U���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���T�X�p�E�p�F�R�L�V�����V�X�U���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���6�X�]�D�Q�Q�H���/�H�S�D�J�H���������������� 

Nous verrons que, dans les premiers périodiques pour la jeunesse, soucieux �G�¶instruire 

et de transmettre des valeurs morales, les créateurs ont été néanmoins conscients que la 
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lecture devait devenir un divertissement plaisant. I�O�V���R�Q�W���F�K�H�U�F�K�p���j���R�I�I�U�L�U���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���X�Q���S�U�R�G�X�L�W��

attrayant et adapté à ses capacités intellectuelles.  

Dans une seconde partie, nous nous intéresserons au lien qui unit la presse et le roman 

pour la jeunesse. La littérature pour la jeunesse est née et a pris son essor dans des revues et 

journaux destinés aux enfants qui ont accueilli des créations littéraires en les publiant sous la 

forme de feuilletons avant que celles-ci paraissent en volumes. 

Enfin, nous verrons que les journaux se sont transformés à partir de 1904 du point de 

vue de la mise en page et de celui du contenu �����O�¶�L�P�D�J�H���L�O�O�X�V�W�U�p�H���V�¶�L�P�S�R�V�H�����/�¶�H�[�S�O�R�Vion de la 

presse illustrée va engendrer un nouveau mode de lecture dont la priorité sera de divertir le 

jeune lecteur mais aussi de lui transmettre des messages patriotiques.  

 

1. LES PREMIERS PÉRIODIQUES POUR LA JEUNESSE, UN OUTIL 

POUR INSTRUIRE ET ÉDUQUER EN PRIORITÉ 

 

 La presse jeune figure parmi les plus anciennes formes de presse spécialisée. Le 

�S�U�H�P�L�H�U���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���H�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H����Le Journal des savants, paraît un 

siècle avant �/�H���-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q, reconnu comme le premier périodique pour la jeunesse. 

La presse féminine est contemporaine au �-�R�X�U�Q�D�O�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q notamment avec Le Cabinet 

des modes (1785). 

Les premiers périodiques pour la jeunesse apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, alors 

�T�X�H�� �Q�D�v�W�� �X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�Hnfant et son éducation. Destinés à une élite, �/�¶�$�P�L�� �G�H�V��

enfants et Le Bon Génie vont donner libre cours à la créativité en proposant aux enfants de 

nouvelles lectures qui leur sont exclusivement destinées. Les créateurs cherchent avant tout à 

�p�G�X�T�X�H�U���O�¶�H�Q�Iant.  

Nous nous attacherons aux avertissements et aux introductions qui ont été diffusés 

dans les premiers numéros des périodiques et dans lesquels les éditeurs présentent le contenu 

et les objectifs de leur publication. 

 

 

1.1. Des périodiques pour éduquer et instruire les enfants en les amusant 
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 �$�Y�D�Q�W�� ������������ �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O���� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �Q�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V���� �/�H�V��

premières publications destinées à la jeunesse ont toutes pour finalité son éducation en 

�F�K�H�U�F�K�D�Q�W���j���S�U�R�O�R�Q�J�H�U���O�¶�p�F�R�O�H�� 

Selon Alain Fourment, Le �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶éducation représente le premier périodique pour 

les jeunes qui a été lancé en juillet 1768 par M. Leroux, non pas un homme de presse mais un 

maître de pension au collège Boncours, à Paris���� �6�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q mensuel de trente-deux 

pages �T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���X�Q���S�X�E�O�L�F���D�U�L�V�W�R�F�U�D�W�H plutôt adolescent, son créateur met en évidence son 

�V�R�X�F�L���S�U�H�P�L�H�U���G�¶�p�G�X�T�X�H�U et le fait que �V�R�Q���M�R�X�U�Q�D�O���V�R�L�W���X�Q���S�U�R�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�p�F�R�O�H�����,�O���G�p�Y�R�L�O�H 

sa devise �T�X�¶�L�O���H�P�S�U�X�Q�W�H���j��Fénelon :  

 

« �&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W�� �P�r�P�H�� �G�D�Q�V���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���M�H�W�H�U���O�H�V���I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V���G�H�� �O�¶�K�R�Pme futur du 
prince et du citoyen, du militaire et du ministre des autels, du magistrat et de toutes les personnes 
destinées à des emplois importants, ou à tenir un rang distingué dans la société » (Fourment 1987, p.19).  
 

 Dès �O�D���V�R�U�W�L�H���G�X���M�R�X�U�Q�D�O�����0�����/�H�U�R�X�[���R�E�W�L�H�Q�W���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���G�H���/�R�X�L�V���;�9���H�W���X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q��

grâce aux s�R�X�W�L�H�Q�V���G�H���%�X�I�I�R�Q���H�W���G�¶�$�O�H�P�E�H�U�W�����H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�V�W�H���T�X�L���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���O�H�V���J�D�]�H�W�W�H�V���F�R�P�P�H��

« utiles �ª���S�R�X�U���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� 

 Il évite de solliciter �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q��dans ses rubriques et cherche à participer à 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �F�D�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�R�L�W�� �H�Q�� �S�U�L�R�U�L�W�p, apprendre �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D��

�J�U�D�P�P�D�L�U�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H�����G�H���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���H�W���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�Ve, jugée 

plus �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �O�D�W�L�Q���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�L�W�K�P�p�W�L�T�X�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �O�D��

�J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���V�R�F�L�D�O�H�V���V�R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�R�Q�Y�R�T�X�p�H�V�����/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H��

la géographie se fait par la voie des récits de voyages. Le mode narratif est également utilisé 

pour �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���p�S�L�V�R�G�H�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D���S�D�W�U�L�H��  

 �'�¶�X�Q���I�R�U�P�D�W���G�H������������ �[�� ������ �F�P���� �L�P�S�U�L�P�p���V�X�U���X�Q�H���F�R�O�R�Q�Q�H�����V�D�Q�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�V�S�H�F�W���G�X��

périodique demeure austère. 

 En 1782, Arnaud Berquin (1747-1791) qui fut précepteur des enfants de Charles 

�-�R�V�H�S�K�� �3�D�Q�F�N�R�X�F�N�H���� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�O�X�V�� �S�U�H�V�W�L�J�L�H�X�[�� �p�G�L�W�H�X�U�V-libraires du XVIIIe siècle, lance un 

périodique mensuel de cent quarante-quatre pages, �/�¶�$�P�L�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�V���T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�¶�X�Q��

hebdomadaire allemand publié à Leipzig par C.F. Weiss, Der Kinderfreund, ein Wochenblatt 

(1772-1775). Il emprunte la majorité du contenu à la revue allemande �H�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��

étrangères, �/�¶�$�P�L���G�H�V���H�Q�I�D�Q�V��sera lui-même traduit et diffusé dans une perspective sociale et 

pédagogique à Londres et en Suède. Berquin souhaite nouer une relation amicale avec ses 

jeunes lecteurs, filles et garçons. Dans �O�¶�D�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W de 1782, il dévoile son ambition de 

divertir les enfants sans toutefois renoncer à les éduquer : « Cet ouvrage a le double objet 
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�G�¶�D�P�X�V�H�U���O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �H�W�� �G�H�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�U���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���j�� �O�D�� �Y�H�U�W�X���� �H�Q�� �Q�H�� �O�¶�R�I�I�U�D�Q�W���M�D�P�D�L�V�� �j�� �O�H�X�U�V��

yeux que sous les traits les plus aimables. » (Berquin Arnaud. Avertissement. �/�¶�$�P�L�� �G�H�V��

enfants, 1782-1783 cité dans Gourévitch 1998, p. 99). Les contes sont entourés de suspicion 

�G�D�Q�V���O�D���)�U�D�Q�F�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V�����F�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���%�H�U�T�X�L�Q remplace le merveilleux du conte par le 

�U�p�D�O�L�V�P�H���P�R�U�D�O���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�W�W�H�����G�Rnt la structure dérive du conte. Il y a chez Berquin une mise 

�H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �X�Q�� �S�q�U�H�� �G�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �U�D�Y�L de faire comprendre le monde à ses 

enfants. « �2�Q���S�H�X�W���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X�W�D�Q�W���D�X�[���S�D�U�H�Q�W�V���T�X�¶�j���V�H�V���M�H�X�Q�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V » 

(Marcoin 2005, p. 7). « �,�O���V�¶�D�J�L�W���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q���H�I�I�H�W���G�H���P�R�G�H�����H�W���O�¶�R�Q���D���S�X���S�D�U�O�H�U���G�¶�X�Q�H�����I�X�U�H�X�U�����G�X��

conte moral, considéré comme plus beau que le conte merveilleux » (Marcoin 2005, p. 7) sans 

que ce dernier ne meurt pour autant.  

 

1.2. Des histoires réalistes et moralisantes dont le héros est un enfant 

 
 Pour les éditeurs des XVIIIe et XIXe �V�L�q�F�O�H�V�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�L�P�S�U�p�J�Q�H�U���O�H���M�H�X�Q�H��lecteur des 

�Y�H�U�W�X�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�W���S�U�L�Y�p�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���F�H�O�O�H�V���G�H���O�D���E�R�X�U�J�H�R�L�V�L�H���H�W���G�H���O�¶�D�U�L�V�W�R�F�U�D�W�L�H��  

 Sans nommer Perrault, Berquin critique les contes �H�W���D�Q�Q�R�Q�F�H���T�X�¶�L�O���O�H�V���D���U�H�P�S�O�D�F�ps par 

des histoires réalistes qui, au lieu de projeter le lecteur dans un univers imaginaire, lui 

présentent un cadre spatio-temporel proche de son quotidien :  

 

« Au lieu de ces fictions extravagantes et de ce merveilleux bizarre dans lesquels on a si longtemps 
égaré leur imagination, on ne leur présente ici que des aventures dont ils peuvent être témoins chaque 
jour dans leur famille. �/�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�R�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �L�Q�V�S�L�U�H�U�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�R�L�Q�W�� �D�X-dessus des forces de 
leur âme �����R�Q���Q�H���O�H�V���P�H�W���H�Q���V�F�q�Q�H���T�X�¶�D�Y�H�F���H�X�[-mêmes, leurs parents, les compagnons de leurs jeux, les 
domestiques qui les entourent, les animaux dont la vue leur est familière. » (Berquin Arnaud. 
Avertissement. �/�¶�$�P�L���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V, 1782-1783 cité dans Gourévitch 1998, p. 99) 
 
 
�$�I�L�Q�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�D�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �T�X�L�� �V�p�S�D�U�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �I�L�F�W�L�R�Q�Q�H�O���� �%�H�U�T�X�L�Q��

délaisse les héros adultes et choisit comme personnages principaux des enfants auxquels le 

jeune �O�H�F�W�H�X�U�� �S�H�X�W�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U����Dominées par un « moralisme immédiat » (Soriano 1975, p. 

�������� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �D�X�[�� �Y�H�U�W�X�V�� �H�W�� �j�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �O�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �G�H�V��

enfa�Q�W�V�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �T�X�L�� �I�R�Q�W���S�U�H�X�Y�H�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�R�V�L�W�p���� �G�H�� �J�H�Q�W�L�O�O�H�V�V�H�� �H�W�� �G�H�� �S�D�W�L�H�Q�F�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G���G�H��

leur famille et de leur milieu immédiat. Armand �U�D�F�R�Q�W�H���D�L�Q�V�L���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�X�Q���H�Q�I�D�Q�W���D�X���J�U�D�Q�G��

�F�°�X�U���T�X�L���D�L�G�H���V�D���I�D�P�L�O�O�H���P�L�V�p�U�D�E�O�H���j���V�H���Q�R�X�U�U�L�U���H�W�����G�D�Q�V��La Neige, une fillette dont les enfants 

�G�X���S�H�X�S�O�H���V�H���P�R�T�X�H�Q�W�����V�R�L�J�Q�H���O�H�V���R�L�V�H�D�X�[���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�K�L�Y�H�U�����'�D�Q�V���O�H���Q�X�P�p�U�R���G�X�������R�F�W�R�E�U�H������������

du Journal de Paris, un critique parle de « bonne et saine morale mise en action, délayée dans 
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des historiettes qui plaisent aux enfants ; ce sont des remèdes en bonbons » (cité dans Manson 

�������������S���������������'�H�U�U�L�q�U�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© remèdes en bonbons », le critique évoque la nécessité de 

�I�D�L�U�H�� �J�O�L�V�V�H�U�� �O�¶�D�P�H�U�W�X�P�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �H�Q�� �O�¶�H�Q�U�R�E�D�Q�W���G�X�� �V�X�F�U�H�� �G�X�� �U�p�F�L�W���� �G�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�W�W�H�V�� �T�X�L��

donneront naissance au genre des « berquinades » qui « va tout à la fois influencer 

durablement la production massive de textes scolaires faits pour la grammatisation, et rester 

�F�D�Q�W�R�Q�Q�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�H�U�F�O�H�� �G�H�V�� �%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�R�E�p�G�L�H�Q�F�H�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H » 

(Marcoin 1992, p. 77). �/�H�� �U�H�F�R�X�U�V�� �j�� �O�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �D�� �Y�D�O�X�� �j�� �V�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�S�S�H�O�p�H�V��

« berquinades ». 

�&�L�Q�T�� �j�� �V�L�[�� �S�O�D�Q�F�K�H�V�� �J�U�D�Y�p�H�V�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �F�D�S�W�L�Y�H�U�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�W���G�H���© �O�X�L���G�p�J�X�L�V�H�U���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���V�L�P�S�O�H���D�P�Xsement. » (Fourment 

1987, p. 23).  

�'�¶�D�X�W�U�H�V���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���V�¶�D�S�S�X�L�Hnt sur d�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V���S�R�U�W�H�X�V�H�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H��

Le Portefeuille des enfants, créé en octobre 1783. 

Con�Y�D�L�Q�F�X���G�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���O�L�H�Q��entre parents et enfants, Berquin incite les parents à 

jouer avec leurs enfants les petits drames réalistes publiés dans �/�¶�$�P�L�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V sous la 

forme de saynètes et de dialogues, pour que chacun, tout en savourant le plaisir de jouer, 

�V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H���G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���V�D�L�V�L�V�V�H���O�D���O�H�o�R�Q���T�X�L���H�Q���G�p�F�R�X�O�H : 

 
« Il y aura dans chacun des volumes un, et quelquefois plusieurs petits drames, dont les principaux 
personnages seront des enfants, afin de pouvoir leur faire acquérir de bonne heure une contenance 
assurée, des grâces dans leurs gestes et dans leur mai�Q�W�L�H�Q�����H�W���X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�L�V�p�H���G�H���V�¶�p�Q�R�Q�F�H�U���H�Q���S�X�E�O�L�F�� 
La représentation de ces drames sera de plus une fête de famille qui servira à leur amusement. Les 
parents, ayant toujours un rôle à y jouer, goûteront le charme si doux de partager les divertissements de 
leur jeune famille, et ce sera un nouveau lien qui les attachera plus tendrement les uns aux autres par la 
reconnaissance et par le plaisir. » (Ibid. p. 99) 
 
 
La centaine de pièces �T�X�H���%�H�U�T�X�L�Q���p�F�U�L�Y�L�W���H�W���G�R�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�L�H�Q�W de celles que 

Weiss publia en Allemagne, furent traduit�H�V�� �G�D�Q�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�D�\�V�� �G�¶�(�X�U�R�S�H���� �(�O�O�H�� �V�H�U�Y�D�L�W�� �j��

�W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���K�X�P�D�L�Q�H�V���H�W���E�R�X�U�J�H�R�L�V�H�V���W�H�O�O�H�V���T�X�H���O�¶�K�R�Q�Q�r�W�H�W�p�����O�D���S�R�O�L�W�H�V�V�H�����O�D���E�R�Q�Q�H��

tenue, la serviabilité, par le biais de personnages centraux enfants. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���Sériodiques plus littéraires voient le jour à la fin du XVIIIe siècle : le Journal 

des enfants (1789), les �$�Q�Q�D�O�H�V���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�[�H���R�X���-�R�X�U�Q�D�O���G�H�V���G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V��(1790), le 

Portefeuille récréatif (1791), le Courrier des enfants (1795), le Courrier des adolescents 

(1797) et la �%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H��(1803).  Ils proposent des historiettes morales et 

amusantes. 
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 Dans la deuxième moitié du XVIIIe �V�L�q�F�O�H�����R�Q���Q�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�D�V���F�R�P�P�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D��

littérature de loisir, de distraction (contes, histoires, romans, etc), de la littérature 

pédagogique, didactique, formée essentiellement par les manuels scolaires : « les deux genres 

�V�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W���L�P�E�U�L�T�X�p�V���O�¶�X�Q���G�D�Q�V���O�¶�D�X�W�U�H » (Manson 1989, p. 13), notamment dans 

les historiettes de Berquin. Les historiettes et les romans ne doivent effectivement pas devenir 

une littérature de distraction, ils doivent rester instructifs. Leur contenu doit toujours élever 

�O�H�V���M�H�X�Q�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V�����O�H�X�U���G�R�Q�Q�H�U���O�H���J�R�€�W���G�H���O�D���Y�H�U�W�X�����/�¶�L�G�p�H���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�Ws 

�G�R�L�Y�H�Q�W���L�Q�V�W�U�X�L�U�H���P�D�L�V���j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���V�R�L�W���j���O�H�X�U���S�R�U�W�p�H���H�W�����V�L���S�R�V�V�L�E�O�H�����O�H�V���D�P�X�V�H��

est partagée pa�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�X�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�����W�H�O�V���T�X�H���0�D�G�D�P�H���G�H���*�H�Q�O�L�V.11 

 �/�¶�$�P�L�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Qts  propose �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �F�H�Q�W�U�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�¶�H�Qfance et 

�V�X�U���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���r�W�U�H���H�Q���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H dont les intérêts évoluent.  Soucieux de produire 

des lectures plus adaptées aux enfants, Berquin envisage de moduler des lectures par classes 

�G�¶�k�J�H�� 

 Sous la Restauration���� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W�� �S�H�U�o�X�� �F�R�P�P�H un �r�W�U�H�� �T�X�L�� �L�Q�F�D�U�Q�H�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �H�W�� �T�X�L��

mérite une attention particulière. 

 

1.3. �/�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �D�X�[��

enfants 

 

 Le terme de « récréation �ª�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �F�K�H�]�� �5�R�X�V�V�H�D�X�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �U�H�S�U�L�V�� �S�D�U�� �+�H�W�]�H�O, 

comme nous le verrons dans la partie suivante. Il témoigne de la volonté de séparer le temps 

�G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W�� �O�L�Y�U�H�V�T�X�H�� �V�H�U�D�L�W�� �O�H�� �P�D�Q�X�H�O�� �G�H�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�D�� �U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �D�X�T�X�H�O�� �R�Q��

commence à associer la littérature pour la jeunesse même si celle-ci doit rester instructive et 

morale. Les créateurs cherchent de plus en plus à plaire au jeune public par le biais de 

différents procédés. À partir de la Révolution française, on conçoit ainsi que les enfants aient 

�H�Q�Y�L�H�� �G�H�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �K�p�U�R�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �k�J�H���� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �G�R�Q�F�� �O�H�X�U proposer des histoires 

dont les personnages principaux sont des enfants. Les créateurs �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W aux 

enfants, au fil des pages afin de créer une proximité et une complicité avec le jeune lectorat.  

 Laurent de Jussieu choisit la figure bienveillante du « bon génie » qui veille à 

�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �P�R�U�D�O�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �M�H�X�Q�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �F�U�p�H�� �H�Q�� ���������� ����������-1829), 

�G�D�Q�V���O�¶�D�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����L�O��se présente ainsi aux jeunes lecteurs comme : 
                                                 
11 �(�Q���������������0�D�G�D�P�H���G�H���*�H�Q�O�L�V���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�P�P�H���O�¶�X�Q�H���G�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���j���D�V�V�R�F�L�H�U���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���j���O�D���U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V��
�$�G�q�O�H���H�W���7�K�p�R�G�R�U�H���R�X���/�H�W�W�U�H�V���V�X�U���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����H�O�O�H���S�U�R�S�R�V�H���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���W�R�X�W���H�Q���O�H�V���D�P�X�V�D�Q�W���H�Q���S�D�U�Oant 
�G�¶ « instruction amusante » destinée aux temps de récréations. 
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« �>�«�@���Y�R�W�U�H���E�R�Q���J�p�Q�L�H�����F�R�P�P�H���X�Q���r�W�U�H���E�L�H�Q�Y�H�L�O�O�D�Q�W�����T�X�L vous instruira en jouant, qui vous guidera vers le 
bien par un chemin riant, tout parsemé de gazons, de fleurs et de feuillage, qui vous protégera contre la 
�W�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�D�O�� �I�D�L�U�H���� �H�W�� �Y�R�X�V�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�D�� �H�Q�I�L�Q�� �F�R�P�E�L�H�Q�� �L�O�� �H�V�W�� �I�D�F�L�O�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �E�R�Q�� �H�W�� �Y�H�U�W�X�H�X�[�� �>�«�@ » (De 
Jussieu Laurent. Le Bon Génie. Journal des enfants, n°1, 9 mai 1824 cité dans Gourévitch 1998, p. 
110).  
 

Les termes « jouant », « riant �ª�� �T�X�L���U�H�Q�Y�R�L�H�Q�W���j���O�¶�D�P�X�V�H�P�H�Q�W, �D�W�W�p�Q�X�H�Q�W���O�¶austérité des 

rubriques qui évoquent les disciplines scolaires. Le périodique apparaît ainsi comme un 

�F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �H�W�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �V�H�P�E�O�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�X�� �S�U�p�F�H�S�W�H�X�U�� �T�X�L��

encourage ses « élèves-lecteurs » à établir un contact direct avec lui, par le biais du courrier :  

 

« �6�L���M�¶�R�X�E�O�L�H���T�X�H�O�T�X�H���S�R�L�Q�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�����R�X�� �V�L�� �Y�R�X�V�� �Q�H�� �P�¶�D�Y�H�]�� �S�D�V���F�R�P�S�U�L�V�����Y�R�X�V���Q�¶�D�Y�H�]���T�X�¶�j�� �P�¶�p�F�U�L�U�H���X�Q��
�P�R�W���� �H�W�� �M�H�� �P�¶�H�P�S�U�H�V�V�H�U�D�L�� �G�H�� �Y�R�X�V�� �V�D�W�L�V�I�D�L�U�H���� �>�«�@�� �9�R�X�V�� �p�W�X�G�L�H�]�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �V�D�L�Q�W�H�� �H�W��
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �S�U�R�I�D�Q�H ; nous en parlerons et je tâcherai de vous dire les choses que vous ne trouveriez pas 
�G�D�Q�V���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���T�X�H���Y�R�X�V���O�L�V�H�]���>�«�@�����&�R�P�P�H���M�H���V�X�L�V���D�V�V�H�]���D�X���I�D�L�W���G�H���F�H���T�X�L���V�H���S�D�V�V�H���j���3�D�U�L�V�����G�D�Q�V���O�D���)�U�D�Q�F�H��
et même ailleurs, je pourrai aussi vous donner des nouvelles, car il faut bien que votre journal vous 
informe des événements présents qui sont de quelque intérêt pour vous. 
Les enfants qui auront du succès dans leurs études et qui obtiendront des prix, verront leur triomphe 
�F�R�Q�V�L�J�Q�p���G�D�Q�V���O�H�X�U���M�R�X�U�Q�D�O�����0�D�L�V���J�D�U�H���j���F�H�X�[���T�X�L���I�H�U�D�L�H�Q�W���T�X�H�O�T�X�H���P�D�X�Y�D�L�V�H���D�F�W�L�R�Q�����>�«�@ » (Ibid., p. 110-
111). 
 
 
�6�L���O�¶�D�P�X�V�H�P�H�Q�W���H�V�W���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���H�W���T�X�¶�X�Q���F�R�Q�W�H�Q�X���H�Q�F�\clopédique 

est annoncé, les éditeurs insistent sur la dimension morale et instructive de leur périodique. 

Sous la Restauration (1815-�������������� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �j�� �S�U�R�S�R�V�H�U�� �X�Q��

contenu éducatif et récréatif : Le Dimanche ou Récréation de la jeunesse (1815), le Journal de 

la jeunesse, ci-devant les dimanches (1815), les Annales de la jeunesse (1817), Le Vieux 

Conteur (1818), Le Nouveau Mentor (1823), le Petit Courrier de la jeunesse (1823-1824), 

�/�¶�8�W�L�O�H�� �H�W�� �/�¶�$�J�U�p�D�E�O�H��(1828-1832). Les contes, fables, histoires et anecdotes côtoient jeux, 

charades et énigmes. Les récits de voyage sont nombreux et permettent aux lecteurs de 

�G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�V���� �'�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H����notamment à travers des 

récits de voyage, en botanique, en zoologie et en sciences physiques sont transmises aux 

jeunes lecteurs. 

De 1832 à 1856, cinquante-cinq journaux paraissent, cette presse accompagne le 

�P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�Pent primaire. De nouvelles innovations 

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�D�� �P�R�Q�W�p�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �/�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �H�Q�� �F�R�X�O�H�X�U�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ����������

dans Le Journal des jeunes filles, puis les premières couvertures couleur en 1847 dans Le 

Magasin des enfants et le développe�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���D�Y�H�F���S�O�X�V�L�H�X�U�V���G�H�V�V�L�Q�V�����V�X�U���X�Q�H���S�D�J�H����

par Gavarni, dans La Gazette de la jeunesse, prémices de la bande dessinée.  
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En 1832, Le Journal des enfants sort 7500 exemplaires. �/�¶�p�G�L�W�R�U�L�D�O�� �G�H�� �-�X�O�H�V�� �-�D�Q�L�Q����

�G�D�Q�V���O�H���S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R���W�p�P�R�L�J�Q�H���T�X�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�V�W���O�¶�D�Y�H�Q�L�U�����H�W���T�X�¶�j���F�H���W�L�W�U�H�����R�Q���G�R�L�W���O�X�L���G�L�U�H���G�H�V��

choses sérieuses et non des contes. Mais ce programme sera remis en cause en cherchant à 

divertir et à faire rire les jeunes lecteurs.  

�/�H�� �S�U�R�S�R�V�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �P�R�U�D�O�� �H�W�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I : il faut mett�U�H�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�X��

jeune lecteur les notions du bien et du mal, particulièrement dans la presse catholique : 

�/�¶�$�Q�J�H�� �J�D�U�G�L�H�Q���� �/�D�� �5�H�Y�X�H�� �G�H�V�� �G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V���� �/�H�� �-�R�X�U�Q�D�O�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V, etc. Une 

évolution se produit, les thèmes religieux sont peu à peu remplacés par des thèmes plus 

profanes, notamment scientifiques. 

Mensuel des écoles et des missions évangéliques, �/�¶�$�P�L���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H propose entre 

autre des biographies de personnages de haute vertu, des contes moraux avec pour objectif de 

combattre �O�H�V���P�D�X�Y�D�L�V���S�H�Q�F�K�D�Q�W�V���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �'�q�V���V�R�Q���S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R���� �H�Q���D�Y�U�L�O��������������il se 

préoccupe de�V���O�H�F�W�X�U�H�V���G�H���V�R�Q���S�X�E�O�L�F���T�X�¶�L�O met en garde contre la littérature et se dresse contre 

le mouvement romantique. 

�-�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������la diffusion des journaux pour la jeunesse se limite aux classes 

supérieures de la société : les familles issues �G�H�� �O�¶�D�U�L�V�W�R�F�U�D�W�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�L�H ou les 

collèges et pensionnats qui avaient les moyens de souscrire un abonnement. Celle-ci ne 

touche presque pas les classes populaires des villes et des campagnes. Les journaux sont 

�F�K�D�U�J�p�V���G�¶�D�L�G�H�U���O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���R�X���O�H�V���P�D�v�W�U�H�V���j���p�G�X�T�X�H�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���V�R�X�V���O�H�X�U���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���H�Q���O�H�X�U��

permettant de développer les qualités nécessaires pour tenir leur rôle futur. Dans cette optique, 

les textes littéraires comme les articles mettent rarement en scène un enfant seul : il est 

toujours accompagné de maîtres qui veillent sur lui, le conseillent�����O�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�Hnt comme dans 

Télémaque de Fénelon : « �V�R�Q�� �H�Q�W�R�X�U�D�J�H�� �G�R�Q�Q�H�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �K�k�W�H�� �G�H�� �O�H�� �Y�R�L�U�� �G�H�Y�H�Q�Lr 

raisonnable comme lui, et sortir de son état enfantin. » (Fourment 1987, p. 40). 

De 1832 à 1856,  la religion occupe toujours une place prépondérante dans les articles, 

les contes et les nouvelles : ils �F�R�Q�V�H�U�Y�H�Q�W���O�H�X�U���D�V�S�H�F�W���G�H���P�D�Q�X�H�O�V���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q �H�W���O�¶illustration 

�G�H�Y�L�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �J�U�D�Y�X�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �G�H�� �O�L�W�K�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �H�Q��

couleurs hors texte.  
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2. DU �3�e�5�,�2�'�,�4�8�(�� �$�8�� �/�,�9�5�(���� �/�¶�$�9�Ê�1�(�0�(�1�7�� �'�8�� �)�(�8�,�/�/�(�7�2�1��

ROMANESQUE POUR LA JEUNESSE 

 

�/�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�H������������ �S�X�L�V���O�D���O�R�L���*�X�L�]�R�W���G�H ���������� �V�X�U���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�U�L�P�D�L�U�H���D�P�R�U�F�H�Q�W��

�X�Q�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�Q�V�H�� �T�X�L�� �D�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H une diffusion très rapide de 

�O�¶�L�P�S�U�L�P�p����De 1832 à 1856, on répertorie cinquante-cinq journaux pour les jeunes, filles et 

garçons, �P�D�L�V�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �Q�¶�R�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �p�S�K�p�P�q�U�H �G�¶�X�Q�� �R�X�� �G�H�X�[�� �D�Q�V. La presse 

prolonge toujours la classe : à travers des histoires moralisantes, elle a pour finalité première 

�G�¶�p�G�X�T�X�H�U���H�W���p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���P�D�L�V���Q�R�Q���S�D�V���G�H���G�L�Y�H�U�W�L�U���� 

Publié à partir de juillet 1832 dans Le Journal des enfants (1832-1897), Les Aventures 

de Jean-Paul Choppart, constitue le premier feuilleton français.  

De 1857 à 1904, les éditeurs français développent la production de périodiques pour 

les enfants et proposent des journaux qui conjuguent le d�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� 

Hachette publie La Semaine des enfants en 1857 (1857-1876) et Hetzel lance le Magasin 

�G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q en 1864 (1864-1906). Les deux éditeurs réclament à des auteurs 

�G�¶�p�F�U�L�U�H���G�H�V�� �U�p�F�Lts pour les enfants afin de l�H�V���S�X�E�O�L�H�U���G�¶�D�E�R�U�G���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�H���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V���j��

suivre dans chaque numéro de leur périodique, puis �H�Q���Y�R�O�X�P�H���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q�H���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q����Ainsi 

�E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q�V qui se spécialiseront dans le roman pour enfant  tels que Jules Verne et 

la Comtesse de Ségur ont commencé par collaborer à des journaux ou revues pour enfants 

�D�Y�D�Q�W���T�X�H���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�V�W�L�Q�pes aux enfants soient publiées en volumes. 

Au Québec, il faut attendre 1921 pour que paraisse, dans le périodique �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X����

le premier feuilleton romanesque écrit pour les enfants Les Aventures de Perrine et de 

Charlot. Dans les années 1920 et 1930�����G�¶�D�X�W�U�H�V���U�H�Y�X�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�H�V���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���U�H�S�U�H�Q�G�U�R�Q�W���O�H��

modèle du feuilleton romanesque au Québec français. 

De chaque côté �G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�����R�Q���D�V�V�L�V�W�H���j���O�¶�D�V�F�H�Qsion du personnage enfantin à qui 

�O�¶�R�Q���D�W�W�U�L�E�X�H���X�Q���U�{�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�L�R�Q���U�R�P�D�Q�H�V�T�X�H�� 

 La presse va intéresser des hommes et des femmes de lettres qui seront attirés par cette 

�Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�R�U�P�H���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���� 

 

2.1. Les premiers romans-feuilletons français 

 

�8�Q�H���S�U�H�V�V�H���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����E�L�H�Q���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���G�H�V���P�D�J�D�]�L�Q�H�V���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�L�Q���G�X���;�9�,�,�,e 

siècle, voit le jour au XIXe siècle : le périodique, mensuel ou hebdomadaire, permet de 
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�I�L�G�p�O�L�V�H�U���X�Q�H���F�O�L�H�Q�W�q�O�H���S�D�U���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�D�F�W��direct avec le lecteur et par la parution 

�G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�Q�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� Le Journal des enfants constitue le premier périodique qui 

�V�¶�D�G�U�H�Vse directement aux enfants et qui accueille un feuilleton romanesque. Dans son sillage, 

deux éditeurs lanceront des journaux avant de se spécialiser dans les collections de volumes 

destinées à la jeunesse. 

 

2.1.1. Le Journal des enfants, premier périodique qui �V�¶�D�G�U�H�V�Ve directement à tous les 

petits Français 

 

�6�H�O�R�Q�� �$�O�D�L�Q�� �)�R�X�U�P�H�Q�W���� �O�¶�L�G�p�H�� �G�X�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�Y�R�Q�V��

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�V�W�� �G�p�F�U�L�W�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q�� �-�X�O�H�V�� �-�D�Q�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�L�W�R�U�L�D�O�� �G�X premier numéro du 

Journal des enfants (1832-1897), lancé par Saint-Charles Lautour-Mézeray en juillet 1832 : 

 
« Dans un siècle où tout se fait par les journaux, nous voulons un journal tout simplement écrit, un 
enseignement progressif, une littérature facile, des enseignements paternels.... Les hommes, les 
meilleurs de la littérature contemporaine, nous ont promis tous leurs secours. » (Fourment 1987 : 57).  
 

Jules Janin offre des histoires à un public adolescent. Laure Surveille est ainsi 

encouragée par son frère Honoré de Balzac à collaborer au journal. Elle propose des nouvelles 

�V�R�X�V�� �O�H�� �S�V�H�X�G�R�Q�\�P�H�� �G�H�� �/�p�O�L�R�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �9�L�F�W�R�U�� �+�X�J�R���� �5�H�Q�p�� �G�H��

Chateaubriand, Charles Nodier seront également sollicités.  

Le Journal des enfants �D���S�R�X�U���D�P�E�L�W�L�R�Q���G�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�F�X�H�L�O�V���G�H��

�U�p�F�L�W�V���S�U�R�F�K�H�V���G�H�V���F�R�Q�W�H�V���P�R�U�D�X�[���T�X�L���R�Q�W���Q�R�X�U�U�L���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�H�S�X�L�V���O�D���I�L�Q���G�X���;�9�,�,�,e 

siècle. Des récits de voyage, des adaptations de contes allemands et orientaux renouvellent 

�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�R�I�I�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���G�H�V���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�� 

Il  �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �G�H�V�� �P�D�J�D�]�L�Q�H�V�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�9�,�,�,e �V�L�q�F�O�H�� �H�Q�� �V�¶�D�G�Uessant 

directement aux enfants âgés de dix à douze ans. Ainsi, il ne se limite pas à raconter des 

�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �j�� �V�R�Q�� �M�H�X�Q�H�� �S�X�E�O�L�F�� �P�D�L�V�� �O�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �F�R�P�S�U�L�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �F�R�P�P�H�Q�W�H��

�O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�����O�X�L���S�U�R�S�R�V�H���G�H�V���G�H�Y�L�Q�H�W�W�H�V�����O�X�L���G�R�Q�Q�H���G�H�V���F�R�Q�V�H�L�O�V���H�W��invite à prendre la parole dans 

la rubrique du « courrier des lecteurs ».  

Le Journal des enfants représente également le premier périodique illustré. Dès le 

numéro quatre, le lecteur découvre un portrait de Jean-Paul Choppart, le héros créé par Louis 

Desnoyers, dessiné par G. Grandville. Les aventures de ce personnage constituent en effet le 

premier roman à épisodes qui précède de quatre années la publication des premiers 

« feuilletons-romans » destinés à fidéliser un public adulte. Selon Anne-Marie Thiesse (2002), 
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la première publication dans la rubrique « feuilleton �ª�� �G�¶�X�Q�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�� �I�Uançais remonte en 

effet à 1836 �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���F�R�X�U�W���U�R�P�D�Q��La vieille fille de Balzac qui paraît dans le Journal des 

Débats. Dans le sillage de Balzac, la majeure partie des romanciers du XIXe siècle ont publié 

en feuilleton : Gautier, Huysmans, Zola, ainsi �T�X�¶�j���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U, Dickens et Dostoïevski. Dans la 

seconde �P�R�L�W�L�p�� �G�X�� �V�L�q�F�O�H���� �D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�F�L�H�U�V�� �j�� �V�X�F�F�q�V�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�U�D��

« feuilletonistes » : Alexandre Dumas, Paul Féval ou Eugène Sue amènent à la lecture 

romanesque le public populaire en lui proposant une écriture, un mode narratif et des 

thématiques qui se distinguent du canon littéraire attendu. �/�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���V�¶�H�[�S�R�U�W�H en Europe 

et en Amérique : « le modèle français sert de base à la création de littératures nationales de 

grande diffusion. À la fin du XIXe �V�L�q�F�O�H�����O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���G�H�V�����O�H�F�W�H�X�U�V���V�D�Q�V���O�H�W�W�U�H�V����

�H�Q�W�U�D�v�Q�H���O�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q���G�X���U�R�P�Dn-feuilleton au roman populaire » (Thiesse 2002, p. 224).  La 

littérature pour la jeunesse a des origines communes donc avec la littérature populaire.  

Louis Desnoyers souhaite rompre avec la littérature fade et moralisatrice, il a « en 

somme, essayé de réhabiliter la vie, en ne déguisant pas ses aspérités et en insistant sur le prix 

�G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���� �/�H�� �V�W�\�O�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �G�L�U�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H��ces journaux. » 

(Fourment 1987, p. 56). Alain Fourment dresse la liste des auteurs ayant été publiés dans des 

périodiques pour la jeunesse, de 1832 à 1856, parmi les plus �F�R�Q�Q�X�V�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �R�X�� �T�X�L�� �V�R�Q�W��

passés à la postérité, nous relevons Charles Nodier, Nisard, Chateaubriand, Alfred de Musset, 

Jules Janin, Louis Desnoyers, Eugène Nyon, Mérimée, Michelet, Guizot, Germaine de Staël, 

Louise Collet, Marceline Desbordes-Valmore���� �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W����la 

�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�¶�p�Y�D�V�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �Y�R�\age deviennent plus nombreux, on adapte les contes 

allemands et orientaux.  

 « Moraliser, instruire et amuser, voici les trois grands objectifs que se sont fixés ces 

journaux. » (Fourment 1987, p. 63). La mission éducative que les éditeurs se sont donnée est 

gouvernée par le souci constant de la défense des v�D�O�H�X�U�V���P�R�U�D�O�H�V���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V���H�W���O�¶objectif de 

�I�R�U�P�H�U�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �Hnfants à la pratique qui forge le citoyen et le chrétien modèle. De 

nombreuses nouvelles mettent en évidence le bien comme le résultat de �O�¶�R�U�G�U�H���H�W���G�H���O�D���Y�H�U�W�X��

et le mal comme la conséquence du désordre et des mauvaises passions. 

Le premier épisode du roman de Louis Desnoyers, Les Illusions maternelles est publié 

dès le premier numéro du Journal des enfants, en juillet 1832. Sous forme de volume et sous 

le titre Les Aventures de Jean-Paul Choppart, le roman �G�H�Y�L�H�Q�G�U�D�� �X�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H 

sans cesse réédité et remanié par son auteur. Selon Francis Marcoin, il représente un 

feuilleton-roman « �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �L�O�� �V�¶�p�O�D�E�R�U�H�� �D�X�� �I�X�U�� �H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�X�Q�� �U�R�P�D�Q-

feuilleton serait plutôt un roman débité en épisodes pour le journal. » (Marcoin 2002, p. 433). 
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En effet, la narration fractionnée et improvisée est mise en évidence à travers les changements 

de noms que le personnage subit dans les premiers chapitres qui varie de Chopard à Paul 

Choppart dans les chapitres III et IV puis Jean-Paul Choppart. �'�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �O�L�P�L�Q�D�L�U�H�� �G�X��

�S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R�����/�R�X�L�V���'�H�V�Q�R�\�H�U�V���G�p�Y�R�L�O�H���V�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���W�R�X�V���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���Q�R�Q���S�O�X�V��

uniquement ceux qui appartiennent aux classes favorisées : 

 
« �1�R�X�V���Q�H���S�D�U�O�H�U�R�Q�V���S�D�V���L�F�L���T�X�¶�j���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���W�U�q�V���U�L�F�K�H�V�����T�X�L���R�Q�W���G�H�V���Y�R�L�W�X�U�H�V���H�W���G�H�V���S�H�L�J�Q�H�V���G�H���G�L�D�P�D�Q�W�V����
mais à tous les enfants, riches ou non, à pied comme en voiture, qui savent lire, qui sont honnêtes, qui 
sont laborieux, qui récitent leurs �S�U�L�q�U�H�V���� �T�X�L�� �D�L�P�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �S�q�U�H�� �H�W�� �O�H�X�U�� �P�q�U�H���� �H�W�� �T�X�L�� �I�R�Q�W�� �O�¶�D�X�P�{�Q�H�� �D�X��
mendiant du chemin. » (cité dans Soriano 1975, p. 198). 
 
  
Dans la préface de la réédition de 1865, �O�¶�p�G�L�W�H�X�U���+�H�W�]�H�O salue ainsi le courage de son 

auteur de rompre avec la littérature fade et moralisatrice en insistant sur le prix de 

�O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H����Dans cette nouvelle version, plusieurs tirades moralisatrices présentes dans les 

éditions précédentes ont été coupées, conformément aux �Y�°�X�[�� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �G�¶�D�Oléger et 

�G�¶�D�G�R�S�W�H�U���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���V�W�\�O�H���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� 

  

 Les périodiques publiés entre 1833 et 1850 gardent une forte connotation morale ou 

éducative. Certes, les illustrations égaient le texte mais celui-ci occupe toujours une vaste 

place.  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux jeunes éditeurs parisiens, Louis Hachette 

et Pierre-Jules Hetzel, souhaitent se spécialiser dans le marché destiné à la jeunesse. Ils 

commencent par créer des journaux pour enfants car ils considèrent que la presse est une 

étape intermédiaire avant le livre. Ils veulent créer des journaux illustrés de qualité, éducatifs 

et récréatifs qui, outre des articles strictement pédagogiques, proposent de plus en plus de 

�F�R�Q�W�H�V�����G�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�W�W�H�V���H�W���G�H���U�R�P�D�Q�V���j���V�X�L�Y�U�H�� Le progrès des techniques facilite la fabrication et 

�D�P�p�O�L�R�U�H���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�����/�D���F�R�X�O�H�X�U���D�S�S�D�U�D�v�W���H�Q���������� et le prix du numéro diminue.  

 

 

2.1.2. Des périodiques aux collections : Hachette et Hetzel 

 

La période 1857-�����������H�V�W���S�H�U�o�X�H���S�D�U���$�O�D�L�Q���)�R�X�U�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���O�¶�k�J�H���G�¶�R�U���G�H���O�D���S�U�H�V�V�H : 

« la valeur litt�p�U�D�L�U�H�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �Q�H�� �V�H�U�D�� �M�D�P�D�L�V�� �p�J�D�O�p�H���� �/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V��

continuent, de nos jours, à être lues et à connaître le succès. » (Fourment 1987, p. 92). Grâce 

�D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q surgit���� �S�U�r�W�H�� �j�� �O�L�U�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V 

supports que les manuels scolaires. Deux éditeurs, Louis Hachette et Pierre-Jules Hetzel, vont 
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�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���H�O�O�H���H�Q���V�H demandant quelles lectures lui proposer. Quels sont leurs objectifs et 

�H�Q�� �T�X�R�L�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�I�I�U�H�Q�W�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �O�H�V�� �V�X�S�S�R�U�W�V�� �Sériodiques destinés à la 

jeunesse ? Nous verrons que, à travers deux « Magasins »12, Louis Hachette et Pierre-Jules 

Hetzel vont chercher à plaire utilement à la jeunesse par le biais de fictions spécifiquement 

écrites pour elle par des auteurs contemporains. Ils découvrent ainsi deux auteurs inconnus 

�G�R�Q�W�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�R�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�H�U�o�X�H�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �© classiques » : la 

�&�R�P�W�H�V�V�H���G�H���6�p�J�X�U���H�W���-�X�O�H�V���9�H�U�Q�H�����4�X�¶�R�Q�W���D�S�S�R�U�W�p���F�H�V���D�X�W�H�X�U�V���G�R�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���R�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���p�W�p��

publiées en feuilleton dans les deux périodiques ? Nous verrons que les auteurs ont donné 

naissance à différentes formes de fiction �T�X�L���R�Q�W���S�R�X�U���S�R�L�Q�W���F�R�P�P�X�Q���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�¶�p�G�X�T�X�H�U��

le jeune lecteur, conformément au dessein des deux éditeurs.  

En 1826, lorsque Louis Hachette fonde à vingt-six ans, la librairie qui porte son nom, 

son intention première est de publier des manuels. �&�¶�H�V�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� ���������� �T�X�H�� �/�R�X�L�V��

Hachette fait paraître un journal pour les enfants, La Semaine des enfants. Quelques années 

plus tard, son rival, Pierre-Jules Hetzel a �O�¶�L�G�p�H���G�H���F�U�p�H�U un nouveau type de journal pour les 

enfants qui aura pour objectif de les éduquer en les distrayant. En 1864, il lance le Magasin 

�G�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���5�p�F�U�p�D�W�L�R�Q qui paraît deux fois par mois.  

 
Dès le premier numéro de La Semaine des enfants et à travers le sous-titre Magasin 

�G�¶�L�P�D�J�H�V���H�W���G�H���O�H�F�W�X�U�H�V���D�P�X�V�D�Q�W�H�V���H�W���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�H�V, Hachette dévoile son objectif « �G�¶�D�P�X�V�H�U���O�H��

�S�X�E�O�L�F���H�Q���O�¶�L�Q�V�W�U�X�L�V�D�Q�W ». Dans la préface du numéro 1 qui paraît le 3 janvier 1857, Hachette 

met en évidence sa vo�O�R�Q�W�p�� �G�¶�p�G�X�T�X�H�U�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �P�R�U�D�O�H�V�� �G�H�� �O�D��

religion. À travers huit pages, il  �V�H���S�U�R�S�R�V�H���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U���H�Q���F�D�S�W�D�Q�W���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���S�D�U��

des jeux. �¬���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���H�V�W���D�V�V�R�F�L�p�H���O�¶�X�W�L�O�L�W�p������ 

 

« La Semaine des enfants �>�«�@ excitera vivement leur curiosité par des récits intéressants et par de belles 
�J�U�D�Y�X�U�H�V�� �H�W�� �I�H�U�D�� �D�L�Q�V�L�� �W�R�X�U�Q�H�U�� �O�H�X�U�� �D�U�G�H�X�U�� �S�R�X�U�� �O�H�� �S�O�D�L�V�L�U�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���� �W�U�q�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H��
�V�D�Q�V���G�R�X�W�H�����P�D�L�V���X�W�L�O�H���S�R�X�U���O�H���S�U�p�V�H�Q�W���H�W���I�p�F�R�Q�G���S�R�X�U���O�¶�D�Y�H�Q�L�U�����>�«�@ 
Dans nos récits, tout sera simple, tout sera court, et tout aussi sera amusant ; mais, en même temps, tout 
�V�H�U�D���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I���H�W���V�X�U�W�R�X�W���P�R�U�D�O�����H�W���W�H�Q�G�U�D���j���I�D�L�U�H���S�p�Q�p�W�U�H�U���L�Q�V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���M�H�X�Q�H�V���F�°�X�U�V���O�¶�D�P�R�X�U��
de la religion et de la vertu. » (cité dans Gourévitch 1998, p. 139) 
 
Le périodique est divisé en trois parties : récits historiques, contes historiettes et 

drames, variétés et petites chroniques instructives. Le premier numéro commence par une 

histoire de Clotilde, la femme de Clovis, puis propose le début de �O�¶Histoire de Blondine, de 

                                                 
12 Le terme Magasin, �L�V�V�X���G�H���O�¶�D�Q�J�O�D�L�V��Magazine�����G�p�V�L�J�Q�H�����X�Q���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H���F�R�P�S�R�V�p���G�¶�D�U�W�L�F�O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�����F�R�P�P�H��
�F�H���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���W�U�R�X�Y�H�U���G�D�Q�V���X�Q���P�D�J�D�V�L�Q�����+�H�W�]�H�O���D���G�¶�D�E�R�U�G���H�P�S�O�R�\�p���O�H���W�H�U�P�H���S�R�X�U���V�R�Q Nouveau Magasin des 
enfants lancé en 1843 qui se présente comme sa première collection de livres pour enfants et qui comprend vingt 
volumes en in-���������'�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�¶�+�R�Q�R�U�p���G�H���%�D�O�]�D�F�����G�¶Alexandre Dumas, de Georges Sand, de Charles Nodier et 
de Marceline Desbordes-Valmore y seront publiées.  
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Bonne-Biche et de Beau-Minon, un conte de la Comtesse de Ségur, trois historiettes 

moralistes de Zulma Carraud et une variété sur la neige. Le numéro est illustré de quatre 

gravures dont une pleine plage pour la couverture.  

Hetzel fonde avec son ami Jean Macé �/�H���0�D�J�D�V�L�Q���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q, sous-

titré �(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W��de la jeunesse. Il  lance le premier numéro le 20 mars 1864 

et reçoit le soutien du directeur du quotidien Le Temps, Auguste Neffter qui annonce le 29 

février que la revue sera adressée à tous les souscripteurs �G�X���M�R�X�U�Q�D�O���j���W�L�W�U�H���G�¶�D�Q�Q�H�[�H���J�U�D�W�X�L�W�H : 

  

« �>�«�@�� �1�R�X�V�� �S�H�Q�V�L�R�Q�V�� �D�X�V�V�L�� �D�X�[�� �M�H�X�Q�H�V�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V ���� �Q�R�X�V�� �S�H�Q�V�L�R�Q�V�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���� �8�Q��
�M�R�X�U�Q�D�O���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���G�D�Q�V���V�R�Q���U�{�O�H���H�W���G�D�Q�V���V�R�Q���G�H�Y�R�L�U���T�X�¶�L�O���F�R�Q�F�R�X�U�W���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���S�O�X�V���H�I�I�L�F�D�F�H���H�W��
�S�O�X�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �j�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �1�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �G�L�V�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�U�D�L�W�� �E�R�Q�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �r�W�U�H�� �O�H�� �M�R�X�U�Q�D�O�� �G�H��
tout le monde, de pouvoir se faire tous à tous, et de fournir à chaque âge, à chaque situation, la lumière 
�H�W�� �O�D�� �V�R�O�O�L�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���� �&�H�V�� �Y�°�X�[�� �G�H�S�X�L�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �I�R�U�P�p�V���� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�V��
�U�p�D�O�L�V�H�U���� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�D�G�M�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �U�H�F�X�H�L�O�� �V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�� �D�X�[�� �P�q�U�H�V�� �H�W�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O��
�Q�¶�H�Q���D���M�D�P�D�L�V���p�W�p���S�X�E�O�L�p���H�Q���)�U�D�Q�F�H���Q�L���j���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U���>�«�@ » (cité dans Fourment 1987, p. 89). 

 

 Hetzel souhaite offrir « un enseignement de famille », sérieux et attrayant à la fois, qui 

plaise aux parents et profite aux enfants. Il a pour objectif de créer une véritable littérature 

destinée à la jeunesse qui développe « son capital moral ». Il justifie ainsi le titre de la 

publication : « Éducation, récréation sont à nos yeux deux termes qui se rejoignent. 

�/�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I�� �G�R�L�W�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �V�R�X�V�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �T�X�L�� �S�U�R�Y�R�T�X�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W ; sans cela il rebute et 

dé�J�R�€�W�H���G�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q �����O�¶�D�P�X�V�D�Q�W���G�R�L�W���F�D�F�K�H�U���X�Q�H���U�p�D�O�L�W�p���P�R�U�D�O�H�����F�¶�H�V�W-à-dire utile ; sans cela 

il passe au futile et vide les têtes au lieu de les remplir. » (cité dans Gourévitch 2005, p. 197). 

�$�I�L�Q�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �F�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V���� �O�H�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �Xne double direction. Le secteur 

« éducation �ª�� �H�V�W�� �G�L�U�L�J�p�� �S�D�U�� �-�H�D�Q�� �0�D�F�p�� �H�W�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�W�U�R�Q�R�P�H�� �&�D�P�L�O�O�H��

Flammarion, le géographe Élisée Reclus, le chimiste Henri Sainte-Claire Deville, 

�O�¶�H�Q�W�R�P�R�O�R�J�L�V�W�H���)�D�E�U�H�����O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H���(�V�T�X�L�U�R�V���H�W���-�X�O�H�V��Verne qui a en charge la vulgarisation 

scientifique. Le responsable du secteur « récréation » est Hetzel qui écrit sous le pseudonyme 

Stahl. �$�I�L�Q�� �G�H�� �S�O�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �+�H�W�]�H�O�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �Y�L�J�Q�H�W�W�H�V��

décoratives. Une fois en�F�R�U�H���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�V�W�U�D�L�U�H�� �O�H�� �M�H�X�Q�H�� �H�Q�I�D�Q�W�� �P�D�L�V��

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �F�D�U���� �V�H�O�R�Q�� �+�H�W�]�H�O���� �© �O�H�� �G�H�V�V�L�Q�� �H�V�W�� �X�Q�� �O�D�Q�J�D�J�H�«�� �F�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�U�D�O�H�� �H�Q��

action » (cité dans Gourévitch 2005, p. 202). 

 Nous nous demandons ce qui distingue le périodique �G�¶�+�H�W�]�H�O���G�H�� �F�H�O�X�L���G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H���H�W��

pourquoi Ernest Legouvé dans le  Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson affirme 

�T�X�¶�L�O�� �D�� �© renouvelé �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H ». Le périodique Hetzel a pour dessein de 

privilégier la dimension éducative et littéraire en sélectionnant minutieusement les auteurs qui 

collaboreront à sa revue. Outre une mise en page plus aérée �T�X�H���F�H�O�O�H���G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H�����Ll renonce 
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aux historiettes morales et préfère développer les feuilletons. Il innove également en mettant 

le merveilleux au service de la connaissance, notamment scientifique. Jean-Paul Gourévitch 

formule la distinction suivante : « La Semaine des enfants correspond davantage aux valeurs 

du Second Empire, le Magasin annonce plutôt la Troisième République laïque et 

progressiste » (Gourévitch 2005, p. 203). Pour illustrer nos remarques, examinons le contenu 

du premier numéro du Magasin. Le numéro du 20 mars 1864 comprend le début des 

�6�H�U�Y�L�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�R�P�D�F����une vulgarisation scientifique écrite par Jean Macé qui prend la 

forme d�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �G�H��La petite princesse Ilsée, �X�Q�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�D��

�J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �p�F�U�L�W�H���S�D�U���6�W�D�K�O�� �H�W�� �L�O�O�X�V�W�U�p�H�� �S�D�U���)�U�R�P�H�Q�W���� �G�¶�X�Q�� �U�R�P�D�Q�� �G�H�� �-�X�O�H�V���9�H�U�Q�H��Les Anglais 

au Pôle Nord �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �D�G�D�S�W�p�H�� �S�D�U�� �6�W�D�K�O���� �O�H��Robinson suisse de Wyss. Petites 

tragédies enfantines �V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H��série de vignettes illustrées par Froment 

et dont le texte moralisateur est signé « un papa �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire Hetzel lui-même ���� �O�¶�D�X�W�H�X�U��

�V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U���j���W�U�D�Y�H�U�V���X�Q�H���D�Q�H�F�G�R�W�H���p�G�L�I�L�D�Q�W�H, qui clôt les trente-deux pages, en 

�O�X�L�� �L�Q�G�L�T�X�D�Q�W�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �L�O�� �S�H�X�W�� �V�H�� �F�R�U�U�L�J�H�U�� �H�W�� �D�L�Q�V�L�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U�� �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H. 

Nous pouvons remarquer que la frontière entre éducation et récréation apparaît comme 

poreuse : les histoires peuvent à la fois distraire, instruire et fournir des recommandations 

morales aux jeunes lecteurs. La fiction apparaît comme le lieu où « éducation » et 

« récréation » se rejoignent.  

 �4�X�¶�D�W�W�H�Q�G���+�H�W�]�H�O���G�H���V�H�V���D�X�W�H�X�U�V �j���T�X�L���L�O���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�p�F�U�L�U�H���S�R�X�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�"��Dès 1843, 

�O�¶éditeur veut, pour son Nouveau Magasin des enfants, �G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���T�X�D�O�L�W�p���T�X�L���U�H�P�S�O�D�F�H�Q�W��

la « tisane littéraire » qui encombre les étagères des bibliothèques familiales (Gourévitch 

2005, p. 48). Il souhaite ainsi faire sortir la littérature pour la jeunesse de la mièvrerie car il 

�F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H���O�D���F�O�L�H�Q�W�q�O�H���H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H���P�p�U�L�W�H���P�L�H�X�[���T�X�H���F�H���T�X�¶�R�Q���O�X�L���D���M�X�V�T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W���S�U�R�S�R�V�p :  

 

« Il y a en France un préjugé fatal à la jeunesse : pour convenir aux enfants, un livre doit être fait dans 
�G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���W�H�O�O�H�V���T�X�H���O�¶�k�J�H���P�€�U���Q�¶�\���S�X�L�V�V�H���W�U�R�X�Y�H�U���V�R�Q���F�R�P�S�W�H�����G�R�Q�F���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���T�X�L���V�H���I�R�Q�W���D�L�P�H�U���G�H�V��
�H�Q�I�D�Q�W�V�� �Q�H�� �V�D�X�U�D�L�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �P�p�G�L�R�F�U�H�V���� �&�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q���O�L�Y�U�H�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�Q�H�� �j�� �O�D��
�M�H�X�Q�H�V�V�H�����F�¶�H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���V�L�P�S�O�H �����F�¶�H�V�W, ensuite, que dans ce livre il �Q�¶�\�� �D�L�W���S�R�L�Q�W���G�H���F�R�Q�I�X�V�L�R�Q��
�H�Q�W�U�H���O�H���E�L�H�Q���H�W���O�H���P�D�O���H�W���T�X�H���O�¶�X�Q���V�¶�\���V�R�L�W���V�p�S�D�U�p���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���D�V�V�H�]�����V�F�U�X�S�X�O�H�X�V�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���T�X�¶�X�Q���P�p�F�K�D�Q�W��
�H�V�S�U�L�W���Q�¶�\���S�X�L�V�V�H���W�U�R�X�Y�H�U���V�D���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����>�«�@ 
Or, pour faire un tel livre, il faut être à la fois un grand esprit et surtout un très honnête homme. Notre 
littérature française est pauvre de ces livres de famille où ce qui est dr�R�L�W���H�W���K�R�Q�Q�r�W�H���Q�¶�H�V�W���M�D�P�D�L�V���V�D�F�U�L�I�L�p��
�j���O�¶�H�V�S�U�L�W���H�W���D�X���G�p�V�L�U���G�X���S�O�D�L�U�H�� » (cité dans Fourment 1987, p. 98).  
 

 �3�R�X�U�� �D�F�F�R�P�S�O�L�U�� �V�R�Q�� �G�H�V�V�H�L�Q���� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U��souhaite trouver des écrivains de talent qui 

puissent se faire comprendre du public enfantin « sans se rapetisser » et qui se distingueront 

de leurs prédécesseurs qui « ont cru devoir chercher à mettre, de toutes les façons, à la portée 

des esprits simples, et en les déguisant, en les atténuant, des idées que ces esprits jeunes, avec 
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leur native vigueur de perception, auraient fort bien comprises sous un langage fort, 

vigoureux, précis. » (cité dans Gourévitch 2005, p. 48-49)���� �/�H�V�� �p�G�X�F�D�W�H�X�U�V���H�W���O�H���S�X�E�O�L�F���Q�¶�R�Qt 

�S�D�V�� �U�H�M�H�W�p�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�+�H�W�]�H�O�� �F�D�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�H�Q�X�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V��

�P�R�U�D�O�H�V�� �H�W�� �Q�H�� �I�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�O�O�X�V�L�R�Q�� �j�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W politique. Hetzel se distingue des 

�p�G�L�W�H�X�U�V���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V���M�X�V�W�H���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�¶�L�O���Q�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H���S�D�V���O�D���U�H�O�Lgion. �/�H�V���Y�°�X�[���H�W���O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H��

littéraires �G�¶�+�H�W�]�H�O���V�H�U�R�Q�W���O�H�V���P�r�P�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�R�U�V�T�X�¶�L�O���D�X�U�D���O�H���S�U�R�M�H�W���G�H proposer 

un journal bi-mensuel à la jeunesse.  

 

�(�P�S�U�X�Q�W�D�Q�W���O�D���P�r�P�H���Y�R�L�H���T�X�¶�+�D�F�K�H�W�W�H�����+�H�W�]�H�O���O�D�Q�F�H���H�Q�������������O�H���0�D�J�D�V�L�Q���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q��

et de récréation (1864-1906), bi-mensuel dont le programme est « de constituer un 

enseignement de famille, dans le vrai sens du mot, un enseignement sérieux et attrayant à la 

fois, qui plaise aux parents et profite aux enfants. Éducation, récréation sont à nos yeux deux 

termes qui se rejoignent. » (cité dans Blasselle 1998, p. 63). Il réussit à imposer aux auteurs 

�T�X�L�� �O�X�L�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �L�Q�p�G�L�W�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �G�R�L�W��

reposer sur un équilibre entre instruction, éducation et amusement. 

 Si Jean-Paul Gourévitch affirme que « le Magasin annonce plutôt la Troisième 

République laïque et progressiste �ª�����*�R�X�U�p�Y�L�W�F�K���������������S�����������������F�¶�H�V�W���T�X�¶�+�H�W�]�H�O��milite pour une 

�V�F�L�H�Q�F�H���D�S�S�R�U�W�D�Q�W���O�H���S�U�R�J�U�q�V���j���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���H�Q���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�D�Q�W les sujets scientifiques et techniques. 

Af �L�Q���T�X�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I���Q�H���© rebute » pas se�V���M�H�X�Q�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V�����L�O���F�K�R�L�V�L�W���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���F�H�V���W�K�q�P�H�V sous 

la �I�R�U�P�H�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V ���S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �D�T�X�D�U�L�X�P���� �R�X�� �G�H�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �G�¶�K�R�P�P�H�V��

célèbres pour leur découverte. Les enfants peuvent devenir les héros de la vulgarisation 

comme dans �/�H�V���V�H�U�Y�L�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�W�R�P�D�F �R�•���O�H���Q�D�U�U�D�W�H�X�U���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���X�Q�H���I�L�O�O�H�W�W�H���T�X�D�Q�G���L�O���G�p�F�U�L�W��

le cerveau : « le corps est votre maison ; mais là est votre petite chambrette, votre coin 

personnel » (cité dans Gourévitch 2005, p. 204). Les enfants mis en scène dans les fictions ne 

sont pas des enfants exceptionnels mais des enfants qui ressemblent à leurs lecteurs. Un autre 

�S�U�R�F�p�G�p���G�¶�+�H�W�]�H�O���S�R�X�U���W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���H�V�W���G�H���U�p�p�F�U�L�U�H���G�¶�D�Q�F�L�H�Q�V���W�H�[�W�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H��

l�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �V�R�X�V�� �O�H�� �S�V�H�X�G�R�Q�\�P�H�� �3��-J. Stahl, il reprend Robinson 

suisse de Wyss �H�Q�� �L�Q�G�L�T�X�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �U�R�P�D�Q��« revu, corrigé et mis au goût de la 

science »���� �,�O�� �D�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�� �O�H�� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �V�X�L�V�V�H�� �H�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �Y�X�O�J�D�U�L�Vation en 

supprimant des descriptions et en ajoutant des précisions. Les voyages sont pour Hetzel un 

�G�H�V���P�R�\�H�Q�V���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�V���G�H���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���S�R�X�U���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���G�H���P�R�Q�G�H�V���F�R�Q�Q�X�V���R�X��

inconnus, Les Voyages extraordinaires de Jules Verne sont ainsi p�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U��

comme la parfaite illustration romanesque qui concilie récréation et instruction. �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H��

Jules Verne est en effet de « résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, 
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physiques, astronomiques, amassées par la science moderne et de refaire, sous la forme 

�D�W�W�U�D�\�D�Q�W�H�� �H�W�� �S�L�W�W�R�U�H�V�T�X�H�� �T�X�L�� �O�X�L�� �H�V�W�� �S�U�R�S�U�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� » (cité dans Gourévitch 

2005, p. 206).  

 

Il reprend �O�D���U�H�F�H�W�W�H���G�X���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q���H�Q���S�X�E�O�L�D�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���O�H�V���°�X�Y�U�H�V romanesques dans le 

�0�D�J�D�V�L�Q�� �G�¶�p�G�X�F�D�Wion et de récréation puis sous forme de volume dans sa « Bibliothèque 

�G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q ». Sa revue devient donc une véritable vitrine de sa maison 

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� 

Hetzel découvre et révèle au public Jules Verne qui le considère comme un « père ». 

Grâce à son manuscrit de Cinq semaines en ballon,  Jules Verne est embauché par Hetzel qui 

lui signe un contrat �S�R�X�U���T�X�¶�L�O���F�R�O�O�D�E�R�U�H���j���O�D���U�H�Y�X�H���T�X�¶�L�O���S�U�p�S�D�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�Q���������������3�D�U��

�F�R�Q�W�U�D�W�����-�X�O�H�V���9�H�U�Q�H���G�R�L�W���W�U�R�L�V���Y�R�O�X�P�H�V���S�D�U���D�Q���j���O�¶�p�G�L�W�H�X�U. Le 31 janvier 1863, Cinq semaines 

en ballon, premier roman de la longue série qui allait former les Voyages extraordinaires, 

paraît en librairie : le succès est immédiat.  

�/�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�X�� �U�R�P�D�Q�� �S�D�V�V�L�R�Q�Q�H�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �T�X�L�� �U�H�O�q�Y�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �P�D�O�D�G�U�H�V�V�H�V��

�G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�Rn ainsi que des faiblesses narratives.  

Le premier roman de Jules Verne qui paraît en feuilleton dans �/�H���0�D�J�D�V�L�Q���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q��

et de récréation, dès le premier numéro, le 20 mars 1864, est Les Anglais au Pôle Nord qui 

sera rassemblé avec sa suite Le Désert de glace en deux volumes, sous le titre Voyages et 

Aventures du Capitaine Hatteras, en mai 1866.  �/�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �F�U�R�L�W�� �D�X�[�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �H�W�� �V�R�X�K�D�L�W�H�� �O�H�V��

rendre accessibles aux enfants. Il présente ainsi Jules Verne comme un « jeune savant ». 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�¶Hetzel était �T�X�¶un écrivain expose les questions scientifiques de façon attrayante 

dans  son périodique. Il souhaite en effet mettre la science à la portée des enfants et 

adolescents pour favoriser le « �S�U�R�J�U�q�V�����F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���� �/�H���U�R�P�D�Q��

appara�v�W���F�R�P�P�H���X�Q���G�R�X�E�O�H���H�[�S�R�V�p���V�X�U���O�H�V���E�D�O�O�R�Q�V���H�W���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����-�X�O�H�V��

Verne répartit les renseignements au fil du récit et donne à voir les paysages par les yeux des 

voyageurs. Pour rendre attrayant ce « documentaire » (Vierne 1979, p. 29), le récit 

�G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���U�H�O�D�Q�F�H���V�D�Q�V���F�H�V�V�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�D�U���G�H�V���L�Q�F�L�G�H�Q�W�V�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����O�R�U�V���G�X���J�R�Q�I�O�H�P�H�Q�W���G�X��

�E�D�O�O�R�Q���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �X�Q�� �S�H�X�� �O�R�Q�J�X�H�� �H�V�W�� �G�U�D�P�D�W�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�X�U�V�� �\��

procèdent dans une île isolée, face aux manifestations hostiles des indigènes. 

�/�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���U�R�P�D�Q�V���I�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�V���R�U�D�O�H�V���H�W���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V���p�S�L�V�W�R�O�L�H�U�V���H�Q�W�U�H��

�O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �G�D�W�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�U�W�� �G�¶�+�H�W�]�H�O���� �-�X�O�H�V�� �9�H�U�Q�H�� �W�L�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V��

�U�H�P�D�U�T�X�H�V���G�¶�+�H�W�]�H�O�� 

Jules Verne est associé à la direction du journal en mars 1866. 
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�&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �F�\�F�O�H�� �Y�H�U�Q�L�H�Q�� �G�H�V��Voyages extraordinaires �S�D�U�D�v�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �G�D�Q�V�� �O�D��

revue puis intégralement mais sans illustration, dans une édition courante, en format in-18 

�S�X�L�V���� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H���� �O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V��est publiée en édition de luxe illustrée au 

format grand in 8e. �(�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�p�G�L�W�H�X�U�����L�O���L�Q�F�L�W�H���-�X�O�H�V���9�H�U�Q�H���j���p�F�U�L�U�H���G�H�V���U�R�P�D�Q�V���T�X�L���H�[�S�O�R�U�H�Q�W��

�O�¶�H�V�S�D�F�H���G�X���S�R�V�V�L�E�O�H���H�Q���U�H�Q�G�D�Q�W���O�H���P�H�U�Y�H�L�O�O�H�X�[���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���Y�U�D�L�V�H�P�E�O�D�E�O�H���S�D�U���O�H�V���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V��

précises et des gravures fines,  il renouvelle ainsi le contenu des ouvrages pour les enfants et 

�R�X�Y�U�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �j�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �J�H�Q�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �V�H�� �E�D�W�W�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �X�Q�H��

�D�X�W�K�H�Q�W�L�T�X�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H�� �G�H�� �T�X�D�O�L�W�p���� �,�O�� �D�F�F�R�U�G�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �O�L�W�W�praire 

�D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�j�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�X�� �S�U�R�G�X�L�W�� �H�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�D�Q�W�� �O�¶�L�P�D�J�H���� �,�O�� �V�¶�H�Q�W�R�X�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�H�� �G�H�V�V�L�Q�D�W�H�X�U�V��

célèbres tels que Gustave Doré, Gavarni, Viollet-le-�'�X�F�� �H�W�� �H�[�L�J�H�� �G�¶�H�X�[�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�H�V�W�H�Q�W���I�L�G�q�O�H�V��

au texte. �/�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���Q�¶�D�G�R�S�W�H�Q�W���Q�X�O�O�H�P�H�Q�W���X�Q���J�H�Q�U�H���V�S�p�F�L�D�Oement adapté aux plus jeunes 

lecteurs.  

�(�Q���������������W�U�q�V���S�H�X���G�H���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�¶�X�Q�H���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�����/�H��

regroupement des publications en collections de format, de présentation extérieure et de prix 

uniques est un phénomène majeur de �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���D�X���;�,�;e �V�L�q�F�O�H�����3�R�X�U���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����O�D��

�F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���D���H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V�����6�X�U���O�H���S�O�D�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����H�O�O�H���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�E�D�L�V�V�H�U��

les coûts de fabrication en favorisant des tirages plus importants et de rationaliser ses 

politiques commerciales. Elle permet également de fidéliser le public et de mettre en 

confiance parents et enfants en promouvant une image de marque. Mais en raison de ses 

tirages importants elle doit souvent limiter ses choix aux valeurs sûres et ne peut multiplier les 

nouvelles expériences en publiant des nouveaux auteurs.  

�$�O�R�U�V���T�X�¶�+�H�W�]�H�O���V�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�H���G�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H�V�Winée à la jeunesse en cherchant à créer 

de nouvelles collections, Hachette va continuer à privilégier le manuel scolaire dont il a le 

monopole depuis la loi Guizot de 1833 et va développer « la Bibliothèque rose » en éditant 

sous la forme de volumes les �°�X�Y�U�H�V �G�H���O�D���F�R�P�W�H�V�V�H���G�H���6�p�J�X�U���T�X�L���V�R�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���S�D�U�X�H�V���G�D�Q�V��La 

Semaine des enfants, son journal qui lui « �V�H�U�W���G�H���E�D�Q�F���G�¶essai » (Soriano 1975, p. 294) avec 

Les Malheurs de Sophie, Un bon petit Diable. Les Nouveaux Contes de Fées de la Comtesse 

de Ségur illustrés par Gustave Doré dans le journal seront rassemblés en volume, des 

vignettes de Jules Didier y seront ajoutées. En 1875, �O�H���M�R�X�U�Q�D�O���G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H���Iusionne avec celui 

�G�¶�+�H�W�]�H�O�� 

�/�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O : les nouvelles et romans 

comme les articles sont lus et relus par des comités de lecture. 
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Les deux éditeurs parisiens travaillent dans le même sens en cherchant à donner à la 

�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���V�H�V���O�H�W�W�U�H�V���G�H���Q�R�E�O�H�V�V�H�����/�H�X�U���I�L�Q�D�O�L�W�p���H�V�W���G�¶�p�G�X�T�X�H�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�Q���O�D��

distrayant, notamment par le biais de la forme récréative du roman, du conte et de la fable. 

Avec Hachette et Hetzel, apparaît une nouvelle conception de la littérature pour la jeunesse 

�S�O�X�V�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H���� �S�O�X�V�� �V�R�X�F�L�H�X�V�H�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p���� �R�•�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �W�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�Oace de plus en plus 

importante et bénéficie de soins particuliers. Les journaux des deux éditeurs défendent la 

�O�D�w�F�L�W�p���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �F�D�W�K�Rliques créent leurs propres journaux afin de maintenir leur 

influence auprès des enfants.  

 

La Maison de la Bonne Presse qui publiait déjà pour les adultes le quotidien La Croix 

(1873) �H�W�� �O�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H��Le Pèlerin (1883), lance pour les enfants, en décembre 1899, Le 

Noël dont le titre initial est La Croix des enfants. 

 �&�R�P�P�H�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H�� �D�� �p�W�p�� �G�¶�X�Q�H influence considérable pour la 

littérature pour la jeunesse au Canada français puisque « son apparition coïncide �± à quelques 

exceptions près �± �D�Y�H�F���O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�¶�X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H�����V�S�R�Q�W�D�Q�p�H�����j���X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H��

jeunesse "intentionnelle" » (Lemieux 1972, p. 62). Avant 1920, date à laquelle fut créée la 

première revue conçue spécialement pour la jeunesse, rares sont en effet les ouvrages publiés 

spécifiquement pour les enfants. 

Françoise Lepage présente la revue �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X��comme le support qui « allait servir 

�G�H���W�U�H�P�S�O�L�Q���j���O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�� » (Lepage 2000, p. 

�����������F�¶�H�V�W-à-dire intentionnellement écrite pour elle. 

 

2.2. Les premières revues pour la jeunesse du Canada français  

 

Avant 1920, �O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��trouvait sur le marché canadien proviennent de 

�O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U���H�W���S�O�X�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�H���O�D��France pour le Canada français. La Revue nationale 

publie certes une « Page des enfants » mais �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X constitue le premier périodique 

mensuel, écrit en langue française, publié au Canada et destiné aux enfants. Publiée avec le 

soutien de la Société Saint-�-�H�D�Q���%�D�S�W�L�V�W�H�����O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���Veize pages est écrite et illustrée en 

deux couleurs. 

Sans prétendre être exhaustive, Louise Lemieux sélectionne vingt-deux titres de la 

presse enfantine qui ont été fondés au Canada-français de 1921 à 1971 (Lemieux 1972, p. 63). 

Les revues qui paraissent dans les années 1920 et 1930 « et plus particulièrement �/�¶�2�L�V�H�D�X��
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bleu�����Y�R�Q�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U���j���p�W�D�E�O�L�U���X�Q���F�O�L�P�D�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W���O�D��

jeunesse. » (Pouliot 2005, p. 206). 

 
 
2.2.1. �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X��ou la naissance de la littérature pour la jeunesse québécoise  

 

Dans un article de 1936 publié dans �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X����Marie-�/�R�X�L�V�H�� �G�¶�$�X�W�H�X�L�O�� �U�D�S�S�H�O�O�H��

les conditions dans lesquelles cette revue fut fondée :  

 
« À cette époque, quelques publications pieuses et édifiantes circulaient dans  nos collèges et nos 
couvents. Mais il manquait aux enfants de chez nous une revue récréative et illustrée, comme il en 
�I�R�L�V�R�Q�Q�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����U�p�G�L�J�p�H���W�R�X�W���V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���H�X�[���S�D�U���G�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V���G�H���F�K�H�]���Q�R�X�V�����>�«�@���X�Q�H���U�H�Y�X�H��
�H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H���G�¶�X�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���F�D�Q�D�G�Len, dont le rôle serait de développer chez nos enfants le sens 
�S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���H�W���O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���D�X�[���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���>�«�@ » (cité dans Lemieux 1972, p. 62-64). 

 

Dans une lettre écrite à Mademoiselle Fernande Lord, datée du 11 septembre 1946, 

Arthur Saint-Pierre évoque les �R�E�V�W�D�F�O�H�V���T�X�¶�L�O���D���G�€���V�X�U�P�R�Q�W�H�U dans ses démarches auprès de la 

Société Saint-Jean-Baptiste pour que la revue voie le jour en 1920. Il évoque notamment la 

difficulté de trouver des collaborateurs réguliers sans pouvoir leur offrir une rémunération 

convenable et celle de trouver une littérature canadienne pour enfants et des auteurs de talent 

pour les moins de seize ans. (Lemieux 1972, p. 65). 

�7�R�X�V�� �O�H�V�� �V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W���j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U���O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �D�X��

Canada français �V�¶�D�Fcordent pour situer la naissance de la littérature pour la jeunesse 

québécoise au début des années 1920 et pour relier cet avènement à la création de la première 

revue enfantine au Québec, �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X (Lemieux 1972, Potvin 1981, Demers 1994, 

Madore 1994, Pouliot 1994, Lepage 2000). Au sujet de la création de �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X���� Claude 

�3�R�W�Y�L�Q�� �S�D�U�O�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�¶ « �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �F�D�S�L�W�D�O�� �T�X�L�� �P�D�U�T�X�D�� �O�¶�p�Y�H�L�O�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H�� �D�X��

Canada français » et il affirme que la revue « joua le rôle de catalyseur » à une littérature 

intentionnellement écrite pour la jeunesse (Potvin 1981, p.21). Suzanne Pouliot considère la 

�G�D�W�H���G�H���S�D�U�X�W�L�R�Q���G�X���S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R���G�H���O�D���U�H�Y�X�H�����M�D�Q�Y�L�H�U���������������F�R�P�P�H���O�¶�© année de départ de 

�O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�V�H » (Pouliot 1994, p.58). Louise Lemieux présente 

�/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X comme la première revue enfantine qui « �H�V�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H��

littérature de jeunesse canadienne-française » (Lemieux 1972, p. 32). 

Le périodique a en effet accueilli, sous forme de feuilleton, le premier roman pour la 

jeunesse, Les Aventures de Perrine et de Charlot, considéré comme « �O�¶�°�X�Y�U�H���I�R�Q�G�D�W�U�L�F�H���G�¶�X�Q��

�Y�p�U�L�W�D�E�O�H���S�U�R�M�H�W���V�X�L�Y�L�H���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q jeunesse au Québec. » (Landreville 2003, p. 93).  
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2.2.2. Les Aventures de Perrine et de Charlot, premier roman pour la jeunesse 

 

Les Aventures de Perrine et de Charlot est considéré comme « le premier véritable 

�U�R�P�D�Q���T�X�p�E�p�F�R�L�V���p�F�U�L�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H�V���M�H�X�Q�H�V » (Demers 1994, p. 43).  

Arthur Saint-Pierre commande à Marie-�&�O�D�L�U�H���'�D�Y�H�O�X�\���X�Q���U�R�P�D�Q���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V, sous la 

forme d�¶�X�Q��feuilleton, �G�R�Q�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q���V�H���G�p�U�R�X�O�H���D�X���4�X�p�E�H�F�����D�X�[���S�U�H�P�L�H�U�V���W�H�P�S�V���G�H���O�D���F�R�O�R�Q�L�H, 

et dont les héros sont deux enfants. Le premier épisode des Aventures de Perrine et de 

Charlot paraît en janvier 1921, dans le premier numéro de la revue. Les enfants pourront 

�V�X�L�Y�U�H���O�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�H�V���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������� 

�/�¶�D�F�W�L�R�Q�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�� �D�X��XVII e siècle. Deux enfants, Perrine et son frère Charlot, 

�V�¶�H�P�E�D�U�T�X�H�Q�W�� �F�O�D�Q�G�H�V�W�L�Q�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �W�U�D�Y�H�U�V�p�H�� �W�U�D�Q�V�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �1�R�U�P�D�Q�G�L�H�� �j�� �O�D��

Nouvelle-France où �O�¶�X�Q�� �G�¶�H�X�[�� �V�H�U�D�� �N�L�G�Q�D�S�S�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �,�U�R�T�X�R�L�V�� Marie-Claire Daveluy 

souhaitait faire plaisir aux enfants en propulsant ses héros dans des aventures.  

Le roman propose néanmoins �G�H�V�� �O�H�o�R�Q�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�D�U�W�\�U�V��

�F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���H�W���O�H�V���P�°�X�U�V���Ges Iroquois, et également des leçons de vie.  

 

Une fois publié en volume, Les Aventures de Perrine et de Charlot reçoit en 1924 le 

�3�U�L�[�� �'�D�Y�L�G���� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�L�[�� �G�p�F�H�U�Q�p�� �j�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �j�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �D�S�U�q�V��

�F�H�O�X�L���G�H���/�¶�$�F�W�L�R�Q���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�Oe qu�H���O�¶�R�Q���U�H�P�H�W à Joyberte Soulange pour �'�R�O�O�D�U�G���R�X���O�¶�p�S�R�S�p�H��

de 1660 racontée à la jeunesse en 1921. Le succès du roman auprès du public et la 

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H��incitent de nouveaux auteurs à écrire spécialement 

pour les jeunes. Autour de la revue et aux côtés de Marie-Claire Daveluy se constitue ainsi le 

�S�U�H�P�L�H�U�� �Q�R�\�D�X�� �G�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H dont les principales figures sont 

Maxine, Marie-Rose Turcot, Marcelle Gauvreau et Édouard-Zotique Massicotte ; « tous ces 

auteurs à �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �E�U�q�Y�H�� �p�F�K�p�D�Q�F�H���� �I�R�Q�W���O�H�X�U���P�D�U�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H��

jeunesse canadienne-française » (Lemieux 1972, p. 66). 

 

�/�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H�� �D�� �M�R�X�p�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D��

littérature pour la jeunesse canadienne-�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U���O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H��que se 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D��jeunesse au Québec. �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X���P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

périodiques tels que �/�¶�$�E�H�L�O�O�H���� �/�D��Ruche écolière, François, Hérauts y accueillent les 

principaux auteurs pour la jeu�Q�H�V�V�H���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V����������.  
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2.2.3. �'�¶�D�X�W�U�H�V���U�H�Y�X�H�V : �/�¶�$�E�H�L�O�O�H�����/�D���5�X�F�K�H���p�F�R�O�L�q�U�H��et La Ruche littéraire 
 

La période des années 1920 se caractérise par la création de deux autres périodiques 

pour les jeunes dont les collaborateurs ont par la suite publié de nombreux livres : �/�¶�$�E�H�L�O�O�H��

(1925-1964) �H�Q�� ���������� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �G�D�W�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �H�O�O�H�� �I�X�V�L�R�Q�Q�H�U�D�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H��

Hérauts et La Ruche écolière (1927-1930), revue bimensuelle.  

�0�H�Q�V�X�H�O�� �L�Q�L�W�L�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �)�U�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�����/�¶�$�E�H�L�Ole propose des 

chroniques, des contes, des reportages et des romans à épisodes. Comme �/�¶�2�L�V�H�D�X bleu, elle 

est largement diffusée auprès des Québécois, Acadiens, Franco-Américains et des Franco-

Ontariens. Publiée « �V�R�X�V�� �O�H�� �S�D�W�U�R�Q�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�$�O�O�L�D�Q�F�H�� �&�D�W�K�R�O�L�T�X�H des professeurs de 

Montréal », La Ruche écolière se présente comme « une nouvelle revue illustrée pour la 

jeunesse », �U�p�G�L�J�p�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �&�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �S�D�U�D�v�W�� �H�Q�� �������� et dont le contenu se 

rapproche de celui de �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X, sa concurrente. Outre des leçons de dessin, des jeux et 

devinettes, elle propose des feuilletons, des fables,  des chroniques de sciences et de voyages, 

des lectures expliquées, des histoires, des contes de fées, des chansons et des légendes.  

Les contenus éclectiques de �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X�����/�¶�$�E�H�L�O�O�H��et La Ruche écolière mêlent des 

textes informatifs et scientifiques à la littérature sous forme de poésies, de contes et de textes 

de fictions, souvent publiés en feuilletons. À partir des années 1920, les premières revues de 

langue française destinées aux enfants sont généralement distribuées dans les institutions 

�V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �(�O�O�H�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��droit fil des prescripteurs de « bonnes lectures ». Sur le 

plan éditorial, La Ruche écolière (1927-1936) et �/�¶�$�E�H�L�O�O�H��(1925-������������ �Q�¶�D�X�U�R�Q�W��cependant 

pas le même impact que la création de �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X. Suzanne Pouliot souligne que, 

contrairement à �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X�����/�¶�$�E�H�L�O�O�H��et La Ruche écolière �R�Q�W���H�X���W�U�q�V���S�H�X���G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���V�X�U��

�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �H�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �O�Lttéraire pour la 

�M�H�X�Q�H�V�V�H�� �P�D�L�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �U�H�Y�X�H�V�� �G�H�P�H�X�U�H�� �X�Q�H�� �L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q : « �>�«�@���O�D��

�I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�D�U�X�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �W�L�U�D�J�H�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �p�O�H�Y�p�V�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��

nouveau public » (Pouliot 1999, p. 372). 

 

À partir de 1935, alors que son ti�U�D�J�H���V�¶�p�O�q�Y�H���j���Y�L�Q�J�W-cinq mille exemplaires, La Ruche 

écolière change de nom et devient La Ruche littéraire���� �X�Q�� �P�H�Q�V�X�H�O�� �T�X�L�� �V�H�U�D�� �p�G�L�W�p�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q��

1945. Décrit comme le « �6�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �L�O�O�X�V�W�U�p�� �G�H�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H »,  La Ruche 

littéraire propose un contenu historique et surtout littéraire avec des contes, des légendes 

�F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�V���� �G�H�V�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �G�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �&�D�Q�D�G�D�� �H�W�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V��
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canadiens publiés en feuilletons. Les auteurs sont des écrivains classiques ou des écrivains 

canadiens-français contemporains tels que Claude Mélançon et Eugène Achard, créateur et 

directeur de la revue qui édite également la Librairie générale canadienne.  

 

Au cours des années 1920 et 1930, deux périodiques pour la jeunesse, �/�¶�2�L�V�H�Du bleu 

et La Ruche littéraire, favorisent donc �O�¶�p�F�O�R�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H��

française destinée à la jeunesse. 

�¬�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �W�H�Q�W�H�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�W�W�D�F�K�H�U�� �X�Q�� �D�X�W�H�X�U�� �G�p�M�j��

�U�H�F�R�Q�Q�X�� �H�W�� �O�p�J�L�W�L�P�p�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

générale. 

 

 

2.2.4. Des périodiques aux livres dans les années 1920 et 1930 : Achard, Lévesque et 

Granger 

 

De même, Eugène Achard, qui a lancé plusieurs périodiques destinés aux enfants dont 

La Ruche écolière �H�Q�� ������������ �V�H�� �V�S�p�F�L�D�O�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �O�D�� �P�r�P�H��

année. Il fonde ainsi « la Librairie générale canadienne » qui propose des récits historiques de 

la Nouvelle-France et du Canada du XIXe siècle. Il écrit les principaux titres de la collection 

�G�R�Q�W���O�¶ « �R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U���H�W���G�H���G�L�Y�H�U�W�L�U���W�R�X�W���H�Q���J�X�L�G�D�Q�W���O�H���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U���V�X�U��

les chemins de la lecture ». (Pouliot 2005, p. 208). Albert Lévesque crée aux éditions qui 

portent son nom huit collections pour la jeunesse. Sous la forme de volumes, il publie des 

feuilletons et des nouvelles �G�¶�D�E�R�U�G���S�D�U�Xs dans des journaux dont certains servent de livres de 

récompense. Contrairement à Eugène Achard, il incite ses contemporains à écrire pour les 

enfants et publie de nouveaux auteurs comme Maxine. Il contribue ainsi à renouveler le 

�U�p�S�H�U�W�R�L�U�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���� 

La Librairie Granger frères, connue éditrice de manuels, lance la « Bibliothèque de la 

jeunesse canadienne » qui est semblable à « La Librairie Beauchemin ». À la fin des années 

1930�����H�O�O�H���U�D�F�K�q�W�H���O�H���I�R�Q�G�V���G�H�V���e�G�L�W�L�R�Q�V���$�O�E�H�U�W���/�p�Y�H�V�T�X�H���H�W���p�G�L�W�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�H�V��

Aventures de Perrine et Charlot qui était paru dans �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X�� 

�'�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�Q�W�� �H�Q�� �F�R�Q�F�X�Urence avec 

Beauchemin. La Librairie Granger lance sa « Collection canadienne », coéditée avec Mame. 

En 1932, Albert Lévesque lance quatre collections pour la jeunesse et Eugène Achard 

�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G���G�H���S�X�E�O�L�H�U���V�H�V���S�U�R�S�U�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�D�Q�V���V�D���/�L�E�U�D�L�U�L�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���F�D�Q�Ddienne. 
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2.3. Jean-Paul, Perrine, Charlot, Rémy et les autres : évolution du héros des 

feuilletons romanesques 

 

 �&�¶�H�V�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �T�X�¶�R�Q�� �D�V�V�L�V�W�H�� �j�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X��personnage 

enfantin �j���T�X�L���O�¶�R�Q���D�W�W�U�L�E�X�H���X�Q���U�{�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�Lon romanesque. On postule que pour 

�F�D�S�W�L�Y�H�U�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �L�O�� �I�D�X�W�� �O�H�X�U�� �R�I�I�U�L�U�� �G�H�� �V�H�� �S�U�R�M�H�W�H�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �K�p�U�R�V�� �S�U�R�F�K�H�� �G�¶�H�X�[ qui se 

distingue des personnages merveilleux des contes de fées. Les personnages des contes de 

Berquin sont ainsi des enfants dociles, raisonneurs et charitables, prétextes à la démonstration 

pédagogique.  

Au Québec, à partir de 1920 et pendant de nombreuses années, la littérature pour la 

jeunesse propose à ses lecteurs des modèles du passé héroïque de la Nouvelle-France et de 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �U�Hligieuse. De même, les enfants, que les écrivains ont imaginés comme Marie-

Claire Daveluy avec Perrine et Charlot, demeurent exemplaires, par souci de moralité. Dès le 

�S�U�H�P�L�H�U���F�K�D�S�L�W�U�H�����3�H�U�U�L�Q�H���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���S�R�U�W�U�D�L�W���O�R�X�D�Q�J�H�X�U : 

 

« �4�X�H�O�� �F�°�X�U�� �G�¶�R�U�� �H�O�O�H��a, cette Perrine ! Et avec cela, il faut voir, intelligente, fine, avisée ! Une vraie 
Normande ! Débrouillarde comme pas une, très tenace, le plus souvent silencieuse, elle passe, grâce à 
ses manières discrètes et douces, à travers toutes sortes de difficu�O�W�p�V���� �2�Q�� �O�¶�D�G�R�U�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�L�V�L�E�O�H��
�Y�L�O�O�D�J�H���G�¶�2�I�I�U�D�Q�Y�L�O�O�H�� » (cité dans Demers 1994b, p. 10) 
 

Ils représentent des modèles de vertu, loyaux, courageux, fervents chrétiens, honnêtes 

et généreux,  ce qui sera de moins en moins le cas pour les personnages-enfants créés au fil du 

siècle. Comme nous le verrons dans la partie suivante, « �>�«�@���W�U�q�V���W�{�W�����O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���Y�D���G�¶�D�E�R�U�G��

être didactique puisque son principe majeur se résume à ceci �����U�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H���T�X�H���F�H���T�X�L���S�D�U�O�H���G�X��

vrai et du légitime ne peut être proposé au regard des jeunes. » (Pouliot 2000, p. 4). Les 

« bonnes lectures » seraient des fictions exemplaires. 

En France, de nouveaux personnages qui gagneront en ambiguïté vont apparaître dans 

les feuilletons des périodiques.  

Dans son introduction du premier numéro du Journal des enfants, Louis Desnoyers, le 

créateur de Jean-Paul Choppart, renonce clairement aux contes et aux récits merveilleux et 

�G�p�Y�R�L�O�H���V�D���S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���S�R�X�U���O�H�V���U�p�F�L�W�V���U�p�D�O�L�V�W�H�V���G�R�Q�W���L�O���V�R�X�O�L�J�Q�H���O�¶�X�W�L�O�L�W�p�� 

 

« �>�«�@���1�H���Y�R�X�V���D�W�W�H�Q�G�H�]���S�D�V���j���W�U�R�X�Y�H�U���W�R�Xjours dans votre journal les contes délicieux de votre nourrice 
�H�W���G�H���Y�R�W�U�H���E�R�Q�Q�H�����G�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V���G�¶�k�Q�H���H�W���G�H���U�H�Y�H�Q�D�Q�W�V���T�X�L���I�R�Q�W���S�H�X�U�����O�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�H���3�H�D�X���G�¶�Æ�Q�H���H�W���G�X��
�3�H�W�L�W���3�R�X�F�H�W�����9�R�X�V���Q�¶�D�X�U�H�]���S�D�V���F�H�O�D���D�Y�H�F���Q�R�X�V�����H�Q�I�D�Q�W�V�����(�Q�I�D�Q�W�V�����Q�R�X�V���Y�R�X�V���D�L�P�R�Q�V���W�U�R�S���Sour vous faire 
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souvent des contes ; nous avons à vous parler de vos semblables qui existent et qui ont besoin de vous, 
�H�W���Q�R�Q���S�D�V���G�H�� �I�p�H�V�� �H�W���G�¶�R�J�U�H�V���T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W���M�D�P�D�L�V���H�[�L�V�W�p�� �T�X�H�� �G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�� �Y�R�V�� �Q�R�X�U�U�L�F�H�V���� �/�H�� �S�O�X�V��
souvent, au lieu de vous faire des �F�R�Q�W�H�V�����Q�R�X�V���Y�R�X�V���G�L�U�R�Q�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H : ce sera tout aussi amusant, tout 
aussi terrible que vos contes de fées �����H�Q���P�r�P�H���W�H�P�S�V���F�H���V�H�U�D���S�O�X�V���X�W�L�O�H���H�W���S�O�X�V���Y�U�D�L�����>�«�@���9�H�Q�H�]���j���Q�R�X�V����
nous vous dirons ce qui est vrai et utile. » (cité dans Gourévitch 1998, p. 112) 

 

�'�D�Q�V�� �V�D�� �S�U�p�I�D�F�H���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�p�Y�R�L�O�H�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �© �F�L�Q�T�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H��

�G�H�V�W�L�Q�p�H���j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H ». Il faut que le livre pour enfants ne soit pas « au-dessus de leur âge », 

�T�X�H�� �V�D�� �P�R�U�D�O�L�W�p�� �V�R�L�W���U�p�D�O�L�V�W�H���� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W���p�F�U�L�W�� �© en bon et pur français �ª���� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W���D�P�X�V�D�Q�W���R�X��

�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���H�W���T�X�¶�L�O���L�Q�V�W�U�X�L�V�H���� 

�/�¶�D�G�X�O�W�H�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�D�L�W�� �G�H�� �E�R�Qs conseils au jeune héros depuis Télémaque de Fénelon 

disparaît des romans pour la jeunesse à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, « Jean-Paul 

Choppart est un Télémaque sans Mentor » (Nières-Chevrel 2002, p. 416). Selon Isabelle 

Nières-Chevrel (Ibid., p. 415)���� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�R�P�D�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �G�¶�X�Q��

effacement des narrateurs-raconteurs présents dans ces magazines, encore dans Les Aventures 

de Jean-Paul Choppart �������������� �G�H�� �/�R�X�L�V�� �'�H�V�Q�R�\�H�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U��

roman français pour la jeunesse.  

 �1�p���G�¶�X�Q���V�R�X�F�L���G�H���U�p�D�O�L�V�P�H����Jean-Paul Choppart se distingue des héros exemplaires qui 

constituent des modèles vertueux pour les enfants. Il cumule les défauts, pour ne pas dire les 

péchés. Paresseux, étourdi, présomptueux et égoïste, il  aime fuguer ce qui le conduit à vivre 

des « mésaventures ». Il constitue donc un anti-héros qui, à la fin de ses histoires, «  est bien 

obligé de se dire avec le l�H�F�W�H�X�U�����T�X�H���O�D���V�D�J�H�V�V�H���Y�D�X�W���G�p�F�L�G�p�P�H�Q�W���P�L�H�X�[���T�X�H���O�D���I�R�O�L�H���H�W���T�X�¶�L�O���H�V�W��

mille fois plus fatigant de ne rien faire ou de faire des sottises que de travailler et de se bien 

conduire. »13. Jean-Paul Choppart est ainsi présenté dans le quatrième épisode comme un 

enfant non exemplaire qualifié de « petit méchant » quand il maltraite un singe. Le moralisme 

�Q�¶�D���G�R�Q�F���S�D�V���G�L�V�S�D�U�X���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W du roman. Francis Marcoin explique que Les Aventures de 

Jean-Paul Choppart constitue un récit à la fois éducatif et anti-éducatif. Il est proche du 

�U�R�P�D�Q�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�p�G�X�T�X�H�U�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W�� �P�D�L�V�� �L�O�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H��

également comme un récit anti-éducatif puisque le vagabondage du héros est en réalité 

organisé par son père et un de ses serviteurs qui le suit et qui le fait souffrir.  

Jean-Paul Choppart ne sera pas le seul enfant de fiction, témoin de son temps, engagé 

dans des aventures quotidiennes ou explorateur de mondes inconnus : Rémi (1893), les 

personnages de Malot ainsi que �F�H�X�[���G�¶autres créations de la fin du XIXe siècle, marqueront 

                                                 
13 HETZEL Pierre-Jules (1865), Préface aux Mésaventures de Jean-Paul Choppart de Louis Desnoyers, Paris : 
Hetzel, cité dans GOURÉVITCH 1998, p.129. 
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�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �L�G�p�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q : « Le héros enfantin a son 

royaume, sa dynastie, ses fidèles et ses ennemis » (Gourévitch 1998, p. 39) 

 

Dans Sans famille �������������� �G�H�� �+�H�F�W�R�U�� �0�D�O�R�W���� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �U�H�W�U�R�X�Y�p�� �Iait, certes, le tour de 

France mais connaît �O�D���P�L�V�q�U�H���H�W���V�H���S�U�H�Q�G���H�Q���F�K�D�U�J�H�����F�¶�H�V�W���H�Q���O�X�L-�P�r�P�H���T�X�¶�L�O���W�U�R�X�Y�H���F�R�X�U�D�J�H����

ténacité et endurance physique et ingéniosité pour surmonter les obstacles ; les enfants 

autonomes, volontaires et responsables ont succédé au personnage du vaurien fugueur et drôle 

incarné par Jean-Paul Choppart. Les héros-enfants �G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���0�D�O�R�W���G�R�L�Y�H�Q�W���I�D�L�U�H���I�D�F�H���D�X�[��

difficultés de la vie quand ils sont livrés à eux-mêmes. Yves Pincet distingue les romans de 

Malot, écrivain laïc et athée, qui montrent le caractère aléatoire de la vie et �O�¶�L�P�S�U�p�Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p��

des événements, des romans édifiants, �p�G�L�W�p�V�� �S�D�U�� �0�D�P�H�� �R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�V��

�V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�R�E�p�G�L�H�Q�F�H�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�� �T�X�L�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �O�D�� �W�R�X�W�H-puissance et les bienfaits de la 

providence divine :  

 

« Les dénouements des romans pour enfants de Malot constituent des fins heureuses, mais les histoires 
�F�R�Q�W�p�H�V�� �Q�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W���S�D�V���G�H���U�D�S�S�R�U�W�V���V�L�P�S�O�H�V���H�W���p�Y�L�G�H�Q�W�V���H�Q�W�U�H���E�R�Q�K�H�X�U���H�W���Y�H�U�W�X�����&�¶�H�V�W���T�X�H���0�D�O�R�W���Q�¶�H�V�W��
pas un romancier moralisateur. Il est un romanci�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H���� �G�p�V�L�U�H�X�V�H�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j��
�O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���H�W�����D�L�Q�V�L�����j���O�¶�k�J�H���D�G�X�O�W�H�� » (Pincet 2002,  p. 482). 
 

�/�H�V���K�p�U�R�V���G�H���0�D�O�R�W���V�X�E�L�V�V�H�Q�W���G�H�V���p�S�U�H�X�Y�H�V���T�X�L���O�H�V���D�U�U�D�F�K�H�Q�W���j���O�H�X�U���P�R�Q�G�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����H�W��

leur font réaliser la quête de leur identité personnelle, familiale et sociale. Leur parcours 

�V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�� �D�L�Q�V�L�� �j�� �X�Q�� �Y�R�\�D�J�H�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�H�� �F�O�{�W�� �S�D�U�� �O�H�X�U�� �U�H�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�R�Q�G�H��

nouveau. La dimension initiatique des romans de Malot est complétée par des représentations 

�G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H, proches de la �Q�D�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q, inspirées par le modèle éducatif de 

Rousseau. Rémi est ainsi très attaché au jardin de sa mère nourricière qui lui a donné une 

parcelle à cultiver. 

 

La querelle des contes de fées reviendra régulièrement avec les défenseurs du genre et 

�F�H�X�[���T�X�L���O�H�X�U���U�H�S�U�R�F�K�H�Q�W���G�H���U�H�P�S�O�L�U���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H���F�K�L�P�q�U�H�V���� �/�H�V���F�R�Q�W�H�V���G�H���I�p�H�V���V�R�Q�W��

�D�L�Q�V�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �P�D�O�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �S�D�U�� �/�R�X�L�V�� �)�L�J�X�L�H�U���� �D�X�W�H�X�U���G�¶�X�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �L�O�O�X�V�W�U�p�� �j��

�O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����S�X�E�O�L�p���S�D�U���+�D�F�K�H�W�W�H���H�Q��������������La Terre avant le Déluge. Tableau de la 

Nature. Dans sa préface, il écrit :  

 
« �1�¶�H�V�W-il pas évident, en effet, que les contes de fées, les fables, la légende, la mythologie, ont toujours 
�p�W�p���O�H���S�U�H�P�L�H�U���D�O�L�P�H�Q�W���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O���R�I�I�H�U�W���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�����O�H���P�R�\�H�Q���Q�D�W�X�U�H�O���G�H���O�¶amuser et de la distraire ? Et, 
ajoutera-t-�R�Q�����O�D���V�R�F�L�p�W�p���Q�H���V�¶�H�Q���S�R�U�W�H���S�D�V���S�O�X�V���P�D�O ! 
�&�¶�H�V�W���L�F�L���T�X�H���M�H���Y�R�X�V���D�U�U�r�W�H�����-�H���S�H�Q�V�H���W�R�X�W���D�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����T�X�H���O�H���P�D�O���G�H���Q�R�W�U�H���V�R�F�L�p�W�p���S�H�X�W�����H�Q���S�D�U�W�L�H�����r�W�U�H��
�D�W�W�U�L�E�X�p�� �j�� �F�H�W�W�H�� �F�D�X�V�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �O�¶�D�� �Q�R�X�U�U�L�H�� �G�X�� �G�D�Q�Jereux aliment du mensonge, que la 
�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H�� �U�H�Q�I�H�U�P�H�� �W�D�Q�W�� �G�¶�H�V�S�U�L�W�V�� �I�D�X�[���� �I�D�L�E�O�H�V�� �H�W�� �L�U�U�p�V�R�O�X�V���� �S�U�R�P�S�W�V�� �j�� �O�D�� �F�U�p�G�X�O�L�W�p���� �H�Q�F�O�L�Q�V�� �D�X��
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�P�\�V�W�L�F�L�V�P�H�����S�U�R�V�p�O�\�W�H�V���D�F�T�X�L�V���G�¶�D�Y�D�Q�F�H���j���W�R�X�W�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���F�K�L�P�p�U�L�T�X�H�����j���W�R�X�W���H�[�W�U�D�Y�D�J�D�Q�W���V�\�V�W�q�P�H�����>�«�@��
Aux fantaisie�V�� �Y�D�J�D�E�R�Q�G�H�V�� �G�H�V�� �O�p�J�H�Q�G�H�V�� �S�U�p�W�H�Q�G�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �G�X�� �S�D�J�D�Q�L�V�P�H���� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�U�� �O�H��
merveilleux et le fantastique des contes de Perrault, de Mme de Beaumont et tutti quanti���� �/�¶�H�Q�I�D�Q�W��
apprend à lire dans un conte de fées, qui est, pour ainsi dire, le hochet de son intelligence à peine 
éclose. » (Gourévitch 1998, p.132) 
 
�/�¶�H�Q�I�D�Q�W���D�F�F�q�G�H���D�X���V�W�D�W�X�W���G�H���K�p�U�R�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���D�X���F�R�X�U�V���G�X���;�,�;e siècle. Certes, toutes les 

�°�X�Y�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �Q�H�� �P�H�W�W�U�R�Q�W�� �S�D�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V��

mais ces p�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�H�Y�L�H�Q�G�U�R�Q�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���j��

partir de la fin  du XIXe �V�L�q�F�O�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H��

prochaine partie.  

Après avoir écrit des contes de fées, la Comtesse de Ségur propose des histoires dont 

les enfants repoussants ou vertueux sont les héros ou les témoins, histoires qui inaugurent la 

« bibliothèque rose ». Le souci de réalisme est affirmé dans la préface des Petites filles 

modèles, en 1858 où la Comtesse de Ségur déclare �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-

dire imparfaits, qui ne sont pas sans rappeler Jean-Paul Choppart :  

 
« Mes petites filles modèles ne sont pas une création ; elles existent bien réellement : ce sont des 
portraits ; la preuve en est dans leurs imperfections mêmes. Elles ont des défauts, des ombres légères 
�T�X�L���I�R�Q�W���U�H�V�V�R�U�W�L�U���O�H���F�K�D�U�P�H���G�X���S�R�U�W�U�D�L�W���H�W���D�W�W�H�V�W�H�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�X��modèle. Camille et Madeleine sont une 
�U�p�D�O�L�W�p���G�R�Q�W���S�H�X�W���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���W�R�X�W�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���T�X�L���F�R�Q�Q�D�v�W���O�¶�D�X�W�H�X�U�� » (Cité dans Gourévitch 1998, p.136). 

 
Un différend survient entre la Comtesse de Ségur et la Librairie Hachette à propos de 

la publication du Bon Petit Diable, �H�Q�� �D�R�€�W�� ������������ �e�P�L�O�H�� �7�H�P�S�O�L�H�U�� �U�p�F�O�D�P�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�H�V��

suppressions et des modifications car les facéties du personnage risquaient de choquer une 

société vivant dans le luxe qui voyait dans les enfants des modèles de sagesse. La Comtesse 

de Ségur accepte de corriger son manuscrit en choisissant de transporter ses personnages en 

Ecosse « où tout est permis » et en changeant quelques mots et expressions qui avaient 

choqué Émile Templier. 

De même, au Canada francophone, les périodiques pour la jeunesse accueillent les 

premie�U�V�� �W�H�[�W�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �p�F�U�L�W�V�� �S�R�X�U���O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V�� �D�Y�D�Q�W���T�X�¶�L�O�V�� �Q�H�� �V�R�L�H�Q�W���S�X�E�O�L�p�V��

en volume. 

Aucun �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�� �Q�H�� �V�H�P�E�O�H�� �U�H�M�H�W�H�U�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �J�U�D�W�X�L�W�p �R�X�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H��

�D�P�X�V�H�P�H�Q�W�� �G�p�Q�X�p�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �P�R�U�D�O�� Le secteur va cependant se dégrader par la 

conjonction de plusieurs facteurs contradictoires.  

Sous la Troisième République (1870-1940), Hachette continue à éditer des journaux et 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �V�X�L�Y�H�Q�W���O�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W : Armand Colin et Delagrave. Au début du 

XXe siècle, les éditeurs vont renouveler leur offre éditoriale en proposant de nouvelles 

�S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���T�X�L�����Y�R�Q�W���V�¶�D�S�S�X�\�H�U���V�X�U���O�¶�L�P�Dge. À partir de 1885, un nouveau mode de lecture se 
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met en place, plus immédiat avec des personnages typés que le lecteur va suivre dans des 

aventures distrayantes publiées dans des publications à bas prix. 

�/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���j���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���D���G�R�Q�F���F�R�Q�Q�X���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�k�J�H���G�¶�R�U���T�X�L���F�R�P�P�H�Q�F�H��

sous le Second Empire et se prolonge durant les premières années de la Troisième 

République, à la mort de Jules Verne en 1905, selon Marc Soriano. Entre les deux guerres 

mondiales, les Américains font leur entrée, et ceux qui les imitent comme Alain Saint-Ogan. 

Ils proposent de nouveaux périodiques illustrés à bas prix qui ne se réfèrent pratiquement plus 

�D�X�� �P�R�Q�G�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �H�W�� �V�H�� �V�L�W�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�D�V�L�R�Q�� �H�W�� �G�X�� �O�R�L�V�L�U���� �8�Q�H�� �U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H��

patriotique va être menée contre ces illustrés à bas prix, dans les deux pays.  

�/�D�� �P�R�U�D�O�H���� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �G�L�V�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�R�P�L�Q�H�Q�W�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �M�X�V�T�X�¶�j��

�O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �6�H�F�R�Q�G�� �(�P�S�L�U�H���� �3�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H���� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �Q�H�� �V�¶�H�I�I�D�F�H�Q�W�� �S�D�V�� �P�D�L�V�� �O�H��

patriotisme lié aux conflits mondiaux constituera une nouvelle finalité. À partir des années 

�������������O�H�V���M�R�X�U�Q�D�X�[���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�R�Q�W���G�H�V���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V���G�H���S�U�R�S�D�J�D�Q�G�H���G�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���V�H�U�D���G�¶�p�Y�H�L�O�O�H�U��

la flamme patriotique chez son jeune lectorat.  

 

������ �'�(�6�� �-�2�8�5�1�$�8�;�� �'�¶�8�1�� �*�(�1�5�(�� �1�2�8�9�(�$�8 : LA PRESSE 

ILLUSTRÉE DU XX e SIÈCLE  

 

�¬�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�+�H�W�]�H�O�� �H�W�� �G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V��français lancent des périodiques 

�S�R�X�U�� �W�H�V�W�H�U���� �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V���� �O�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W�� �I�D�L�U�H�� �S�D�U�D�v�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V��

collections. Ainsi, La Semaine de Suzette (1905-������������ �V�H�U�W�� �G�H�� �E�D�Q�F�� �G�¶�H�V�V�D�L�� �D�X�[�� �U�R�P�D�Q�V�� �T�X�L��

paraîtront dans « la Bibliothèque de Suzette » (1919-1965) et elle propose des récits policiers 

toujours au même public, les « petites filles bien élevées ». 

Au début du XXe siècle, les progrès techniques, la prospérité économique et le 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �P�R�G�L�I�L�H�Q�W�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �/�¶�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D��

prolongation de la scolarité engendrent un nouveau public, populaire, auquel les maisons 

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �H�Q�� �O�D�Q�o�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �F�R�P�P�H��

�S�U�L�Q�F�L�S�D�O���P�R�\�H�Q���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� Tout change en effet en 1904 �D�Y�H�F���O�¶�D�E�D�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�€�W�V���G�X��

�F�O�L�F�K�D�J�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�Q�� �F�R�X�O�H�X�U�V���� �/�H�� �S�U�L�[�� �G�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �W�R�P�E�H�� �j�� �G�L�[���� �Y�R�L�U�� �F�L�Q�T��

centimes pour une dizaine de pages illust�U�p�H�V�����(�Q���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���G�H�V���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���V�R�X�V��

�O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H�� �Y�L�J�Q�H�W�W�H�V���U�D�F�R�Q�W�D�Q�W���X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H���F�R�P�L�T�X�H���� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���R�X���F�D�U�L�F�D�W�X�U�L�V�W�H����

« �O�D���G�L�V�W�U�D�F�W�L�R�Q�����G�p�V�R�U�P�D�L�V�����R�V�H���V�¶�D�I�Iicher sans alibi. » (Ory 1986, p. 470).  
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3.1. �/�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�U�H�V�Ve de distraction en France 

 

Le début du XXe �V�L�q�F�O�H���H�V�W���P�D�U�T�X�p���S�D�U���O�¶�H�[�S�O�R�V�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�H�V�V�H���L�O�O�X�V�W�U�p�H���H�Q���(�X�U�R�S�H���H�W��

�S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���� �H�Q���F�H���G�p�E�X�W���G�X���;�;�H���V�L�q�F�O�H�����X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���V�H���P�H�W��

en place. Celle-�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �O�L�p�H�� �j�� �X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �S�pdagogique ou didactique mais au 

divertissement. Pour certains périodiques comme La Semaine de Suzette, �O�¶�D�P�X�V�H�P�H�Q�W�� �H�V�W��

�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p���G�H���O�¶instruction. 

�/�H���S�D�U�W�L���S�U�L�V���G�L�V�W�U�D�F�W�L�I���V�H���W�U�D�G�X�L�W���S�D�U���O�D���S�O�D�F�H���S�U�L�V�H���S�D�U���O�¶�L�P�D�J�H illustrée. Le pionnier en 

�)�U�D�Q�F�H�� �V�H�U�D�� �O�D�� �6�R�F�L�p�W�p�� �S�D�U�L�V�L�H�Q�Q�H�� �G�H�� �S�U�H�V�V�H�� �2�I�I�H�Q�V�W�D�G�W���� �6�R�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �p�G�X�F�D�W�L�I����

civique ou moral. Son objectif ne vise plus la lecture. Il est économique et industriel : trouver 

�O�D�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �U�H�Q�W�D�E�L�O�L�W�p�� �D�X�S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�� �S�X�E�O�L�F�� �O�D�U�J�H���� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �S�U�R�G�Xit essentiellement distractif. 

Les éditeurs de nouveaux titres vont ainsi appliquer aux enfants les méthodes de la presse à 

grand tirage �����X�Q���F�R�Q�W�H�Q�X���I�D�F�L�O�H���G�¶�D�F�F�q�V���H�W���D�W�W�U�D�F�W�L�I�����X�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����X�Q���S�U�L�[���Eas 

et une promotion agressive. Le parti pris distractif se manifeste par la place accordée à 

�O�¶�L�P�D�J�H���H�W��à la bande dessinée. 

 

 

3.1.1. �'�H�V���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���L�O�O�X�V�W�U�p�V���G�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���H�V�W���G�H���G�L�V�W�U�D�Lre le lecteur 

 

La sortie du Petit illustré (1904-1937), créé par �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �S�D�U�L�V�L�H�Q�Q�H�� �G�¶�p�G�L�W�L�Rn 

Offenstadt, marque �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �G�H�� �G�L�V�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �F�{�W�R�L�H�� �X�Q�H�� �S�U�H�V�V�H��

enfantin�H�� �j�� �D�P�E�L�W�L�R�Q�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶a pas cessé et ne cessera pas �G�¶�H�[�L�V�W�H�U�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�X��

XXe  siècle. Nous verrons que les journaux ne se sont pas seulement modifiés au niveau de la 

mise en page mais aussi au niveau du contenu. L�D�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�H�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H���� �O�D��

production littéraire régresse. Le terme « illustré » �V�H�U�D���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���O�H���Q�R�P���G�R�Q�Q�p���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

�G�H�V���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�H���F�H���W�\�S�H�����T�X�L���Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W���O�¶�L�P�D�J�H���H�W la bande dessinée.  

La bande dessinée repose sur les aventures de héros qui se retrouveront tout au long 

�G�H�V���Q�X�P�p�U�R�V���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q����Le Petit Illustré sort en juin 1904 et constitue, au prix 

de cinq centimes, le premier journal à bon marché, qui s�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���S�X�E�O�L�F���T�X�L���p�W�D�L�W��

auparavant privé de journaux. Par la suite, Offenstadt lance �/�¶�e�S�D�W�D�Q�W�����&�U�L-�&�U�L�����/�¶�,�Q�W�U�p�S�L�G�H��et 

Fillette. Le premier numéro de �/�¶�e�S�D�W�D�Q�W��(1908-1939)  est distribué gratuitement avec le Petit 

Journal le jeudi 9 avril 1908. Il propose des articles, des histoires « où le mauvais goût et 

�O�¶�L�P�P�R�U�D�O�L�W�p�� �I�R�Q�W�� �E�R�Q�� �P�p�Q�D�J�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�H�V�� �J�U�R�V�V�H�V�� �I�D�U�F�H�V�� �p�F�U�L�W�H�V�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �H�Q�� �D�U�J�R�W����
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�>�«�@���¬���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���O�¶�e�S�D�W�D�Q�W�����R�Q���P�H�V�X�U�H���O�D���S�U�R�I�R�Q�G�H���F�D�V�V�X�U�H���T�X�L���H�V�W���H�Q���W�U�D�L�Q���G�H���V�¶�R�S�p�U�H�U���G�D�Q�V��

le paysage de la presse ; le XIXe siècle a vraiment vécu » (Fourment 1987, p. 155). Les 

histoires ne sont pas gouvernées par des préoccupations morales ou pédagogiques. Ainsi, 

�F�D�P�E�U�L�R�O�H�X�U�V���� �Y�R�O�H�X�U�V�� �j�� �O�¶�p�W�D�O�D�J�H���� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �V�D�Q�V�� �V�F�U�X�S�X�O�H�V���� �O�H�V�� �K�p�U�R�V�� �G�H�� �E�D�Q�Ges-dessinées 

�H�W�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �L�P�P�R�U�D�X�[���� �R�Q�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �I�U�R�Q�G�H�X�U�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V��Pieds-Nickelés de 

Louis Forton qui font leur apparition à partir de 1908, dans �/�¶�e�S�D�W�D�Q�W���G�¶�2�I�I�H�Q�V�W�D�G�W���� �/�H�V��

détracteurs de la nouvelle presse multiplieront les attaques, sous �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�U�W�L�F�O�H�V���� �G�H��

�F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�¶�D�I�I�L�F�K�H�V�� �R�X�� �G�H�� �S�U�R�F�q�V���� �H�Q�� �D�F�F�X�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U�� �D�X��

développement de la délinquance juvénile. La société Offenstadt se retrouve ainsi souvent 

citée devant les tribunaux et condamnée. Le 12 juin 191�������O�H���W�U�L�E�X�Q�D�O���G�¶�2�U�O�p�D�Q�V���G�p�F�O�D�U�H que ce 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �Q�X�P�p�U�R�� �R�X�� �X�Q�H�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �E�O�k�P�H�U�� �P�D�L�V��

« �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���W�R�X�W���H�Q�W�L�q�U�H » (cité dans Fourment 1987, p. 161). Le 24 août 1912, le quotidien 

Le Temps dénonce la « contre-éducation » que véhicule les nouveaux journaux et réclame la 

suppression de « �F�H�V���I�H�X�L�O�O�H�V���F�R�U�U�X�S�W�U�L�F�H�V�����S�D�U�p�H�V���G�H�V���S�O�X�V���S�H�U�I�L�G�H�V���D�W�W�U�D�L�W�V���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���L�O�O�X�V�W�U�p�H, 

�F�H�V���V�X�J�J�H�V�W�L�R�Q�V���P�D�O�V�D�L�Q�H�V���>�«�@���S�D�U���T�X�L���V�¶�R�S�q�U�H���X�Q�H���F�R�Q�W�U�H-éducation souvent plus forte que les 

maximes prévu�H�V���S�D�U���O�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���R�I�I�L�F�L�H�O�� » (Fourment 1987, p. 162). 

Face à ces attaques répétées commence à poindre le souhait de constituer un code écrit de 

bonne conduite et de bonne moralité. Une commission est désignée le 30 octobre 1924 afin 

�G�¶ « �p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W�� �p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �j�� �O�D�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q��

concernant les publications obscènes, et plus généralement toutes les manifestations 

licencieuses » (cité dans Fourment 1987, p. 164). Dans son rapport, la commission établit un 

lien entre les journaux visés, les titres de la maison Offenstadt essentiellement, et la 

délinquance juvénile. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �L�O�O�X�V�W�U�p�V�� �H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �V�R�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �Sar 

�G�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���F�R�Q�Q�X�V���W�H�O�V���T�X�¶Arthème Fayard qui, en 1903, publie La Jeunesse illustrée, Albin 

Michel qui lance, en 1910, Le Bon point.  

 

�/�H�V�� �p�G�L�W�R�U�L�D�X�[�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �Q�X�P�p�U�R�V�� �W�H�Q�W�H�Q�W�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H��

�V�D�Q�V���V�¶�H�Q�Q�X�\�H�U���H�W���T�X�H���O�D���U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q���I�D�L�W���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�D�F�W�H���p�G�X�F�D�W�L�I�����/�H���M�R�X�U�Q�D�O���Hst présenté par ses 

�F�U�p�D�W�H�X�U�V���F�R�P�P�H���X�Q���F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�����X�Q���D�P�L���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�R�Q�W��le premier objectif est de le distraire 

en le faisant rire comme le prouve la présence récurrente du verbe amuser et de ses 

synonymes : gaîté, souriant. Le journal a pour fonction de �G�L�Y�H�U�W�L�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���D�X���F�R�X�U�V��

�G�¶�K�H�X�U�H�V�� �T�X�D�O�L�I�L�p�H�V�� �G�H�� �© récréatives » ou « de loisir ». Certes, �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �H�V�W��
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toujours présente mais elle est devenue un objectif secondaire contrairement aux objectifs des 

périodiques des années 1850-1890. 

 

« À nos lecteurs. 
La Jeunesse illustrée �����&�H���Q�R�P���V�H�X�O���L�Q�G�L�T�X�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�R�X�U���Y�R�X�V�����M�H�X�Q�H�V���J�H�Q�V���H�W���M�Hunes filles, que nous 
avons créé �F�H�� �M�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q�� �J�H�Q�U�H�� �W�R�X�W���Q�R�X�Y�H�D�X���� �>�«�@�� �Q�R�W�U�H�� �E�X�W���V�H�U�D�� �W�R�X�M�R�X�U�V���G�H�� �Y�R�X�V�� �G�L�V�W�U�D�L�U�H���� �G�H�� �Y�R�X�V��
procurer, toutes les semain�H�V�����T�X�H�O�T�X�H�V���K�H�X�U�H�V���G�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�����G�H���J�D�v�W�p�����G�H���S�O�D�L�V�L�U���� 
�>�«�@���9�R�X�V���W�U�R�X�Y�H�U�H�]���G�R�Q�F���H�Q���F�H���M�R�X�U�Q�D�O�����X�Q���F�R�P�S�D�J�Q�R�Q���T�X�L���Y�L�H�Q�G�U�D���W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�H�P�D�L�Q�H�V���Y�R�X�V���G�L�Y�H�U�W�L�U���S�D�U��
ses images, vous intéresser par ses récits, vous amuser par ses passe-temps, et peut-être aussi vous 
instruire un peu, mais cela, soyez tranquilles, sans jamais vous ennuyer. » (La Jeunesse illustrée, n°1 du 
1er mars 1903, Paris, Fayard, cité dans Gourévitch 1998, p. 183). 
 
 
�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H���/�¶�$�P�L�� �G�H�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H, Le Bon point tentent de rassurer 

�O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���G�p�Y�R�L�O�H�Q�W���O�H�X�U���I�L�Q�D�O�L�W�p���S�U�H�P�L�q�U�H�����F�H�O�O�H���G�¶�D�P�X�V�H�U�� 

 

« À nos amis lecteurs. À partir du samedi 29 janvier, La Jeunesse moderne devient �/�¶�$�P�L�� �G�H�� �O�D��
jeunesse.  
Ce nouveau titre est tout un programme. Nous voulons donner aux jeunes gens, garçons et fillettes, un 
�D�P�L�� �T�X�L�� �V�D�F�K�H�� �O�H�V�� �D�P�X�V�H�U���� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�U�R�E�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�q�U�H�� �R�X�� �G�X�� �F�K�H�I�� �G�H�� �I�D�P�L�O�O�H���� �F�K�R�V�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �Q�R�X�V��
tenons essentiellement. �>�«�@��La direction. » (�/�¶�$�P�L���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H : Encadré du n°1 du 29 janvier 1910 
(reproduit cité dans Gourévitch 1998, p. 184) 

 
« �>�«�@��Le Bon-Point  �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�U�D�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�P�X�V�D�Q�W�� �V�D�Q�V�� �J�U�R�V�V�L�q�U�H�W�p���� �U�p�F�U�p�D�W�L�I�� �V�D�Q�V�� �H�[�F�H�V�V�L�Y�H�� �Y�X�O�J�D�U�L�W�p����
captivant sans récits malsains. Le journal « qui contentât tout le monde et son père �ª���Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W���S�D�V����Le 
Bon-Point �O�¶�D�� �U�p�D�O�L�V�p�� » (Le Bon-Point amusant, première année, n°1, 16 pages, 5 centimes, Albin 
Michel, 1912 cité dans Gourévitch 1998, p. 184). 
 
 
Soucieux �G�¶�D�E�D�L�V�V�H�U���O�H���F�R�€�W���� �O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V��cherchent des histoires au meilleur prix. Les 

comics14 nord-américains réalisés pour un public adulte ainsi que des publications italiennes 

�O�H�X�U�� �R�I�I�U�L�U�R�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��adventure trip 

désigne le nouveau courant, amorcé en 1929 aux Etats-Unis, de bandes dessinées. Les 

histoires de ces « aventures dessinées �ª�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �X�Q�� �K�p�U�R�V���� �G�R�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �I�R�U�F�H��

�V�X�U�K�X�P�D�L�Q�H�����L�Q�Y�H�V�W�L���G�¶�X�Q�H���P�L�V�V�L�R�Q���W�H�O�O�H���T�X�H���U�H�V�W�D�X�U�H�U���O�¶�R�U�G�U�H���W�U�R�X�E�O�p���S�D�U���O�H�V���I�R�U�F�H�V���G�X���P�D�O�����/�H��

héros passe sans difficulté des temps préhistoriques au Moyen Âge et au cosmos. Les 

�K�L�V�W�R�L�U�H�V���V�R�Q�W���j���O�¶�R�U�L�J�Lne destinées aux adultes.  

Une histoire américaine publiée en France revient à un prix sept fois inférieur à celui 

�G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� En 1934, Paul Winkler reprend ainsi les personnages de Walt Disney 

et lance Le Journal de Mickey. Dans son sillage, la majorité des illustrés français va 

« �V�¶�D�P�p�U�L�F�D�Q�L�V�H�U » afin de conserver leurs lecteurs, attirés par ces nouveaux illustrés venus 

�G�¶�2�X�W�U�H-Altantique. �/�¶�D�Q�Q�p�H�� ���������� �P�D�U�T�X�H�� �X�Q�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�H�V�� �P�L�V�H�V�� �H�Q�� �S�D�J�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H��

                                                 
14 Nous expliquerons le terme comics dans 3.2.2. 
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contenu des journaux subissent une transformation radicale. La bande dessinée �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�H��

dominent les pages des journaux et remplacent l�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���W�U�D�L�W�D�Q�W���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q����

�G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �V�R�F�L�D�O���� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �(�O�O�H�� �U�D�F�R�Q�W�H�� �G�H�V�� �Z�H�V�W�H�U�Q�V�� �D�Y�H�F�� �G�H�V��

cow-boys et Indiens, des histoires de science-f�L�F�W�L�R�Q�����G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���H�W��des histoires policières. 

Les journaux proposent également des jeux, des activités manuelles et des informations sur la 

vie professionnelle. 

Certains journaux vont ainsi changer de titre comme Le petit Illustré qui deviendra As 

ou �/�¶�,�Q�W�U�p�S�L�G�H��qui est rebaptisé Hardi. �/�¶�D�U�U�L�Y�p�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���G�H�V��comics accélère le mouvement 

répressif. �'�¶�D�X�W�U�H�V���� �F�R�P�P�H��Francis et Bayard, résistent à la mode et soulignent leur 

différence en indiquant que le journal est rédigé et illustré par des auteurs et artistes français, 

composé et imprimé par des ouvriers français pour un public de jeunes Français.  

 Dans son éditorial du 6 �P�D�U�V���������������%�D�\�D�U�G���G�p�Q�R�Q�F�H���O�¶objectif de ses concurrents « de 

défranciser les jeunes garçons de France », en les éloignant du patrimoine traditionnel de leur 

pays. Quelques journaux vont, certes, �V�¶�R�X�Y�U�L�U���j���O�D���E�D�Q�G�H���G�H�V�V�L�Q�p�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U��

à la vie en France et dans le monde, en cherchant à présenter un miroir de la société, comme 

La Semaine de Suzette. 

 

 
3.1.2. « Instruire et amuser », La Semaine de Suzette 

 

Amuser, distraire les enfants au cours de leurs heures de loisir, �H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��

�S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�¶�X�Q���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H��lancé par Henri Gautier le 2 février 1905, �T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X�[���I�L�Olettes, 

La Semaine de Suzette, et qui propose, entre autres, des romans. La gaîté du ton et de 

�O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���H�V�W���P�L�V�H���H�Q���D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�$�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R����Instruire semble être 

devenu secondaire :  

 

  « À nos lecteurs, petits et grands. 
Aux un�V���F�R�P�P�H���D�X�[���D�X�W�U�H�V���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���H�Q���H�I�I�H�W��La Semaine de Suzette, la nouvelle publication que nous 
�O�H�X�U���S�U�p�V�H�Q�W�R�Q�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� 
�4�X�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�D-t-elle à nos chères petites lectrices ? 
�'�¶�D�E�R�U�G�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V���� �p�F�U�L�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U�� �k�J�H�� �H�W�� �I�D�L�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �D�X���S�O�X�V�� �Kaut point, soit que les 
�S�p�U�L�S�p�W�L�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �p�P�R�X�Y�D�Q�W�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �H�[�W�U�D�R�U�G�L�Q�D�L�U�H�V�� �V�¶�\�� �G�p�U�R�X�O�H�Q�W�����V�R�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V��
situations les plus amusantes fassent fleurir le rire sur leur gentil minois. 
�3�X�L�V�� �G�H�V�� �L�P�D�J�H�V���� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�L�P�D�J�H�V���� �G�U�{�O�H�V�� �R�X�� �S�L�P�S�D�Q�Wes, qui les amuseront non sans leur apprendre 
�T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���H�Q���S�D�V�V�D�Q�W�����>�«�@ » (La Semaine de Suzette n°1, Henri Gautier, 1905 cité dans Gourévitch 
1998, p. 185). 
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�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �U�p�G�D�F�W�L�R�Q�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W��

�G�¶ « amuser » �P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶ « instruire �ª�����L�O���V�¶�D�J�L�W, certes, de plaire aux fillettes mais aussi de 

plaire à leurs parents : 

 
« �0�D�L�V�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�R�X�W���H�Q�F�R�U�H����La Semaine de Suzette vous indiquera mille gracieux travaux, aisés à 
exécuter �>�«�@��et qui vous seront une charm�D�Q�W�H�� �G�L�V�W�U�D�F�W�L�R�Q���� �>�«�@ �6�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�¶�D�P�X�V�H�U�� �H�W�� �D�X�V�V�L��
�G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�Q���O�H�V���U�H�F�U�p�D�Q�W�����Y�R�V���I�L�O�O�H�V���H�Q�W�U�H���K�X�L�W���H�W���T�X�D�W�R�U�]�H���D�Q�V�����>�«�@ Il leur faut enfin un journal qui leur 
soit un conseiller souriant, en même temps que la distraction charmante des heures de loisir. » (Ibid.). 

 
 

�3�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V�W�L�Q�p�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���L�V�V�X�V���G�¶�X�Q���P�L�O�L�H�X���E�R�X�U�J�H�R�L�V�����F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���H�W��

cultivé, la revue tient quasiment le rôle de seconde mère en éduquant, en rassurant et en 

apportant le rire et la détente. « Son rôle essentiel est en �V�R�P�P�H�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �j�� �O�D�� �Y�L�H�� �H�W�� �j�� �O�D��

société, ces enfants un peu perdues, un peu solitaires, objectif inlassablement poursuivi par les 

responsables du journal » (Couderc 2005, p. 15). 

Le premier éditorial dévoile sa finalité éducative, le journal a pour ambi�W�L�R�Q���G�¶�D�L�G�H�U���j��

faire de la fillette « la femme accomplie que vous rêvez �ª���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �I�R�Q�G�H�U�� �V�D future vie 

�G�¶�D�G�X�O�W�H���V�X�U���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���V�R�O�L�G�H�V���G�R�Q�W���O�H���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�V�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���H�Q�Y�H�U�V���O�H�V���W�U�R�L�V���Y�D�O�H�X�U�V��

de la société : travail, argent et discipline. De tendance chrétienne, l�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H���F�K�H�U�F�K�H���j��

instruire, corriger, divertir et distraire son jeune public féminin, âgé de sept à quatorze ans 

�H�Q�Y�L�U�R�Q�����&�R�Q�V�L�G�p�U�p���S�D�U���O�H�V���D�G�X�O�W�H�V���F�R�P�P�H���X�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W���P�R�U�D�O���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�L�V�S�H�Q�V�p�H���D�X�[��

fillettes, La Semaine de Suzette transmet les principes moraux et religieux tels que 

�O�¶�R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H���D�X�[���D�G�X�O�W�H�V�����O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�L�W�H�V���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V�����G�L�V�W�L�Q�J�X�H���© ce qui se fait » de ce 

�T�X�L�� �Q�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �S�D�V�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �P�H�W�W�D�Q�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�� �U�R�P�D�Q�H�V�T�X�H���� �,�O�� �O�X�L��

apprend les principes et règles que les fillettes devront respecter toute leur vie : ses faiblesses 

sont détaillées, expliquées et condamnées, ses goûts et loisirs, ses habillements, ses amis font 

�O�¶�R�E�M�H�W���G�H���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V�� 

�/�¶�X�Q���G�H�V���P�R�\�H�Q�V���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���S�D�U la rédaction pour séduire son lectorat, le fidéliser et 

rendre la publication rentable, �H�V�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �V�X�L�Y�L�H�� �H�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V��

étroits et directs avec son jeune public en lui faisant plaisir. À partir de 1938, La Semaine de 

Suzette �V�R�O�O�L�F�L�W�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�D�Y�L�V�� �G�H�� �V�H�V�� �O�H�F�W�U�L�F�H�V�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �M�R�X�U�Q�D�O���� �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �L�Q�Y�L�W�p�H�V�� �j�� �p�F�U�L�U�H�� �j�� �O�D��

�U�p�G�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U���G�L�U�H�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�L�P�H�Q�W���� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�U�D�L�H�Q�W���W�U�R�X�Y�H�U�� Parmi les lectrices 

ayant envoyé un courrier à la rédaction, neuf fillettes sont tirées au sort pour classer des 

manuscrits romanesques et décerner le premier « prix de La Semaine de Suzette » le 20 avril 

�������������$�S�U�q�V���O�D���J�X�H�U�U�H�����S�p�U�L�R�G�H���D�X���F�R�X�U�V���G�H���O�D�T�X�H�O�O�H���O�H���M�R�X�U�Q�D�O���F�H�V�V�H���G�H���S�D�U�D�v�W�U�H�����O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���H�V�W��

reprise et évolue de 1947 à 1949. 
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Les illustrés ne sont pas seulement por�W�H�X�U�V���G�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���U�H�O�L�J�L�H�X�[���H�W éducatifs mais 

aussi politiques. 

 

3.2. Développer un esprit national  

 

 Dans les périodes de guerre, le journal devient un support pour transmettre des 

�P�H�V�V�D�J�H�V���S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�V���W�H�O�V���T�X�¶�Dviver �O�¶�D�P�R�X�U���G�H���O�D���3�D�W�U�L�H, armer moralement de futurs soldats 

par le biais de fictions. Ainsi, en 1875, Pierre-Jules Hetzel, Alsacien par son père, choisit de 

réécrire Maroussia, le conte ukrainien de Mme Markowski que Tourgueniev a traduit en 1873 

pour Hetzel. Peu satisfait de la traduction, Hetzel remanie le livre pour q�X�¶�L�O���S�O�D�L�V�H���D�X�[���M�H�X�Q�H�V��

Français et plus particulièrement aux Alsaciens et aux Lorrains en proposant une Maroussia 

�D�O�V�D�F�L�H�Q�Q�H���� �S�H�W�L�W�H�� �-�H�D�Q�Q�H�� �G�¶�$�U�F�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H�� �,�O�� �O�H�� �S�X�E�O�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �0�D�J�D�V�L�Q�� �G�¶�p�G�X�Fation et de 

�U�p�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �G�p�G�L�H�� �j�� �X�Q�H�� �H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�$�O�V�D�F�H : « �-�¶�D�L�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �F�U�R�L�U�H�� �T�X�H�� �F�H�� �O�L�Y�U�H�� �V�H�U�D��

�F�R�P�S�U�L�V���S�D�U���W�R�X�V���O�H�V���F�°�X�U�V���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�V���Y�L�W���O�¶�D�P�R�X�U���G�H���O�D���3�D�W�U�L�H » (cité dans Fourment 1987, 

p. 127).  

 
 
3.2.1. Le journal illustré comme instrument de propagande patriotique pendant les 

guerres  

 

Quand les circonstances le nécessitent, les éditeurs adaptent leurs illustrés pour les 

mettre au service de la nation et développer le patriotisme des jeunes lecteurs. 

Les journaux et albums destinés à la jeunesse exploitent la fibre patriotique. Certains 

�K�p�U�R�V�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�Q�I�O�L�W�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �3�L�H�G�V�� �1�L�F�N�H�O�p�V�� �T�X�L�� �G�H�� ���������� �j�� ���������� �V�R�Q�W��

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�H�� �V�D�E�R�W�D�J�H�V�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�V�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�K�H�I�V�� �D�O�O�H�P�D�Q�G�V�� �H�W�� �D�X�W�U�L�F�K�L�H�Q�V : « Nous 

�V�R�P�P�H�V�� �K�H�X�U�H�X�[�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U�� �Q�R�V�� �Oecteurs que nos trois sympathiques Pieds-Nickelés, 

Ribouldingue, Filochard et Croquignol, ne reconnaissant que leur devoir de Français, se sont 

�H�Q�J�D�J�p�V���G�D�Q�V���O�¶�D�U�P�p�H���G�H�V���F�R�P�E�D�W�W�D�Q�W�V���V�D�Q�V���D�W�W�H�Q�G�U�H���O�H�X�U���R�U�G�U�H���G�H���P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���S�R�X�U���T�X�H���O�H�V��

Boches apprennent à leurs dépens ce que vaut un loustic parisien �ª���� �D�Q�Q�R�Q�F�H�� �O�¶�e�S�D�W�D�Q�W�� �H�Q��

novembre 1914 (cité dans Fourment 1987, p. 195). Le Bon-Point amusant propose dès 1913 à 

ses jeunes lecteurs des histoires ayant pour cadre la guerre de 1870. De 1929 à 1933, le 

journal �S�X�E�O�L�H�� �O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�O�X�� �G�H�� �G�R�X�]�H�� �D�Q�V���� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�$�U�Q�R�X�O�G�� �*�D�O�R�S�L�Q�� ����������-1934) 

�F�R�P�S�O�p�W�p���S�D�U���X�Q�H���R�X���G�H�X�[���S�D�J�H�V���G�H���G�H�V�V�L�Q�V���H�Q���Q�R�L�U���R�X���H�Q���F�R�X�O�H�X�U�V���U�D�F�R�Q�W�D�Q�W���O�H�V���H�[�S�O�R�L�W�V���G�¶�X�Q��

�H�Q�I�D�Q�W���R�X���G�¶�X�Q���V�R�O�G�D�W���I�D�F�H���D�X�[���$�O�O�H�P�D�Q�G�V���� 
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�/�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H���� �S�X�L�V�� �O�¶�2�F�F�X�S�D�Wion et la collaboration du régime de Vichy 

conduisent à une interruption de certaines publications. Des titres disparaissent dès juin 1940. 

Des éditeurs se replient en zone libre tels que la Bonne Presse à Limoges ou �&�°�X�U�V���Y�D�L�O�O�D�Q�W�V��à 

Clermont-Ferrand. La �%�R�Q�Q�H���3�U�H�V�V�H���P�D�U�T�X�H���X�Q�H���U�p�V�H�U�Y�H���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�X���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���G�H���9�L�F�K�\��

alors que �&�°�X�U�V�� �Y�D�L�O�O�D�Q�W�V �V�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �U�p�J�L�P�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�G�R�S�W�H�U�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H��

résistance passive à partir du second semestre 1942. 

�$�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �J�X�Hrres mondiales, La Semaine de 

Suzette �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �j�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �X�Q�� �P�H�V�V�D�J�H�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�� �H�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�W�H�� �j�� �V�R�Q�� �S�X�E�O�L�F : la 

France est présentée comme la mère dont tout enfant peut être fier. À partir de 1939, la 

�U�p�G�D�F�W�L�R�Q�� �P�H�W�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�K�R�U�U�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �Juerre mais encourage, rassure et exhorte à la 

�F�R�Q�I�L�D�Q�F�H���H�W���J�O�R�U�L�I�L�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���H�W���I�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����(�O�O�H���I�R�U�W�L�I�L�H���O�¶�D�P�R�X�U���L�Q�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���G�H���O�D��

France et se repose sur la hiérarchie sociale. 

Quatre albums de Bécassine transmettent des messages patriotiques : Bécassine 

pendant la Grande Guerre (1915), Bécassine chez les Alliés (1917), Bécassine mobilisée 

(1918) et Bécassine chez les Turcs (1919). 

�/�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H���Q�R�X�U�U�L�W���O�¶�R�U�J�X�H�L�O���Q�D�W�L�R�Q�D�O���H�Q���F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W���G�H�V���U�p�F�L�W�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���Q�D�U�U�D�Q�W��

�O�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���Ge tous les âges, soldats anonymes et intrépides ou héros historiques 

�W�H�O�V���T�X�H���1�D�S�R�O�p�R�Q�����/�R�X�L�V���;�,�9�����1�D�S�R�O�p�R�Q�����+�H�Q�U�L���,�9���R�X���-�H�D�Q�Q�H���G�¶�$�U�F�����'�D�Q�V���O�H�V���T�X�D�W�U�H���D�Q�Q�p�H�V��

�T�X�L���V�X�L�Y�L�U�H�Q�W���O�D���V�H�F�R�Q�G�H���J�X�H�U�U�H���P�R�Q�G�L�D�O�H�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�¶�R�X�E�O�L�H�U���O�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���P�D�L�V��

de perpétuer le souvenir du passé commun dans des articles, des anecdotes et nouvelles ainsi 

�T�X�¶�H�Q���S�X�E�O�L�D�Q�W�����D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���I�R�L�V���S�D�U���D�Q�����X�Q���U�R�P�D�Q���T�X�L���G�p�Y�H�O�R�S�S�H���O�H���S�O�X�V���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H���W�K�q�P�H���G�H��

�O�¶�H�Q�I�D�Q�W���U�p�I�X�J�L�p�H���H�W���S�H�U�G�X�H�� 

�$�\�D�Q�W���S�R�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I���G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H��aux fillettes à comprendre les structures de leur pays 

et surtout de leur classe sociale, La Semaine de Suzette évoque des problèmes politiques, 

affiche ses tendances politiques influencées par le chauvinisme. Le religieux est négligé, 

�O�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H�� �S�U�p�I�q�U�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U�� �O�H�V�� �Y�H�U�W�X�V�� �F�D�U�G�L�Q�D�O�H�V���� �O�¶�D�P�R�X�U�� �G�X�� �S�U�R�F�K�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�D�O�W�U�X�L�V�P�H����

Les préceptes et obligations morales constituent des moyens de persuasion politique de 

�O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �J�X�H�U�U�H�V���� �$�X�� �G�p�Q�R�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V���� �O�H�V�� �E�D�Q�G�L�W�V�� �V�R�Q�W��

punis, mis en prison �S�D�U���O�D���S�R�O�L�F�H���T�X�L���U�H�Q�G���O�¶�D�U�J�H�Q�W���D�X�[���K�R�Q�Q�r�W�H�V���J�H�Q�V�����/�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���Y�H�U�W�X�H�X�V�H�V��

connaissent enfin la sécurité. 

�'�R�P�L�Q�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���� �U�D�F�R�Q�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �G�H�� �G�L�V�S�D�U�L�W�L�R�Q�V���� �G�¶�p�S�R�S�p�H�V��

�D�Q�L�P�D�O�L�q�U�H�V�� �R�X�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �j�� �Y�L�V�p�H�� �G�L�Vtrayante ou moralisatrice animées de grands souffles 

�S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�V�����O�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���U�R�P�D�Q�V���Q�¶�D�E�R�U�G�H�Q�W���S�D�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�F�R�O�D�L�U�H�� 
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Au début de la deuxième Guerre mondiale�����O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H���D�X���U�D�O�H�Q�W�L���G�X���I�D�L�W���G�H���O�D��

censure et de la mobilisation. Les bibliothèques scolaires sont ainsi amputées et les élèves 

doivent se grouper et prendre soin de leurs manuels devant la pénurie de papier et le manque 

�G�¶�H�Q�F�U�H�����G�H���F�R�O�O�H�����G�H���I�L�O���H�W���G�H���S�H�D�X���� 

�/�¶�e�W�D�W���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�W���O�H�V���D�X�W�R�U�L�W�p�V���D�O�O�H�P�D�Q�G�H�V���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H����

Les autorités reçoiv�H�Q�W�� �O�H�� �V�R�X�W�L�H�Q�� �G�¶�p�G�L�W�H�X�U�V�� �S�U�L�Y�p�V�� �F�R�P�P�H�� �5�R�E�H�U�W�� �'�H�Q�|�H�O qui propose de 

lancer de nouvelles collections, dont « Vies exemplaires �ª���T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H���K�X�L�W���j��

quatorze ans et leur donne « �G�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���G�H���Y�L�H�V���Y�R�X�p�H�V���D�X���V�D�F�U�L�I�L�F�H�����D�X���G�H�Y�R�L�U�����j���O�¶�H�I�I�R�U�W�� à 

l�¶�K�p�U�R�w�V�P�H  » (Gourévitch 1998, p. 273), qui ont pour objectif de faire connaître aux enfants 

« les ressources morales du terroir, la grandeur de la patrie. » (Dossier du 28 décembre 1940 

�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �D�X�� �&�R�P�L�W�p�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�Y�D�Q�F�H�V�� �D�X�� �F�U�p�G�L�W��national dans Gourévitch 1998, p. 

273). 

 �/�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H���&�°�X�U�V�� �Y�D�L�O�O�D�Q�W�V��et Âmes vaillantes dans les premières 

années du gouvernement de Vichy. 

�&�°�X�U�V�� �9�D�L�O�O�D�Q�W�V��assure le maréchal Pétain du soutien de ses jeunes lecteurs qui leur 

répond le 15 octobre 1941. �6�R�Q���D�S�S�X�L���j���O�D���S�U�R�S�D�J�D�Q�G�H���P�D�U�p�F�K�D�O�L�V�W�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�P�S�W���H�Q���G�p�F�H�P�E�U�H��

1941. �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D�� �0�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �%�R�Q�Q�H�� �3�U�H�V�V�H����Jean-Paul et Marie-

France, ne suivent pas la ligne politique et marquent plus de réserves vis-à-vis des 

orientations de Vichy.  

�¬�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H���� �j�� �O�¶�D�X�W�R�P�Q�H�� ������������Le Jeune Patriote devenu Vaillant et Coq 

hardi �P�D�U�T�X�H���O�D���U�H�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���S�U�H�V�V�H���H�W���G�¶�X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���H�W���P�L�O�L�W�D�Q�W�H�� 

La presse devient �X�Q���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���G�H���S�U�R�S�D�J�D�Q�G�H���F�R�P�P�H���O�¶�L�Q�G�L�T�X�H���O�H���S�U�H�P�L�H�U���Q�X�P�p�U�R���Gu 

journal Fanfan la Tulipe qui évoque le message de Pétain et annonce une explication de celui-

ci dans le discours suivant :  

 

« �(�Q���O�¶�p�F�R�X�W�D�Q�W�����X�Q���F�U�L���G�H���M�R�L�H���D�Y�D�L�W���H�P�S�O�L���O�H���F�°�X�U���G�H���)�D�Q�I�D�Q�����X�Q���L�P�P�H�Q�V�H���H�V�S�R�L�U���O�¶�D�Y�D�L�W���V�R�X�O�H�Y�p�����7�R�X�W���F�H��
que disait ce grand-papa résonnait en lui, non comme des gronderies, mais comme des promesses 
�L�Q�I�L�Q�L�H�V���� �,�O�� �O�X�L�� �V�H�P�E�O�D�L�W�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �S�R�L�W�U�L�Q�H�� �R�•�� �O�D�� �Q�X�L�W�� �G�X�� �G�R�X�W�H�� �V�¶�p�S�D�L�V�V�L�V�V�D�L�W�� �G�H���M�R�X�U�� �H�Q�� �M�R�X�U���� �F�K�D�T�X�H��
�S�K�U�D�V�H���G�X���0�D�U�p�F�K�D�O���R�X�Y�U�D�L�W���X�Q�H���I�H�Q�r�W�U�H�����I�D�L�V�D�L�W���S�p�Q�p�W�U�H�U���G�H���O�¶�D�L�U���S�X�U���H�W���G�X���V�R�O�H�L�O�����&�H���T�X�¶�H�O�O�H���G�L�V�D�L�W�����F�H�W�W�H��
voix, Fanfan lui-�P�r�P�H�� �Y�R�X�V�� �O�H�� �U�D�F�R�Q�W�H�U�D�� �O�D�� �S�U�R�F�K�D�L�Q�H�� �I�R�L�V�� �F�R�P�P�H�� �L�O�� �O�¶�D�� �F�R�P�S�U�L�V���� �F�R�P�P�H�� �Y�R�X�V�� �O�H��
comprendrez vous-mêmes, comme tu le comprendras, toi, son ami, son copain qui lit en ce moment 
Fanfan la Tulipe, le journal de France pour les petits Français. » (Fanfan la Tulipe, ton journal, petit 
Français, pensé, écrit et dessiné par des Français, n°1 du 22 mai 1941 dans Gourévitch 1998, p. 277-8). 
 

 
Nous constatons, avec effroi, que, profitant de la fiction, du personnage qui donne son 

nom à la revue et du lien affectif qui lie le lecteur au périodique, les enfants sont abusés pour 
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�I�D�L�U�H�� �F�R�Q�I�L�D�Q�F�H�� �H�W�� �Y�p�Q�p�U�H�U�� �O�H�� �Y�L�H�L�O�O�D�U�G�� �T�X�L�� �O�H�V�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H���� �/�H�� �F�K�H�I�� �G�¶�p�W�D�W�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �O�H�� �© grand-

papa �ª�� �G�H�� �)�D�Q�I�D�Q�� �H�W���� �S�D�U�� �S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q���� �G�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �F�H�V�V�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�O�H�U : « vous le 

racontera », « tu le comprendras, toi, son ami, son copain » pour le faire participer à sa 

propagande. 

�6�R�X�V�� �O�¶�2�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�����&�°�X�U�V�� �Y�D�L�O�O�D�Q�W�V��et Âmes vaillantes représentent les seuls illustrés 

nés avant la guerre à se développer qualitativement contrairement à leurs concurrents. En mai 

�������������O�H���U�\�W�K�P�H���G�H�V���S�D�U�X�W�L�R�Q�V���V�¶�H�V�W���F�H�U�W�H�V���U�D�O�H�Q�W�L�����O�H�X�U���I�R�U�P�D�W���D���G�L�P�L�Q�X�p���P�D�L�V���L�O�V���U�p�X�V�V�L�Vsent à 

atteindre 143 900 exemplaire�V���W�R�X�V���O�H�V���T�X�L�Q�]�H���M�R�X�U�V�����'�H���O�¶�p�W�p�������������j���O�¶�K�L�Y�H�U���������������O�H�V���L�O�O�X�V�W�U�p�V��

délaissent les discours centrés sur la spiritualité pour entamer une période de politisation qui 

met en valeur les consignes que le maréchal Pétain a données aux écoliers dans son Message 

du 13 octobre 1941, retransmis par Radio-Vichy. Le discours de Pétain, qui est retranscrit et 

�L�O�O�X�V�W�U�p���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���O�H���������R�F�W�R�E�U�H�����L�Q�F�L�W�H���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���U�H�V�S�H�F�W�H�U���W�R�X�W�H���O�¶�D�Q�Q�p�H���G�H��

bonnes résolutions, à ne pas tricher et à créer des ligues de loyauté. Par le biais de la fiction, 

les rédacteurs vont à leur tour encourager leurs jeunes lecteurs à suivre les recommandations 

de Pétain. Les aventures de Jean-�)�U�D�Q�o�R�L�V�����F�K�H�I�� �G�¶�p�T�X�L�S�H��et de Françoise et son équipe sont 

�p�F�U�L�W�H�V���D�I�L�Q���G�¶�L�Q�F�L�W�H�U���O�H�V���M�H�X�Q�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V���j���F�U�p�H�U���G�H�V���O�L�J�Q�H�V���G�H���O�R�\�D�X�W�p���H�Q���O�H�V���L�Q�Y�L�W�D�Q�W���j���U�p�I�O�p�F�K�L�U��

sur les �R�E�V�W�D�F�O�H�V���T�X�¶�L�O�V���U�L�V�T�X�H�Q�W���G�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�� �/�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�V�W���O�H���K�p�U�R�V���G�H�V���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V��

qui paraissent dans les journaux pour la jeunesse et des romans �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�� Certains journaux 

puisent dans le passé glorieux de la France pour remonter le moral de leurs lecteurs. Le 

journal Siroco choisit des héros français, ingénieux, pleins �G�¶�H�V�S�p�U�D�Q�F�H���� �V�D�F�K�D�Q�W�� �D�L�P�H�U�� �H�W��

souffrir tels que du Guesclin, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry et raconte leur épopée. 

Jean-Paul �F�K�R�L�V�L�W���-�H�D�Q�Q�H���G�¶�$�U�F���H�W���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�P�P�H���H�[�H�P�S�O�H���H�W���V�\�P�E�R�O�H���G�H���O�¶�X�Q�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��

en mai 1943.  

 À �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� ������������ �X�Q�� �E�U�X�V�T�X�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �V�H�� �S�U�R�G�X�L�W : le journal �&�°�X�U�V��

vaillants �Q�H���V�R�X�W�L�H�Q�W���S�O�X�V���O�H���P�D�U�p�F�K�D�O���3�p�W�D�L�Q���H�Q���Q�H���O�H���F�L�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�H���I�R�L�V���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�Q�p�H������������

�H�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �I�R�L�V�� �H�Q�� ������������ �j�� �O�¶�Rccasion de la fête des mères. Les journaux présentent un 

�F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �S�O�X�V�� �Q�H�X�W�U�H�� �T�X�¶�D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W�����&�°�X�U�V�� �Y�D�L�O�O�D�Q�W�V prône la paix et, pour illustrer sa 

résolution, choisit de raconter la vie du général Leclerc, présenté comme modèle pour les 

Chrétiens.  

La press�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �F�R�P�P�H�� �V�R�Q�� �D�v�Q�p�H���� �V�¶�H�V�W�� �U�H�W�U�R�X�Y�p�H�� �S�O�R�Q�J�p�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X��

conflit. La fiction est choisie pour transmettre des messages politiques. 

 À la Libération et dans les années 1950, une grande partie des journaux qui ont 

survécu à la pénurie de papier et aux problèmes administratifs reposent essentiellement sur 

des bandes dessinées étrangères qui proviennent de Belgique (Tintin������ �G�¶�,�W�D�O�L�H�� �R�X�� �G�H�V�� �(�W�D�W�V-
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Unis qui diffusent leur comic books. En effet, depuis 1934, les journaux français vont devoir 

faire face à la même concurrence étrangère que les périodiques canadiens francophones, 

venue principalement des Etats-Unis, qui déferle en France sous la forme de bandes 

dessinées. �/�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�V��comics �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�V�� �E�R�Q�� �P�D�U�F�K�p���� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�H�V�V�H��

comm�H�U�F�L�D�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux guerres va provoquer une réaction  qui 

touchera plus largement toute la littérature pour la jeunesse.  

  

 

3.2.2. Lutter contre l�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q���G�H�V��comics au Canada francophone 

 

 Nous reprenons la définition donnée par �/�H�V�� �&�D�K�L�H�U�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�� une revue 

�P�H�Q�V�X�H�O�O�H�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �D�X�[�� �p�G�X�F�D�W�H�X�U�V���� �H�Q�� �R�F�W�R�E�U�H�� ���������� �T�X�L�� �D�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�U�� �F�H�� �T�X�L��

distingue le courant américain du courant européen des comics :  

 

« Nous entendons ici par « comics �ª���� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�� �G�X�� �W�H�U�P�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�V�� �V�X�L�W�H�V��
�G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �H�Q�� �� �L�P�D�J�H�V�� �R�•�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�V�W�� �U�p�G�X�L�W�� �j�� �X�Q�� �P�L�Q�L�P�X�P���� �T�X�H�� �F�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �W�U�L�V�W�H�V�� �R�X�� �J�D�L�H�V����
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���� �G�H�V�� �F�U�L�P�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �L�G�\lles. Cette littérature a suivi des courants 
différents �H�Q�� �(�X�U�R�S�H�� �H�W�� �H�Q�� �$�P�p�U�L�T�X�H���� �H�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �H�O�O�H�� �D�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �E�H�D�X�F�R�X�S��
�S�O�X�V���V�D�L�Q�H�V�����j���F�H�U�W�D�L�Q�V���P�R�P�H�Q�W�V�����T�X�¶�D�X�[���(�W�D�W�V-Unis. » (Les Cahiers 1950, p. 72) 

 

 Dans ce même numéro des �&�D�K�L�H�U�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H, des éducateurs, font 

�O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q �G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H comics�����/�¶�X�Q���G�¶�H�X�[���F�R�Q�F�O�X�W���V�R�Q���U�D�S�S�R�U�W���H�Q���G�R�Q�Q�D�Q�W���V�R�Q���L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q��

générale : « �/�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �J�D�U�G�p�H�� �G�H�V�� �© Comics �ª�� �j�� ������ �V�R�X�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �H�X�� �O�H��

temps de parcourir est un sentiment de pitié pour notre jeunesse étudiante réduite à se repaître 

tous les jours de telles médiocrités » (Les Cahiers 1950, p. 74) 

 Les comics sont désignés comme « la mauvaise presse », expression écrite en 

�P�D�M�X�V�F�X�O�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���U�H�Y�X�H�V���T�X�p�E�p�F�R�L�V�H�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���G�H���F�H�V�V�H���G�H���S�U�R�F�O�D�P�H�U���O�H�X�U���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���� 

 Les défauts que les critiques mettent en évidence sont ceux auxquels les revues 

francophones vont chercher à échapper : une langue pauvre en lexique, des histoires violentes, 

qui défendent les actions de personnages hors-la loi et imaginaires, éloignées de la vie réelle.  

 

« La plupart des « Comics �ª�����T�X�H���M�¶�D�L���S�D�U�F�R�X�U�X�V���P�¶�R�Q�W���S�D�U�X���I�R�U�W���S�H�X���D�S�S�U�R�S�U�L�p�V���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���G�H���Q�R�V���p�F�R�O�H�V��
qui les lisent. 
Ils se divisent en groupes assez bien caractérisés : Romance, Teen-Agers, Sports, Adventure, Detective, 
Crime, Science, Walt Disneys, Joe Palooka Comics, Westerns, etc. 
Les dialogues qui accompagnent les illustrés sont très souvent marqués de « slang �ª�� �>�«�@�� �/�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X��
�W�H�[�W�H���H�V�W���G�¶�X�Q���D�Q�J�O�D�L�V���K�D�E�L�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�R�U�U�H�F�W���H�W���F�R�X�U�D�Q�W�����T�X�R�L�T�X�H���W�U�q�V���S�H�X���Y�D�U�L�p�� 
�>�«�@�� �/�H�V�� �© Romance Comics �ª�� �>�«�@�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �O�D�L�V�V�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�V�� �O�H�F�W�H�X�U�V�� �V�X�U���O�D��
�Q�D�W�X�U�H���G�H�V���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�����O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�D�P�R�X�U�����O�D���S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���j���O�D���Y�L�H�����Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���T�X�H���G�p�S�O�R�U�D�E�O�H���� 
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Les « Detective Comics » mettent généralement beaucoup plus en vedette les ruses et le savoir-faire des 
�E�D�Q�G�L�W�V���T�X�H���O�H���F�R�X�U�D�J�H���H�W���O�¶�K�D�E�L�O�H�W�p des policiers. 
Les « Crime Comics �ª���V�R�Q�W���W�R�X�V���j���U�H�M�H�W�H�U���S�R�X�U���O�D���P�r�P�H���U�D�L�V�R�Q���H�W���G�H���S�O�X�V�����j���F�D�X�V�H���G�H�V���V�F�q�Q�H�V���G�¶�K�R�U�U�H�X�U����
�G�H���W�R�U�W�X�U�H�V���T�X�¶�L�O�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���H�W���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�p�W�D�L�O�O�p�H���G�H�V���S�U�R�F�p�G�p�V���H�P�S�O�R�\�p�V���S�D�U���Oes criminels pour atteindre 
�O�H�X�U�V���I�L�Q�V���H�W���G�p�S�L�V�W�H�U���O�D���S�R�O�L�F�H�����,�O�V���V�R�Q�W���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���E�D�Q�Q�L�V���S�D�U���O�D���O�R�L���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�����>�«�@�� 
Les « Westerns » et « Adventure Comics » sont des plus fantastiques et fantaisistes ; les « Superman 
Comics » mettent le lecteur dans un mo�Q�G�H���S�O�X�V���L�U�U�p�H�O���H�Q�F�R�U�H���H�W���T�X�L���Q�¶�D���J�X�q�U�H���G�H���S�D�U�H�Q�W�p���D�Y�H�F���O�H���Q�{�W�U�H���� 
Les « Comics �ª�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�V�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �:�D�O�W�� �'�L�V�Q�H�\�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �S�O�X�V�� �M�H�X�Q�H�V ; ils sont 
�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V���S�D�U���O�H�X�U���L�Q�J�p�Q�L�R�V�L�W�p�����/�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���W�R�X�W�H���U�H�V�V�H�P�E�O�D�Q�F�H���D�Y�H�F���O�D���U�p�D�O�L�W�p���T�X�R�W�L�G�Lenne empêche 
�O�D�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�p�H�V�� �H�U�U�Rnées, au pont de vue pratique. De plus, ils ne présentent aucune des scènes 
�G�¶�K�R�U�U�H�X�U���H�W���G�H���W�R�U�W�X�U�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���W�U�R�S���V�R�X�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���© Superman, Western, Adventure, Crime 
Comics. ». » (Les Cahiers 1950, p. 73-74). 
 

 Traduits en français, les « comics » américains tels que Mandrake le Magicien, 

Capitaine Tornade, Prince Vaillant, La Souris Miquette, Tarzan et Zorro entre autres, sont 

publiés dans des journaux canadiens-français et véhiculés par des périodiques auxquels sont 

abonnés des enfants.  

 Les critiques sont virulentes. Un éducateur écrit dans les �&�D�K�L�H�U�V���G�¶�D�F�W�L�R�Q���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H :   

 

« Il est inexplicable, et profondément regrettable, que des journaux à mandat religieux continuent 
toujours à publier des insanités aussi notoires, contre lesquelles la hiérarchie nous demande de lutter, et 
malgré la grande responsabilité que cela comporte à cause de la confiance que leur accorde notre public 
catholique. » (Les Cahiers 1950, p. 76). 
 

 Dans un article de Vie française, revue bimestrielle du Conseil de la Vie Française en 

�$�P�p�U�L�T�X�H�����X�Q���P�H�P�E�U�H���G�X���F�R�P�L�W�p���G�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H���G�H���O�¶�$�&�(�/�)15, ancien président des 

Écrivains pour la jeunesse désigne les comics comme « �O�¶�H�Q�Q�H�P�L�� �Q�X�P�p�U�R�� �X�Q »16 de la 

littérature de jeunesse au Canada Français. Guy Boulizon critique principalement le fait que 

« les comics, chez les jeunes lecteurs, déforment tout,  par leurs dessins comme leurs 

histoires », il argumente en donnant une liste de « méfaits » :  

 

« ils faussent leur sens du beau, par un mauvais goût incroyable dans la couleur criarde, dans le dessin 
faussement réaliste et caricatural.  

- ils faussent �O�H�X�U�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�I�I�R�U�W ���� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�D�F�F�R�X�U�F�L�V���� �S�D�U�� �O�D�� �S�X�p�U�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �L�Q�W�U�L�J�X�H�V���� �S�D�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��
abusive des gros plans et des images, qui suppriment tout effort de compréhension. 

- ils faussent leur sens de �O�¶�L�G�p�D�O�� �H�W�� �G�X�� �K�p�U�R�V, en faisant revivre devant eux, des héros pernicieux, 
�S�U�p�W�H�Q�G�X�V���V�X�U�K�R�P�P�H�V�«���V�L���p�O�R�L�J�Q�p�V���G�H���F�H�V���V�X�U�K�R�P�P�H�V���D�X�W�K�H�Q�W�L�T�X�H�V���T�X�L���R�Q�W���I�D�L�W���Q�R�W�U�H���S�D�\�V�� 

ils faussent leur sens de la destinée, vécue sous le regard de Dieu, dans un milieu canadien, par le goût des 
récits exceptionnels, dans un milieu exotique, où tout se passe comme dans un curieux enchaînement 
�G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���P�H�U�Y�H�L�O�O�H�X�V�H�V�� » (Ibid., p. 179-180, en italique dans le texte). 

 

                                                 
15 Association canadienne des éducateurs de langue française. 
16 BOULIZON Guy (1959), « La littérature de jeunesse au Canada Français », Vie française, vol. 13, n° 5-6, 
janvier-février, Canada : Québec, p. 179. 
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Le�V�� �G�p�I�D�X�W�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�W�W�U�L�E�X�H�� �D�X�[��comics font ressortir les valeurs et les objectifs de 

�O�¶�p�O�L�W�H����des premiers écrivains et des premiers périodiques francophones pour la jeunesse dans 

les deux pays. 

 

3.3. Moralisation et protectionnisme  

 

 Nous allons voir qu�H���O�H�V���G�H�X�[���S�D�\�V���V�H���U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�R�P�E�D�W���T�X�¶�L�O�V���P�q�Q�H�Q�W���F�R�Q�W�U�H��

�O�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q���G�H�V��comics.  

 

3.3.1. Lutter contre les Comics avec de « bonnes lectures » au Canada francophone. 

 

En novembre 1920, �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X��est diffusée dans toutes les écoles de la 

Commiss�L�R�Q���V�F�R�O�D�L�U�H���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���G�H���0�R�Q�W�U�p�D�O�����&�(�&�0�����D�X���4�X�p�E�H�F���D�L�Q�V�L���T�X�¶�D�X�S�U�q�V���G�H�V���)�U�D�Q�F�R-

américains, des Franco-ontariens et des Acadiens. 

�(�O�O�H���H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���S�X�E�O�L�p�H���S�R�X�U���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�U���O�H�V��comics américains  �j���T�X�L���O�¶�R�Q���U�H�S�U�R�F�K�H��

de véhiculer des images de violence. Arthur Saint-Pierre, puis Émile Miller qui la dirigèrent 

�M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �G�p�Y�R�L�O�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �V�R�X�F�L�� �G�H�� �S�U�R�S�D�J�H�U�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H��

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V�������,�O���V�¶�D�J�L�W���S�R�X�U���H�X�[���G�H���W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���D�X���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V��

morales et patriotiques en lui proposant des histoires édifiantes, des témoignages de jeunes 

lecteurs, des concours littéraires, des textes de chansons, des poèmes et des romans-

�I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �U�H�S�U�L�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H��

précédente.  

�'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�����/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X encourage ainsi les parents à abonner leurs enfants à la 

revue car elle développe le goût de bonnes lectur�H�V�� �H�W���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �H�O�O�H��interpelle son jeune 

lecteur en lui indiquant les « bonnes lectures �ª���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���S�D�U�F�R�X�U�Lr car « La lecture, la bonne 

�O�H�F�W�X�U�H�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H�� �V�D�L�Q�H�� �O�¶�H�V�W�� �D�X�� �E�R�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H��

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H���K�X�P�D�L�Q » (Vol. 20, n° 8, p. 205 cité dans Pouliot 1997, p. 36) et que les bonnes 

lectures indiquent le chemin du devoir (Vol. 17, n° 6, janvier 1937 cité dans Ibid., p. 36). 

Ainsi, en mars 1921, dans la rubrique consacrée à la lecture du numéro 3, Marraine 

Odile recommande aux lecteurs  Une âme de jeune fille, �O�¶�D�X�W�R�E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�D�L�Q�W�H�� �H�W��

suggère de  « répandre ce livre ainsi que tous les autres livres canadiens qui, par leur contenu 

hautement moral et patriotique, sauront cultiver leurs goûts et élever leurs âmes » (�/�¶�2�L�V�H�D�X��

bleu, vol. 1, n° 3, mars 1921, p. 10 cité dans Ibid., p. 34). Pendant vingt ans, les auteurs de la 
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�U�H�Y�X�H���Q�H���F�H�V�V�H�U�R�Q�W���G�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H�U���O�H�X�U���S�X�E�O�L�F���j���O�L�U�H���T�X�L�Q�]�H���P�L�Q�X�W�H�V���S�D�U���M�R�X�U���G�H���E�R�Q�Q�H�V���O�H�F�W�X�U�H�V����

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�X�[���F�R�P�P�D�Q�G�H�P�H�Q�W�V���G�L�F�W�p�V���j���O�¶�p�F�R�O�L�H�U���H�Q���Y�D�F�D�Q�F�H�V : « tes livres, tu ne 

laisseras que temporairement » et « de bonnes lectures tu feras assez fréquemment » (Vol. 20, 

n° 1-2, août-septembre 1939, p. 13 cité dans Ibid., p. 35) 

 
  

La Ruche écolière se présente comme une revue illustrée pour la jeunesse dont le 

contenu teinté de conservatisme idéologique patriotique se rapproche de celui de �/�¶�2�Lseau 

bleu, sa concurrente. En 1928, Marie-�/�R�X�L�V�H�� �G�¶�$�X�W�H�X�L�O�� �p�Y�R�T�X�H�� �O�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �D�X�[��

deux périodiques �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X :  

 

« ces deux revues, en outre de la valeur morale qui les distingue, développent chez nos enfants le sens 
 �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �H�W�� �O�¶�D�P�R�X�U�� �G�H�V �F�K�R�V�H�V�� �G�H�� �F�K�H�]�� �Q�R�X�V���� �1�R�V�� �p�G�X�F�D�W�H�X�U�V�� �H�W�� �p�G�X�F�D�W�U�L�F�H�V�� �I�R�Q�W�� �G�R�Q�F�� �°�X�Y�U�H�� �X�W�L�O�H�� �H�W 
 patriotique en travaillant avec zèle à en propager la lecture parmi le petit monde de nos écoles. » (cité 
 dans Lemieux 1972, p. 66). 

 

�/�¶�$�E�H�L�O�O�H qui paraît de manière régulière à �S�D�U�W�L�U���G�H���V�H�S�W�H�P�E�U�H�������������M�X�V�T�X�¶�j���V�D���I�X�V�L�R�Q��

avec Hérauts en 1947,  propose les mêmes rubriques que �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X��et  La Ruche écolière 

mais elle se distingue de celles-ci  par son contenu nettement religieux qui est essentiellement 

constitué de prières, de �S�R�q�P�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[���� �G�H�� �O�p�J�H�Q�G�H�V�� �H�W�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �S�L�H�X�V�H�V���� �&�R�P�P�H��

�/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X�����H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �G�L�I�I�X�V�p�H�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� �G�X�� �1�R�U�G : 

Québécois, Acadiens, Franco-Américains et les Franco-Ontariens.  

�/�D���S�U�H�V�V�H���G�¶�R�E�p�G�L�H�Q�F�H���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���H�V�W���D�F�F�H�S�W�p�H���j���O�¶�p�F�R�O�H���F�D�U���H�O�O�H���© satisfait à sa mission 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�¶�p�G�L�I�L�H�U�� » (Pouliot 1997, p. 37). 

�/�D���U�H�Y�X�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H����e année du primaire et elle est distribuée 

dans les institutions régies par les Frères au Canada, en France et aux Etats-Unis.  

 

Quelques mois avant septembre 1925���� �O�H�V�� �)�U�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�� ���)�,�&����

publient un numéro de lancement dans lequel il dévoile leur dessein éducatif :  

 

« [�/�¶�$�E�H�L�O�O�H] veut rester cachée, toute petite, mais active et industrieuse. Tout en gardant le cachet de 
 simplicité qui lui convient, elle prétend cependant vouloir ne rien négliger de ce qui peut édifier, 
 instruire, intéresser et récréer. » (�/�¶�$�E�H�L�O�O�H��n° de lancement hors série, mai 1925, p. 1, cité dans Pouliot 
 1999, p. 370.)  

 

�(�Q�� ������������ �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶ « un credo de la bonne lecture », publié dans la revue, le 

Chanoine Pradel énonce en douze points les dangers moraux engendrés par les « mauvaises 

lectures » :  
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« 5. Je crois que les mauvaises lectures dont aussi pernicieuses �j�� �O�¶�k�P�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�R�L�V�R�Q���D�X�� �F�R�U�S�V�������������-�H��
 �F�U�R�L�V���T�X�H���V�L���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���S�D�U�O�H�U�����L�O�V���U�p�Y�p�O�H�U�D�L�H�Q�W���G�H�V���F�K�R�V�H�V���p�S�R�X�Y�D�Q�W�D�E�O�H�V���W�R�X�F�K�D�Q�W���O�¶�D�S�R�V�W�R�O�D�W���G�H��
 �S�H�U�Y�H�U�V�L�W�p���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���H�[�H�U�F�p���V�X�U���O�H�V���k�P�H�V�� » (�/�¶�$�E�H�L�O�O�H��n° 143, septembre 1939, p. 12-13 cité dans Pouliot 
 1997, p. 36). 

 

Le numéro 5 de janvier 1926 publie la lettre écrite par la rédactrice du journal La 

Presse qui souligne la qualité morale du journal en dénonçant implicitement les Comics : « en 

�X�Q���W�H�P�S�V���R�•���W�D�Q�W���G�H���G�L�V�W�U�D�F�W�L�R�Q�V�����G�¶�H�V�V�H�Q�F�H���G�R�X�W�H�X�V�H���R�X���G�D�Q�J�H�U�H�X�V�H�����V�¶�R�I�I�U�H�Q�W���D�X�[���M�H�X�Q�H�V���J�H�Q�V����

�L�O���H�V�W���E�R�Q���T�X�H���O�¶�R�Q���P�H�W�W�H���j���O�H�X�U���S�R�U�W�p�H���G�H�V���O�H�F�W�X�U�H�V���T�X�L�����V�R�X�V���X�Q�H���I�R�U�P�H���D�J�U�p�D�E�O�H�����O�H�X�U���I�D�V�V�H�Q�W��

�H�Q�W�H�Q�G�U�H���O�¶�D�S�S�H�O���G�X��Bien et du Beau » (cité dans Pouliot 1997, p. 36). 

Suite à la présentatio�Q���G�H���-�D�F�T�X�H�V���&�D�U�W�L�H�U�����O�¶�D�E�E�p���-��-G. Gélinas explique pourquoi il a 

choisi comme « héros » de son récit un personnage historique :  

 

« �(�W�� �F�¶�H�V�W�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �K�L�V�W�R�U�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �H�Q�W�H�Q�G�U�R�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �X�Q�� �S�U�r�W�U�H���� �K�H�X�U�H�X�[�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �F�R�X�S��
 double en montrant le Beau et le Bien dans ces personnages de notre incomparable galerie canadienne : 
 tous des héros, beaucoup de saints » (�/�¶�$�E�H�L�O�O�H��n°6, février 1926, p. 196 cité dans Ibid., p. 37). 

 

Suzanne Pouliot dresse la conclusion suivante, concernant les trois revues : « Les 

revues laïques tentent de développer un esprit national alors que la revue religieuse sert 

�V�X�U�W�R�X�W���G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���j���O�D���Y�L�H���F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�� » (Pouliot 1999, p. 372). 

La responsabilit�p�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �V�H�P�E�O�H�� �F�R�P�P�D�Q�G�H�U��aux auteurs et journalistes un 

comportement éthique qui consiste à exprime�U���X�Q���M�X�J�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���W�H�[�W�H�V���T�X�L���S�U�R�S�R�V�H�Q�W��

�G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �D�X�W�U�H�V�� �T�X�H�� �F�H�X�[�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Y�H�X�W�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V����

Selon Daniel Chouinard, ce serait plutôt « �O�H���P�\�W�K�H���G�H���O�¶�k�J�H���G�H���O�¶�L�Q�Q�R�F�H�Q�F�H�����K�p�U�L�W�p���G�H�V���;�9�,�,�,e 

et XIXe siècles [qui] perdure et cautionne, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, le 

recours à la censure » (Chouinard 1995, p. 4) 

 

La revue �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X (1923), les romans de Marie-Claire Daveluy comme, le 

périodique Hérauts de Fides « se présentent comme des tentatives pour contrer 

�O�¶�H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���O�L�Y�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�W���G�H�V�����F�R�P�L�F�V�����D�P�p�U�L�F�D�L�Q�V�� » (Mativat 1991, p. 86). Afin de 

concurrencer les comics américains, certains éditeurs choisissent de privilégier les bandes 

dessinées. Lancée par Fides en 1944, la revue Hérauts est ainsi la traduction de Timeless 

Topix, produit par la Catechical Guild de Saint Paul aux Etats-Unis. Elle est constituée de 90 

% de bandes dessinées et donnera naissance à des collections de bandes dessinées religieuses 

pour contrer les comics trips américains. Comme pour la revue �/�¶�$�E�H�L�O�O�H���� �+�p�U�D�X�W�V��est 

imprégnée de militantisme chrétien, Fides considère que « �O�L�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���I�L�Q���H�Q���V�R�L�����P�D�L�V��

�S�O�X�W�{�W���X�Q���P�R�\�H�Q���G�¶�D�J�L�U���H�Q���F�K�U�p�W�L�H�Q���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H �>�«�@���F�K�H�]���)�L�G�H�V�����O�H���O�L�Y�U�H���H�V�W���D�X�W�D�Q�W���X�Q���R�X�W�L�O��
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culturel q�X�¶�X�Q�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �G�¶�p�Y�D�Q�J�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �F�R�P�P�H�� �H�Q�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �W�L�W�U�H�V�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V��

"Figures angéliques" (1952), "Aventuriers du ciel" (1958) et "Les Gloires oubliées" (1958)» 

(Pouliot 2005, p. 216). 

 

Alors que nous nous étions intéressée aux trente premières années de La Semaine de 

Suzette, nous allons nous intéresser aux « bonnes lectures » que le périodique propose à ses 

lectrices, à partir des années 1950. �¬���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���V�L�[���D�Q�Q�p�H�V���G�H���J�X�H�U�U�H�����O�D���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q de 

La Semaine de Suzette a toujours reposé sur le principe des deux romans publiés 

simultanément et par épisodes dans chaque numéro. Les nouvelles, �O�R�Q�J�X�H�V���G�¶�X�Q�H���G�H�P�L-page 

à deux pages, complètent cette composition ainsi que différentes rubriques qui ne présentent 

pas de textes de fiction : courrier, conseils pratiques, jeux divers, etc., puis, à partir des années 

1950, un roman-photo. La hiérarchie catholique condamne la littérature de pure distraction 

qui présente, sous forme de feuilletons publiés dans des revues populaires telles que 

�/�¶�2�X�Y�U�L�H�U��ou Veillée et chaumière, des aventures avec crimes, enlèvements sans réflexions 

morales ni conclusions vertueuses. Les romans qui mettent en scène des enfants, montrent 

comment ceux-ci �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�L�G�H�U�� �O�H�X�U�� �I�D�P�L�O�O�H�� �R�X�� �D�X�W�U�X�L���� �D�I�I�U�R�Q�W�H�U�� �O�¶�D�G�Y�H�U�V�L�W�p�� �H�Q�� �V�H�� �P�R�Q�W�U�D�Q�W��

�F�R�X�U�D�J�H�X�[���H�W���H�Q���D�\�D�Q�W���O�H���V�H�Q�V���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H���H�W���G�H���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U��  

 

 

3.3.2. Une presse nationaliste française pour lutter contre les comics 

 
 

�/�H���V�R�X�F�L���G�¶�D�E�D�L�V�V�H�U���O�H�V���F�R�€�W�V���S�R�X�V�V�H���O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���j���U�H�F�K�H�U�F�K�H�U���Ges histoires au meilleur 

prix. À partir des années 1930, ils puiseront dans le fonds des comics américains ainsi que 

dans celui des éditeurs italiens. En 1929, Paul Winkler transforme le marché de la presse pour 

�O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�W���O�D���E�D�Q�G�H���G�H�V�V�L�Q�p�H���H�Q���F�U�p�D�Q�W���O�¶�D�J�H�Q�F�H���G�H���S�U�H�V�V�H��américaine Opera Mundi. Le 21 

octobre 1934 paraît le premier numéro du Journal de Mickey dont le tirage atteint rapidement 

les cinq cent mille exemplaires. La nouvelle publication ouvre aux jeunes Français le domaine 

des bandes dessinées étrangères et plus précisément américaines. Les personnages de Walt 

Disney conquièrent le public français. Pour conserver leurs lecteurs, les journaux plus anciens 

�H�V�V�D�L�H�Q�W���G�H���V�¶�D�G�D�S�W�H�U���H�Q���F�R�S�L�D�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���F�H�V���Q�R�X�Y�H�D�X�[���L�O�O�X�V�W�U�p�V���� 

Les magazines français, essentiellement catholiques tels que �&�°�X�U�V�� �Y�D�L�O�O�D�Q�W�V����

Bernadette, Bayard, etc., cherchent à lutter contre le « poison » américain qui a envahi la 

presse pour enfants et parlent de « défrancisation ». En les lisant, les jeunes Français ne sont 
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plus en contact avec le « patrimoine �ª�� �G�H�� �O�H�X�U���Q�D�W�L�R�Q���� �W�H�O�� �O�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�Dire illustré Bayard qui 

est écrit et dessiné par des Français « veut faire de ses lecteurs de bons Français » : 

 
«  Il y a des gens qui se sont donné comme objectif de défranciser les jeunes garçons de France en leur 
�L�Q�F�X�O�T�X�D�Q�W�� �G�H�V�� �I�D�o�R�Q�V�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �H�W�� �G�¶�D�Jir qui les éloignent peu à peu et insensiblement du patrimoine 
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H�����>�«�@���&�H���S�R�L�V�R�Q�����G�R�Q�W���L�O���I�D�X�W���J�D�U�G�H�U���W�R�X�V���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H���)�U�D�Q�F�H�����O�H�X�U���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p��
sous des couleurs chatoyantes par des journaux illustrés aux histoires sans morale, aux gravures 
graveleuses, aux propos malsonnants. �&�H�V���M�R�X�U�Q�D�X�[���S�X�O�O�X�O�H�Q�W���S�D�U�W�R�X�W�����H�W���L�O�V���P�R�G�L�I�L�H�Q�W���O�¶�k�P�H���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��
de France, qui, trop confiants et souvent ignorants du danger���� �R�X�Y�U�H�Q�W�� �W�R�X�W�� �J�U�D�Q�G�V�� �O�H�X�U�� �F�°�X�U�� �H�W�� �O�H�X�U��
esprit à leur pernicieuse influence. » (Bayard, numéro du 6 mars 1938). 

 

En 1934, les journaux pour la jeunesse écrits et rédigés par des Français ne sont plus 

�T�X�¶�X�Q�H�� �© minorité nationale » (30 à 35 %). �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �+�D�F�K�H�W�W�H��

exploitent les succès des héros de bandes dessiné�H�V�� �L�V�V�X�V�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V��

Éditions Gautier-Languereau résistent en maintenant leur hebdomadaire La Semaine de 

Suzette qui continue à publier, sous forme de feuilleton, les romans qui sont ensuite édités en 

volume dans la collection « La Bibliothèque de Suzette ». �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �F�K�H�U�F�K�D�Q�W���j�� �O�X�W�W�H�U��contre 

�O�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q���H�W���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�D���S�U�H�V�V�H���p�W�U�D�Q�J�q�U�H jugée néfaste, colonisation dominée par �O�¶�,�W�D�O�L�H��

et les Etats-Unis, que sera votée la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Au 

l�H�Q�G�H�P�D�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H���� �O�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�� �G�H�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �V�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�� �G�H�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�D�Y�D�Q�W-guerre, les 

bandes dessinées occupent la majorité des pages.  

Les enfants sont présentés comme une cible particulièrement influençable et 

inconsciente du danger que peuvent avoir sur elle des livres.  

Georges Sadoul rappelle que le journal est un objet important car il intervient dans la 

�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q :  

« �/�H�� �M�R�X�U�Q�D�O�� �H�Q�I�D�Q�W�L�Q�� �D�F�K�H�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�O�L�H�U�� �K�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �R�X�� �G�H�V��

parents, lu souvent en cachette de ceux-�F�L�����H�V�W���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���F�D�S�L�W�D�O���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���H�Q�I�D�Q�W�L�Q���R�•���V�H��

�I�D�E�U�L�T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���G�H���G�H�P�D�L�Q�� »17.  

 
Dans leur page de présentation, les rédacteurs de journaux et de magazines pour 

enfants  �V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �P�R�U�D�O�H�V�� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�Oles afin de rassurer 

les parents. 

�'�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�p�V�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�V���� �Jarantir et protéger la morale de la 

jeunesse devient un argument dominant dans les discours des éditeurs, des auteurs et une 

préoccupation politique. Un projet de loi prévoie �D�L�Q�V�L�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

                                                 
17 SADOUL Georges (1936), Ce que lisent vos enfants. La presse enfantine en France, son histoire, son 
évolution, son influence, ¨B.E., cité dans Gourévitch 1998, p.  261. 
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Presse et de la Jeunesse qui assurera « le contrôle moral et familial » en ne favorisant que les 

publications qui auront pour objectifs de « distraire, instruire et surtout éduquer » leurs jeunes 

lecteurs. �%�L�H�Q���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���V�R�L�W���S�D�V���Q�R�P�P�p�H�����F�¶�H�V�W���E�L�H�Q la presse américaine avec ses « apaches 

et gangsters » �T�X�H���O�¶�R�Q���V�R�X�K�D�L�W�H���D�Qnihiler :  

 

« Ces dispositions peuvent encore bien moins être appliquées à certains journaux illustrés pour les 
enfants, sans aucune valeur intell�H�F�W�X�H�O�O�H�� �R�X�� �P�R�U�D�O�H���� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�P�H�Q�W�D�E�O�H�� �L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H��
artistique, et qui diffusent à très grande échelle dans la jeunesse de notre pays, dans des buts uniquement 
�F�R�P�P�H�U�F�L�D�X�[�����G�¶�L�Q�Y�U�D�L�V�H�P�E�O�D�E�O�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�¶�D�S�D�F�K�H�V���H�W���G�H���J�D�Q�J�V�W�H�U�V���� 
Enfants, jeunes gens et jeunes filles ne possèdent pas encore la maturité nécessaire pour choisir, en 
connaissance de cause, et pour rejeter les lectures abêtissantes ou déprimantes. Le présent projet de loi a 
�S�R�X�U���R�E�M�H�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H���G�H���O�D���-�H�X�Q�H�V�V�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�H�� �P�H�U�F�D�Q�W�L�V���V�D�Q�V���L�G�p�D�O���H�W���V�D�Q�V��
scrupules que rien ne qualifie pour distraire, instruire, ni surtout éduquer la Jeunesse. » (Projet de loi 
�p�O�D�E�R�U�p�� �S�D�U�� �O�H�� �&�D�U�W�H�O�� �G�¶�$�F�W�L�R�Q�� �P�R�U�D�O�H�� �H�W�� �U�H�P�L�V�� �H�Q�� �R�F�W�R�E�U�H�� ���������� �j�� �O�D�� �'�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H�� �O�D�� �)�D�P�L�O�O�H�� �H�W�� �D�X��
Secrétariat général de la Jeunesse cité dans Gourévitch 1998, p. 263). 

 
 

Les attaques peuvent aussi être explicites, par exemple, contre �O�¶�K�Hbdomadaire illustré 

Le Journal de Mickey. �/�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H���D���p�W�p fondé et dirigé par un Hongrois naturalisé qui, à 

renfort de publicité, a lancé le premier numéro, le 21 octobre 1934. Dans le numéro du 15 mai 

1936 de La Revue des lectures, Jean de Lardelec �D�I�I�L�U�P�H�� �T�X�¶ « il doit être rigoureusement 

�E�D�Q�Q�L���G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���H�W���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V�����5�H�V�S�H�F�W���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���)�U�D�Q�F�H���G�¶�D�E�Rrd ! » (Jean 

de Lardelec Jean [pseudonyme collectif pour La Revue des lectures], La Revue des lectures du 

15 mai 1936, cité dans Gourévitch 1998, p. 260). 

�*�H�R�U�J�H�V���6�D�G�R�X�O���U�D�S�S�H�O�O�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H��des journaux français tels �/�¶�,�Q�W�U�p�S�L�G�H��et le Journal 

des Voyages qui ont été écrits et dessinés « dans [leur] totalité par des Français » et dans 

lesquels  

« se �S�H�U�S�p�W�X�D�L�H�Q�W���G�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���Y�H�Q�X�H�V���G�¶�e�S�L�Q�D�O���R�X���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�Dture romantique, ces 
hommes et ces traditions formaient une base solide sur laquelle un jour pouvait être tentée la rénovation 
de la littérature enfantine.  

�'�H�U�U�L�q�U�H�� �O�H�V�� �L�Q�Q�R�F�H�Q�W�H�V�� �I�L�J�X�U�L�Q�H�V�� �j�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�� �H�W�� �T�X�H�� �S�X�E�O�L�H�Q�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��
groupes et trusts de presse, se profile parfois la hideuse silhouette de Hearst, magnat de la presse, de la 
�U�D�G�L�R�����G�X���F�L�Q�p�P�D���D�P�p�U�L�F�D�L�Q�����O�¶�K�R�P�P�H���T�X�L���D���I�R�Q�G�p���V�D���I�R�U�W�X�Q�H���V�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�F�D�Q�G�D�O�H���H�W���G�X���Y�L�F�H�����O�H��
�S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G���H�Q�Q�H�P�L�� �T�X�¶�D�L�W���O�D���)�U�D�Q�F�H���D�X�[��États-�8�Q�L�V�� ���L�O���H�V�W�� �L�Q�W�H�U�G�L�W���G�H�� �V�p�M�R�X�U���F�K�H�]�� �Q�R�X�V������ �O�¶�D�G�Y�H�U�V�D�L�U�H�� �O�H��
plus acharné de la démocratie rooseveltienne, le propagandiste le plus éhonté enfin dans son pays et 
�G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���G�¶�+�L�W�O�H�U���H�W���G�X���I�D�V�F�L�V�P�H�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�Q�R�F�H�Q�W�H���V�R�X�U�L�V���S�H�X�W���F�D�F�K�H�U�����G�D�Q�V���V�R�Q���R�P�E�U�H����
un grand fauve hitlérien. » (Georges Sadoul, Ce que lisent vos enfants. La presse enfantine en France, 
son histoire, son évolution, son influence, B.E., 1936, cité dans Gourévitch 1998, p. 261). 
 
Dans les années 1950, la presse enfantine concurrence le livre. Une campagne est 

déclenchée contre les versions françaises des comics américains comme Donald, Bugs Bunny 

qui rivalisent avec la presse illustrée belge ou française telles que Tintin et Spirou et la presse 

militante, �9�D�L�O�O�D�Q�W�����&�°�X�U�V���9�D�L�O�O�D�Q�W�V����Francs-Jeux. 
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�(�Q�� ������������ �R�Q�� �H�V�W�L�P�H�� �T�X�H���� �F�K�D�T�X�H�� �V�H�P�D�L�Q�H���� �S�O�X�V�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �R�Q�W�� �W�Hnu 

�H�Q�W�U�H���O�H�V���P�D�L�Q�V���X�Q���L�O�O�X�V�W�U�p�����8�Q���W�H�O���V�X�F�F�q�V���V�R�X�O�q�Y�H���O�H���P�p�F�R�Q�W�H�Q�W�H�P�H�Q�W���G�¶�p�G�X�F�D�W�H�X�U�V�����G�H���S�D�U�H�Q�W�V��

�H�W���G�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H���M�H�X�Q�H�V���T�X�L���G�¶�X�Qe �S�D�U�W���F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W���O�D���V�X�S�U�p�P�D�W�L�H���G�H���O�¶�L�P�D�J�H��

sur le texte et la mise en scène de héros ou de situations immorales���� �)�D�F�H�� �j�� �O�¶�D�I�I�O�X�[�� �G�H�V��

illustrés étrangers, on réclame des textes qui garantiront « le respect des enfants ». Le 

�W�U�D�X�P�D�W�L�V�P�H�� �G�H�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H�� �Y�D�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�U�� �O�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �© dangereuses ». 

�/�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �U�p�X�Q�L�H�V�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q�H législation spécifique aux publications 

destinées à la jeunesse soit votée. 

 

 

3.3.3. La Loi française sur les publications destinées à la jeunesse du 16 juillet 1949 

 
 

�/�¶�X�Q�D�Q�L�P�L�W�p�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �G�p�Q�R�Q�F�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H�� �Y�H�Q�X�H�� �G�H�V�� �e�W�D�W�V-Unis souhaite 

com�E�O�H�U�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�q�J�O�H�� �S�R�X�U���I�D�L�U�H�� �R�E�V�W�D�F�O�H�� �j�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�[�W�H�V�� �H�W�� �G�¶�L�P�D�J�H�V�� �Q�R�Q��

conformes à la morale et contraires aux principes qui doivent présider à la formation et à 

�O�¶�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� 

Réclamée par les éducateurs et les politiques, tant sur la plan moral que sur le plan 

économique, la réglementation aboutit à la Loi du 16 juillet 1949 qui crée une commission, 

chargée de surveiller les publications destinées à la jeunesse. La décision du parlement de 

doter la presse enfantin�H�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �F�D�G�U�H�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H la disparition du magazine 

Tarzan en mai 1952 :  

 
« Article 1 : Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou 
non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées 
aux enfants et aux jeunes. 
Article 2 : �/�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �Y�L�V�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� �Q�H�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �F�R�P�S�R�U�W�H�U�� �D�X�F�X�Q�H�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �D�X�F�X�Q�� �U�p�F�L�W����
aucune chronique, aucune rubrique présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, 
la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche et tous actes qualifiés : crimes ou délits de nature à 
�G�p�P�R�U�D�O�L�V�H�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���R�X���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�� » (Journal officiel du 16 juillet 1949 cité dans Gourévitch 1998, p. 
316) 
 

La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications, destinées à 

�O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W���j���O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H, est instituée au ministère de la justice. La première publication, 

�Y�L�F�W�L�P�H���G�H���O�D���O�R�L�����V�H�U�D���O�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H��Tarzan qui, en mai 1952, à qui on retire son « certificat 

�G�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q » et qui finira par disparaître. Les reproches principaux portent sur la nudité du 

�K�p�U�R�V���� �V�R�Q�� �D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�H�Q�U�D�F�L�Q�H�P�H�Q�W���I�D�P�L�O�L�D�O�� �H�W�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �M�R�X�U�Q�D�X�[�� �U�H�F�H�Y�U�R�Q�W���G�H��
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la part de la commission des avertissements. Par la suite, on ajoutera aux interdictions le 

racisme, les préjugés ethniques et la violence. 

�/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W�� �V�X�U�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �S�H�U�P�H�W���� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�D��

�F�H�Q�V�X�U�H���� �G�H�� �E�O�R�T�X�H�U�� �O�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �S�D�U���O�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�V���� �(�O�O�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U 

des positions idéologiques moralisantes pour la Droite ou plus politiques pour le Parti 

Communiste Français qui voit dans ce protectionnisme éditorial un moyen de lutter contre 

�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�H���D�P�p�U�L�F�D�L�Q��  

En 1955 et 1958, la commission de surveillance publie deux autres rapports dans 

�O�H�V�T�X�H�O�V�� �H�O�O�H�� �H�V�W�L�P�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�R�L�� �D�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �D�S�S�U�p�F�L�D�E�O�H�V�� Les 

rédacteurs du rapport de 1955 reprochent à certains éditeurs de continuer à privilégier la 

Bande dessinée et de proposer un texte réduit qui traite de violence et racisme. Ils dénoncent 

la succession de faits « sans lien logique » : �O�H���P�D�Q�T�X�H���G�¶�p�P�R�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�����O�¶�D�E�V�H�Q�F�H 

de réalisme �G�H�� �O�¶�D�W�P�R�V�S�K�q�U�H�� �I�L�F�W�L�Y�H�� �© qui ne se rattache à aucun milieu social », la 

présentation de �I�R�U�P�H�V���G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H discutables. Ils évoquent la « vulgarité des 

expressions, des attitudes et des propos » et soulignent que « le manque de sérénité, 

�G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �Y�U�D�L�H���� �O�H�V�� �H�[�F�q�V�� �G�H�� �E�U�X�W�D�O�L�W�p » �Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�� �X�Q�� �F�O�L�P�D�W�� �L�U�U�p�H�O�� �H�W�� �P�R�U�E�L�G�H�� �Y�R�L�U�� �G�¶une 

tendance sadique néfaste au jeune public (cités dans Fourment 1987, p. 327-328). 

 

�/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�Q�� �L�P�D�J�H�V�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�� �V�H�V�� �S�D�U�W�L�V�D�Q�V�� �H�W�� �O�D�� �%�D�Q�G�H�� �G�H�V�V�L�Q�p�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �X�Q�� �J�U�D�Q�G��

succès avec les albums de Tintin. La loi jouera ainsi un grand rôle dan�V���O�¶�H�X�U�R�S�p�D�Q�L�V�D�W�Lon de 

la bande dessinée qui avait été longtemps confondue avec les comics. 

 

 Le tournant des années 1960 voit la réorganisation des publications pour la jeunesse 

avec des genres extrêmement diversifiés :  

 

  « �8�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �S�U�H�V�V�H���� �V�X�S�S�R�U�W�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �Lntellectuel, qui doit beaucoup aux discours 
 alarmistes sur la lecture menacée par les médias a « produit une sorte de consensus inédit : la lecture est 
 �G�H�Y�H�Q�X�H���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���H�Q���V�R�L���H�W���P�L�H�X�[���Y�D�X�W���O�L�U�H���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�R�L���T�X�H���Q�H���S�D�V���O�L�U�H�� » (Hébrard,  Chartier, 2000, 
 p. 75) 
 

 L�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �S�X�L�V�� �G�H�� �O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W, en fonction des étapes de son 

évolution, �L�P�S�O�L�T�X�H�� �G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H�U�� �G�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �j�� �X�Q�� �S�X�E�O�L�F�� �L�Q�G�p�I�L�Q�L���� �2�Q��

choisit ainsi de privilégier un découpage par âge en distinguant les « petits » (âgés de deux à 

six ans), les « enfants » (de sept à onze ans), les « pré-adolescents » (douze à quatorze ans) et 

les « adolescents �ª�����G�H���T�X�L�Q�]�H���j���O�¶�k�J�H���D�G�X�O�W�H���� 
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 La Bonne Presse édite des journaux pour enfants depuis 1895, rebaptisée Bayard 

Presse, elle va proposer un mensuel pour les très jeunes en 1966, �3�R�P�P�H���G�¶�$�S�L���� 

 Elle crée des comités de lecture et fait tester les histoires, les illustrations dans les 

�M�D�U�G�L�Q�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�� La presse française va se diversifier. Vers 1962, une presse pour Adolescents 

est lancée. 

 Les magazines de lecture représentent des produits qui se rapprochent le plus du livre 

�G�H�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �S�D�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�¶�\�� �W�L�H�Q�W�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �H�W�� �V�R�Q�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�X�U�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H��

�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���E�L�H�Q de presse, par la périodicité et la variété 

des contenus proposés: jeux, dossiers, activités pratiques et bandes dessinées���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

complète constitue la rubrique principale en occupant la partie la plus importante du journal.  

 Des groupes de presse comme Bayard Presse lancent dans les années 1970 des 

journaux-lecture qui proposent un récit complet. En 1972, Bayard Presse inaugure la formule 

avec �/�H�V���%�H�O�O�H�V���+�L�V�W�R�L�U�H�V���G�H���3�R�P�P�H���G�¶�$�S�L���T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���k�J�p�V���G�H���G�H�X�[���j���V�L�[���D�Q�V����

�/�¶�H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���H�V�W���W�H�O���T�X�¶�L�O���F�R�P�S�O�q�W�H���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���D�Y�H�F��le mensuel �-�¶�D�L�P�H���O�L�U�H��(1977) qui donne 

aux enfants, âgés de cinq à dix ans, un « vrai roman �ª���G�¶�X�Q�H���F�L�Q�T�X�D�Q�W�D�L�Q�H de pages, puis avec 

le mensuel Je Bouquine pour les dix-quatorze ans et, pour les plus jeunes, Les Premières 

Hi�V�W�R�L�U�H�V�� �G�H�� �3�R�S�L���� �0�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �-�¶�D�L�P�H�� �O�L�U�H et Maximum. Les histoires sont publiées en 

volume dans des collections du même éditeur. Fleurus lance également ses propres journaux-

lecture (�0�L�O�O�H���H�W���8�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H�V���� �-�H���O�L�V���G�p�M�j���� �-�H���O�L�V���G�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V���Y�U�D�L�H�V���� �3�¶tites Sorcières) ainsi 

que Milan �����-�¶�D�S�S�U�H�Q�G�V���j���O�L�U�H�����0�R�L���M�H���O�L�V�����/�H�V���$�Y�H�Q�W�X�U�L�H�U�V����soit au total une douzaine de titres.  

 Dès 1978, le tirage de �-�¶�D�L�P�H�� �O�L�U�H est de cent dix mille exemplaires, cent quarante 

�P�L�O�O�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H ; le périodique est diffusé dans les bibliothèques et dans beaucoup de 

classes il est sans doute un support contraignant pour les auteurs et les illustrateurs mais « il 

�Y�D�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �G�H�V�� �O�H�F�W�H�X�U�V�� �O�j�� �R�•�� �S�H�X�� �G�¶�p�G�L�W�H�X�U�V�� �S�D�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �O�H�V�� �D�W�W�H�L�Q�G�U�H���� �-�¶�D�L�P�H�� �O�L�U�H��est 

�O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�X���O�L�Y�U�H���H�Q���N�L�R�V�T�X�H���H�W���H�Q���D�E�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���F�D�U���V�¶�L�O���V�H���Y�H�Q�G�� �F�R�P�P�H�� �X�Q���M�R�X�U�Q�D�O�����-�¶�D�L�P�H��

lire �V�H�� �J�D�U�G�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �O�L�Y�U�H���� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �V�X�U�� �V�D�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �U�X�E�U�L�T�X�H�� �H�W�� �Q�H�� �I�D�L�W��

�T�X�H���E�L�H�Q���S�H�X���G�H���S�O�D�F�H���j���O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p » (Lallouet 2005, p. 71). Dans les années 1980, il devient le 

premier magazine jeunesse français. 

 En mars 1990, Bayard-Presse lance ses premières collections de poche. Dès 1989, 

Jean-Claude Dubost restructure le groupe en mettant en place un plan de développement du 

livre qui mise sur la grande diffusion et sur les coéditions internationales.  

 Dans son magazine pour adolescents Je Bouquine puis, dans sa collection de poche 

« Les Romans de Je Bouquine », Bayard-Presse fait appel à des auteurs reconnus tels que 
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Marie-Aude Murail, Anna Gavalda, Marie Desplechin, François Sautereau et Christian 

Grenier. 

 Jean-Marie Charron distingue une presse « éducative » avec plus de soixante-quinze 

titres dont les thématiques varient selon les sensibilités éditoriales, se voulant être en prise 

avec la construction morale, affective, psychologique comme la presse religieuse chez Bayard 

Presse et Fleurus ou intellectuelle.  

 

 

CONCLUSION 

 

 �'�H�� �Q�R�W�U�H�� �V�X�U�Y�R�O�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���� �Q�R�X�V�� �G�p�J�D�J�H�R�Q�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�R�L�Q�W�V���� �/�H�V��

�S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�p�G�X�T�X�H�U�� �H�W�� �G�¶�L�Q�V�W�Uuire les enfants en les 

�D�P�X�V�D�Q�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�D�� �Y�R�L�H�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �U�p�D�O�L�V�W�H�V�� �H�W�� �P�R�U�D�O�L�V�D�Q�W�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �K�p�U�R�V�� �H�V�W�� �X�Q��

enfant.  

 Au XIXe siècle, les périodiques français ont accueilli les premiers romans pour 

enfants, sous forme de feuilletons afin de fidéliser leur lectorat. Au Québec, le même 

phénomène se produit, quelques décennies plus tard, dans les années 1920 : la première revue 

québécoise accueille le premier roman « à suivre » pour la jeunesse, qui met en scène des 

enfants.  

 Notre constat est �T�X�¶�p�G�X�T�X�H�U, �L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�L�Y�H�U�W�L�U���V�¶�H�Q�W�U�H�P�r�O�H�Q�W���O�H���S�O�X�V���V�R�X�Y�H�Q�W au sein 

�G�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �V�X�S�S�R�U�W��et que les variations, �T�X�L�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�Q�W�� �X�Q�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� résident 

�G�D�Q�V���O�D���S�U�L�R�U�L�W�p���T�X�H���O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���D�F�F�R�U�G�H�Q�W���j���O�¶�X�Q���R�X���j���O�¶�D�X�W�U�H���G�H�V���D�[�H�V�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

découvert que, au cours des temps de guerre, le périodique devient un instrument de 

propagande ; �O�¶�p�G�L�W�H�X�U profite dès lors du lien affectif que le jeune lecteur a noué avec le 

support �S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�O�O�D�E�R�U�H�� �j�� �V�D�� �F�D�X�V�H���� �(�Q�I�L�Q���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �U�H�P�D�U�T�X�p�� �T�X�H�� �Oa presse 

« nationale �ª�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �S�D�\�V�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H�� �H�Q�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�H�V�V�H�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H 

commerciale, jugée médiocre. Elle a dû ainsi proclamer sa distinction et affirmer son identité 

nationale en présentant une littérature de qualité et en faisant appel à de nouveaux écrivains 

locaux. 

 Nous allons à présent nous intéresser à un autre support : le livre. 
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CHAPITRE 2 
 

DES LIVRES POUR RÉCOMPENSER LES ÉCOLIERS 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

Après avoir abordé la presse et montré que celle-ci a été le berceau de la littérature 

pour la jeunesse, nous souhaitons traiter de la question du livre pour la jeunesse au sein de 

�O�¶�p�F�R�O�H�����6�X�L�Y�D�Q�W���F�H�W���R�E�M�H�F�W�L�I�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���F�K�R�L�V�L���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H, ou 

livre de prix, et celle du livre de lecture courante qui co�Q�V�W�L�W�X�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���H�Q�W�U�p�H���G�¶�X�Q���W�H�[�W�H��

�O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�D�Q�V���O�D���F�O�D�V�V�H�����F�¶�H�V�W-à-dire servant de support à la lecture pratiquée 

�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���H�W���G�L�U�L�J�p�H���S�D�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�����(�O�O�H���U�H�Q�G���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H�P�H�Q�W��

de la littérature pour la jeunesse à des époques où les manifestations de celle-ci demeuraient 

�W�L�P�L�G�H�V�� �H�W�� �Q�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�L�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �L�V�V�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �p�O�L�W�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�D��

production de livres pour enfants a été encouragée par la tradition des livres de récompense ou 

«  de prix » distribués à la fin de chaque année scolaire. En 1833, suite à la Loi Guizot, elle 

�G�H�Y�L�H�Q�W���P�D�V�V�L�Y�H�����O�D���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���D�\�D�Q�W���H�Q�W�U�D�v�Q�p���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

�Q�R�X�Y�H�D�X���S�X�E�O�L�F���T�X�L���Q�¶�p�W�D�L�W���S�O�X�V���L�V�V�X���G�H���O�¶�p�O�L�W�H���D�X�T�X�H�O���O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���G�H�V�W�L�Q�D�L�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V���O�H�X�U�V��

livres. En effet, en imposant aux institutions scolaires de distribuer des livres comme 

�U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H�� �j�� �O�H�X�U�V�� �p�O�q�Y�H�V���� �O�¶�p�W�D�W�� �S�H�U�P�H�W�� �X�Q�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�L�W�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �W�L�U�D�J�H�V�� �G�H�� �Y�R�O�X�P�H�V��

�G�H�V�W�L�Q�p�V���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶édition qui se spécialiseront dans le domaine.  

 

1. LES PREMIERS LIVRES DE PRIX  

 

Le livre de prix désigne « le livre offert en récompense aux élèves méritants en fin 

�G�¶�D�Q�Q�p�H���V�F�R�O�D�L�U�H���� �/�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���S�U�L�[�� �V�R�Q�W���D�S�S�H�O�p�V���D�X���4�X�p�E�H�F��livres de récompense » (Labarre 

2005, p. 794-795).  

La récompense est la gratification, matérielle ou symbolique, offerte en 

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�¶�X�Q���P�p�U�L�W�H����Au cours du XIXe siècle, tandis que les élèves français des écoles 

maternelles et élémentaires ont longtemps reçu en guise de récompenses des bons points, des 

�L�P�D�J�H�V�����G�H�V���F�U�R�L�[���G�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���j�� �p�S�L�Q�J�O�H�U���V�X�U���O�H�V���W�D�E�O�L�H�U�V�����F�H�X�[���G�H�V���F�R�X�U�V���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�����G�H�V��

écoles primaires supérieures, des collèges et lycées ont connu la distribution solennelle des 
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prix, �F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H���D�X�� �F�R�X�U�V���G�H laquelle les élèves les plus méritants, classés par 

disciplines et par ordre de mérite, obtenaient, du moins les trois ou quatre premiers de la liste, 

des livres de prix.  Cependant, la distribution des livres en France est apparue dès le XVIIe 

siècle et sera reprise au Canada francophone. Dans les deux pays, les premiers livres de prix 

ne sont pas issus de la littérature intentionnelle pour la jeunesse. Il faut attendre le XIXe siècle 

en France et les années 1920 au Canada francophone pour que les éditeurs proposent aux 

institutions scolaires des livres écrits pour la jeunesse. 

La distribution de livres en France est apparue au XVIIe siècle, dans les collèges 

jésuites, elle influencera le Canada francophone à partir de 1856. Il faudra cependant attendre 

18�������S�R�X�U���T�X�¶�X�Q�H��production nationale envahisse les écoles canadiennes et remplace les livres 

français. 

 

1.1. La distribution des livres de prix en France, une pratique qui apparaît 

au XVII e siècle 

 

 La tradition de la distribution des prix doit essentiellement son essor aux collèges 

parisiens qui se multiplient au XVIIe siècle. Nanti du prestige intellectuel des Jésuites, le livre 

devient le présent symbolique de cette cérémonie. Comme les distributions de prix 

contribuent à la promotion des établissements scolaires, les grands éditeurs catholiques 

�V�¶�H�P�S�O�R�L�H�Q�W���j���I�D�L�U�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[���X�Q���S�U�R�G�X�L�W���W�U�q�V���V�R�L�J�Q�p�� 

En France, la distribution de livres de prix aux meilleurs élèves se développe dès le 

début du XVIIe siècle dans les grands collèges jésuites. Les livres sont achetés grâce au 

mécénat de grands personnages tels que des bienfaiteurs, des membres de la famille royale, 

des communautés, des évêques, des gouverneurs, des magistrats et des particuliers. Le roi lui-

même subventionne la distribution des prix du collège de Clermont dès 1624 et assigne à 

�S�D�U�W�L�U���G�H�������������X�Q�H���U�H�Q�W�H���D�Q�Q�X�H�O�O�H���G�H���T�X�D�W�U�H���F�H�Q�W�V���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�¶�D�F�K�D�W���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���� 

�-�X�V�T�X�¶�D�X�� �;�9�,�,�,e siècle, les livres de prix sont somptueusement reliés aux armes du 

donateur. Sur une feuille insérée en tête du volume, sont mentionnés le nom du collège, la 

�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���� �O�H�� �Q�R�P�� �H�W�� �O�H�V�� �W�L�W�U�H�V�� �G�X�� �G�R�Q�D�W�H�X�U���� �O�H�� �Q�R�P�� �H�W�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�O�q�Y�H���� �O�D�� �G�D�W�H�� �G�H��

distribution, la signature du principal ou du préfet des études et parfois un cachet ou un sceau. 

Ce sont généralement des volumes au format imposant : des in-folio ou des in-quarto et plus 

rarement des in-�R�F�W�D�Y�R���� �/�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V�� �G�R�P�L�Q�H�Q�W���� �G�H�V�� �E�L�E�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

�G�L�V�W�U�L�E�X�p�H�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�V���p�F�U�L�W�H�V���S�D�U���O�H�V���S�q�U�H�V���-�p�V�X�L�W�H�V�� 
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La distribution des prix devient une pratique générale et tend à devenir régulière à 

partir de 1730-1740. Une fois par an, les établissements les plus modestes célèbrent 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �J�U�k�F�H�� �D�X�[�� �F�R�Q�V�X�O�V���� �D�X�[�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�D�F�U�H�Q�W�� �X�Q�� �E�X�G�J�H�W��

�P�X�Q�L�F�L�S�D�O���j���O�¶�Dchat des livres de prix. Le format des ouvrages se réduit et les armes de la ville 

apparaissent désormais sur la reliure en basane. 

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les supérieurs des collèges 

commandent les ouvrages auprès des libraires. Trois ensembles dominent le marché : les 

�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �P�R�U�D�O�H���� �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�H�V��

XVII e et XVIII e siècles telle que le Télémaque de Fénelon. 

Aux alentours de 1820-1830, la pratique de la distribution des �S�U�L�[�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �j��

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�����/�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[���H�V�W���G�H�V�W�L�Q�p���j���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���S�X�E�O�L�F���G�H���O�H�F�W�H�X�U�V���� 

Intéressons-nous à présent au contexte québécois, la pratique française va en effet 

�L�Q�V�S�L�U�H�U���O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V���G�X���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�Xe.  

 

1.2. La distribution des livres de prix au Canada, une tradition importée de 

France 

 

Au Canada, en 1856, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, le surintendant du Département 

�G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H�����'�,�3�����L�Q�V�W�D�X�U�H���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�L�Y�U�H�V���G�H���S�Uix aux élèves 

les plus méritants, à la fin de chaque année scolaire. Le livre est conçu par Chauveau comme 

�X�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���V�F�R�O�D�L�U�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���G�R�L�W���H�Q�F�R�X�U�D�J�H�U���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V��

�Q�p�J�O�L�J�p�H�V���j���O�¶�p�F�R�O�H���� 

François Landry souligne que cette tradition, importée de France, « visait 

essentiellement à répandre chez les jeunes la pratique de la "bonne lecture" et à faire entrer 

�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �I�R�\�H�U�V�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�H�V�� �U�X�G�L�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�W�L�W�H�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H��

familiale. » (Landry 2007, p. 88�������/�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���S�D�V���O�H�V���V�H�X�O�V���G�H�V�W�L�Q�D�W�D�L�U�H�V���G�H���F�H�V��

�O�L�Y�U�H�V���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�Q�W�� �G�H�� �I�D�F�L�O�L�W�H�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�X�� �I�R�\�H�U��

familial.  

�/�H���V�X�U�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W���Q�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H���S�D�V���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�L�Y�U�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V-français 

�F�D�U���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���H�X�U�R�S�p�H�Q�V���R�Q�W���G�p�M�j���O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H���G�H���S�X�E�O�L�H�U���G�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V���p�O�D�E�R�U�p�H�V��

en vue de �O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���S�U�L�[���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W��les éditeurs canadiens ne proposent rien pour 
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�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�U���O�¶�R�I�I�U�H���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�����,�O���I�D�X�W���D�W�W�H�Q�G�U�H�������������S�R�X�U���T�X�¶�L�O soit « question pour la première 

�I�R�L�V���G�¶�p�G�L�W�H�U���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�H�V���M�H�X�Q�H�V���D�X���&�D�Q�D�G�D���I�U�D�Q�o�D�L�V�� » (Lemieux 1972, p. 89). 

 

Dès les années 1870, des parlementaires, des écrivains et des imprimeurs voient les 

�P�X�O�W�L�S�O�H�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���T�X�¶�L�O�V���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���W�L�U�H�U���G�X���V�\�V�Wème des récompenses qui engendre la vente 

�S�D�U���O�R�W�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� �j�� �G�H�V�� �D�F�K�H�W�H�X�U�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�V�� �T�X�L�� �H�Q�� �D�V�V�X�U�H�Q�W���O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���� �'�¶�X�Q�H��

�S�D�U�W�����S�R�X�U���O�¶�p�W�D�W���H�W���S�R�X�U���O�H���F�O�H�U�J�p�����O�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�V���© instruments de consolidation de 

sentiments patriotiques et religieux essentiels ���� �G�¶�D�X�W�U�H part, pour les imprimeurs, ils peuvent 

�r�W�U�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�¶�X�Q�� �H�V�V�R�U�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�D�F�F�U�R�v�W�U�H�� �O�H�X�U�� �S�U�H�V�W�L�J�H���� �(�Q�� ��������-

1877, la surintendance accède à la requête des écrivains et des imprimeurs qui souhaitent que 

�O�¶�R�Q���D�F�F�R�U�G�H���X�Q�H���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���S�O�D�F�H���D�X�[���O�L�Y�U�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V-français dans les distributions de prix.  

�$�I�L�Q���G�H���V�R�X�W�H�Q�L�U���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���O�R�F�D�O�H���G�X���O�L�Y�U�H���W�R�X�W���H�Q���I�D�L�V�D�Q�W���°�X�Y�U�H���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H����

le gouvernement du Québec décide donc de favoriser la production canadienne. La première 

�O�L�V�W�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���H�V�W���G�U�H�V�V�p�H���S�D�U���O�¶�D�E�E�p���+�H�Q�U�L-Raymond Casgrain.  À partir de 1880 

�M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V���������������G�H�X�[���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���V�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�H�Q�W���Gans le livre de prix : Cadieux 

et Derome  puis la Librairie Beauchemin. 

 

 

1.2.1. La liste Casgrain 

 

�¬�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�X�� �V�X�U�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �*�p�G�p�R�Q��

�2�X�L�P�H�W���� �O�¶�D�E�E�p�� �+�H�Q�U�L-�5�D�\�P�R�Q�G�� �&�D�V�J�U�D�L�Q�� �G�U�H�V�V�H�� �X�Q�H�� �O�L�V�W�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� �D�S�W�H�V�� �j�� �r�W�U�H��

offerts en prix dans les écoles �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� ��������-1877: « Ces livres, ainsi distribués, seront 

des lectures "utiles et attrayantes" et, en même temps, ils développeront "le goût de la 

littérature canadienne" » (Lemieux 1972, p. 89). Casgrain crée ainsi la première collection du 

genre, éditée au Canada français et née �G�¶�X�Q�H���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�����6�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q��

catalogue organisé et cohérent, son travail représente la première « �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��

programme éditorial » (Landry 1997, p. 239). Casgrain apparaît en effet comme  le premier 

éditeur mandaté par le gouvernement pour prendre la responsabilité  des différentes étapes 

�G�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q : le choix des auteurs, la négociation avec les imprimeurs des 

conditions de mise sous presse et la coordination de la diffusion à la distribution. Henri-

Raymond Casgrain accepte pour dix années la responsabilité de livrer chaque année la 

�T�X�D�Q�W�L�W�p���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���T�X�H���F�R�P�P�D�Q�G�H���O�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� 
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François Landry estime à quatre-vingt-seize mille six cent trente-sept exemplaires le 

�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�O�Hction Casgrain qui ont été distribués de 1876 à 1886 dans les 

écoles (Landry 1997, p. 240). Le surintendant fait éditer, imprimer et distribuer par ses 

inspecteurs les livres les plus représentatifs des lettres canadiennes, présentés dans des 

reliures en simili  toile et en percaline rouge à tranche dorée, parfois marquée aux armoiries de 

�O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�H�� �4�X�p�E�H�F���� �(�Q�� ������������ �X�Q�� �L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�X�V�V�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �T�X�L�� �D��

�D�W�W�H�L�Q�W�� �V�R�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �X�Q�� �O�D�U�J�H�� �S�X�E�O�L�F �S�D�U�� �O�D�� �P�p�G�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�L�H�U : « Les livres de 

récompense sont lus, relus, prêtés et reprêtés par les élèves, plutôt par les parents des élèves à 

�O�H�X�U�V���D�P�L�V���G�H���O�D���S�D�U�R�L�V�V�H���H�W���D�L�Q�V�L�����O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�����F�D�U�����V�¶�L�O�V���Q�H���V�D�Y�H�Q�W���S�D�V���O�L�U�H�����L�O�V���O�H�V��

font lire par leurs enfants. »18. 

 

Les �O�L�Y�U�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���U�H�P�H�W���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���p�F�U�L�W�V���S�R�X�U���H�X�[�����F�H��

sont des livres écrits pour les adultes : recueils de contes et de légendes, des ouvrages 

�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���� �G�H�V�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �G�¶�p�Y�r�T�X�H�V���� �G�H�� �P�D�U�W�\�U�V���� �G�H�� �J�U�D�Q�G�V�� �H�[�S�O�R�U�D�W�H�X�U�V�� �P�D�L�V�� �p�J�Dlement 

des livres tels les Causeries agricoles de Barnard, le Guide illustré des sylviculteurs 

canadiens de Jean-Charles Chapais, le �0�D�Q�X�H�O���G�¶�K�R�U�W�L�F�X�O�W�X�U�H���S�U�D�W�L�T�X�H��de Laroque qui laissent 

�S�H�Q�V�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�Wermédiaire de leur enfant 

�T�X�L���S�H�X�W���O�L�U�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���j�� �K�D�X�W�H���Y�R�L�[�����O�H���V�R�L�U�����j���V�D���I�D�P�L�O�O�H���p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�H�� �© la lecture à haute 

�Y�R�L�[���S�D�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H���X�Q���I�D�F�W�H�X�U���Q�R�Q���Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H de développement spirituel 

et matériel des familles rurales peu ou pas scolarisées » (Lepage 2000, p. 48). On ne cherche 

dont pas en priorité à faire plaisir au jeune lauréat. 

Selon une enquête de 1981 menée dans le comté de Bellechasse, au Québec, les 

enfants des milieux pauvres ou ruraux lisent « tout ce qui leur tombe sous la main » (cité dans 

Lepage 2000, p. 58) : des journaux, des revues, des almanachs puis des livres de récompense 

et quelques ouvrages pour les enfants comme des romans de Jules Verne ou de la Comtesse 

de Ségur, prêtés par un proche. 

En 1884, les établissements scolaires distribuent en prix un plus grand nombre 

�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���T�X�H���G�H���O�L�Y�U�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����/�H�S�D�J�H���������������S���������������/�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���V�R�Q�W��

ainsi stimulées à publier des ouvrages pour la jeunesse : les Éditions Cadieux et Derome se 

chargent, �G�H�������������j���������������G�¶�p�G�L�W�H�U���G�D�Q�V���O�H�X�U���© Bibliothèque religieuse et nationale » des livres 

�V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V���D�X�[���p�F�R�O�H�V�����S�R�X�U���O�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���H�W���O�D���U�H�P�L�V�H���G�H�V���S�U�L�[���G�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H����

                                                 
18 �5�H�P�D�U�T�X�H���G�H���O�¶�L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U���3�D�L�Q�F�K�D�X�G���H�Q���������������F�L�W�p���S�D�U���-�H�D�Q���*�D�J�Q�R�Q�������������������© Les livres de récompense et la 
diffusion de nos auteurs de 1856 à 1883 », Cahiers de bibliologie, n° 1, p. 4. 
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avant que la Librairie Beauchemin prenne la relève en proposant des ouvrages mieux adaptés 

aux besoins des milieux scolaires.  

 

 

1.2.2. La « Bibliothèque religieuse et nationale » de Cadieux et Derome 

 

La « Bibliothèque religieuse et nationale » de Cadieux et Derome remplace la série de 

Casgrain à partir des années 1880. Plus de trois cent trente cinq mille volumes ont été ainsi 

distribués au Québec de 1882 à 1912 (Landry 2007, p. 90) 

La collection comprend un minimum de quatre-vingt-neuf titres. En 1884-1885, le 

�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�Wion publique achète les premiers volumes : neuf cent soixante-sept 

exemplaires auraient été distribués aux écoliers cette année (Landry 1997, p. 232). La série la 

mieux pourvue est la biographie romancée qui propose des histoires de figures religieuses 

���K�R�P�P�H�V���G�¶�p�J�O�L�V�H�V�����J�O�R�L�U�H�V���O�R�F�D�O�H�V�����I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V���G�¶�R�U�G�U�H��et de communautés). La littérature avec 

la poésie, les romans, les contes et les légendes est la moins représentée. Au cours du XIXe 

siècle, les jeunes francophones du Canada ont donc essentiellement lu des contes, des romans 

populaires édités dans les almanachs et les revues, des récits hagiographiques et édifiants ainsi 

que quelques rares livres qui leur étaient destinés.  

�(�Q�� ������������ �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�J�U�q�V�� �G�¶�L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�V���� �R�Q�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �D�X�� �V�X�U�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H��

cesser la distribution de la série canadienne mais le D�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H��

�S�R�X�U�V�X�L�W���O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������/�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V����

�G�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�Q�W�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �O�¶�D�F�K�D�W�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �p�W�U�Dngères. 

Concurrente de Cadieux et Derome, la Librairie Beauchemin importe elle-même des ouvrages 

�G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H���� �G�H�� �0�D�P�H���� �&�D�V�W�H�U�P�D�Q�� �H�W�� �'�H�V�F�O�p�H���� �(�O�O�H�� �O�D�Q�F�H�� �X�Q�H�� �V�p�U�L�H���� �O�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �G�X�� �J�H�Q�U�H�� �D�X��

Québec en 1912, au moment où la « Bibliothèque religieuse et nationale » est de plus en plus 

délaissée. 

 

 

1.2.3. La « Bibliothèque canadienne » de la Librairie Beauchemin 

 

La Librairie Beauchemin récupère le fonds de librairie et �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q��

Cadieux et Derome au cours de la décennie 1900-1910 et poursuit la vente de la 

« Bibliothèque religieuse et nationale » j�X�V�T�X�¶�j�� �F�H�� �T�X�H�� �V�D�� �S�U�R�S�U�H�� �V�p�U�L�H�� �S�D�U�D�L�V�V�H���� �O�D��

« Bibliothèque canadienne ». En 1912, à la suite de Casgrain et de Cadieux et Derome, elle 
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�G�p�W�R�X�U�Q�H�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �p�F�U�L�W�V�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�� �S�X�E�O�L�F�� �G�¶�D�G�X�O�W�H�V�� �F�X�O�W�L�Y�p�V�� �H�W�� �O�H�V�� �U�p�p�G�L�W�H�� �F�R�P�P�H��

livres destinés aux récompenses académiques, dans sa « Bibliothèque canadienne ». La 

Librairie Beauchemin est ainsi considérée comme le plus important éditeur littéraire du début 

�G�X���V�L�q�F�O�H���H�Q���S�X�E�O�L�D�Q�W���S�O�X�V���G�H���T�X�D�W�U�H���F�H�Q�W�V���W�L�W�U�H�V���T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W���D�X���J�U�D�Q�G���S�X�E�O�L�F���H�W���D�X�[���p�O�q�Y�H�V��

des écoles et des collèges de 1900 à 1919.  

 

 « La Bibliothèque canadienne �ª�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �H�Q�� �V�H�� �V�X�E�G�L�Y�L�V�D�Q�W��

en sous-groupes appelés collections. « Les collections se caractérisent par leur format 

uniforme et la relative constance du nombre de pages assigné à chaque titre publié. Cette 

standardisation facilite la production à grande échelle » (Landry 1997, p. 250).  

�/�D�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �T�X�D�V�L�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �U�p�p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �S�D�U�X�V�� �D�X��

XIX e siècle et au début du XXe siècle, en livres, �H�Q���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q�V���� �D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V�� �p�F�U�L�W�H�V��

�S�D�U�� �G�H�V�� �D�U�F�K�L�Y�L�V�W�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �;�,�;e �V�L�q�F�O�H�� �H�W�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�L�Q�p�G�L�W�V�� �G�R�Q�W�� �F�H�X�[�� �p�F�U�L�W�V�� �S�D�U��

Henri-Raymond Casgrain qui inaugure les collections « Dollard » et « Montcalm ». Elle 

�U�p�X�Q�L�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V�� �G�H�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�� �G�X�� �4�X�p�E�H�F�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V��

deviendront des classiques qui se réfèrent toujours au XIXe siècle. De 1912 à 1914, soixante-

�G�L�[���W�L�W�U�H�V���V�R�Q�W���O�D�Q�F�p�V���U�p�X�Q�L�V���G�D�Q�V���V�L�[���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�R�U�W�H�Q�W���O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q���I�R�Q�G�D�W�H�X�U�����G�p�F�R�X�Y�U�H�X�U��

ou défenseur de la Nouvelle-France : Jacques Cartier, Champlain, Dollard des Ormeaux, 

Maisonneuve, Montcalm et Mgr de Montmorency Laval.  

À la fin de 1919, cent cinquante mille exemplaires ont été distribués par les 

inspecteurs (Pouliot 2005, p. 206). Grâce aux di�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �R�X�W�U�H�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H��

�O�¶�D�E�E�p�� �&�D�V�J�U�D�L�Q���� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �-�R�V�H�S�K�� �0�D�U�P�H�W�W�H���� �$�Q�W�R�L�Q�H��Gérin-Lajoie, Hubert Larue, 

Laurent-�2�O�L�Y�L�H�U���'�D�Y�L�G���H�W���/�D�U�X�H���&�R�Q�D�Q���R�Q�W���H�Q���H�I�I�H�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�¶�X�Q�H���Oarge diffusion qui leur a 

donné une notoriété posthume. Fran�o�R�L�V�� �/�D�Q�G�U�\�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �T�X�¶ « �D�O�R�U�V�� �D�X�� �4�X�p�E�H�F���� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H����

une nouveauté est habituellement tirée à mille exemplaires, dans ces collections un titre peut 

facilement atteindre des niveaux dix fois plus élevés. » (Landry 2007, p. 90). Tout comme les 

autres ouvrages, les fictions exaltent le passé et transmettent des savoirs historiques. 

�%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q���F�K�H�U�F�K�H���H�Q���H�I�I�H�W���j���I�D�L�U�H���O�L�U�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�V���S�D�U���O�H���S�H�X�S�O�H���H�Q���O�H�V��

�G�R�Q�Q�D�Q�W���F�R�P�P�H���S�U�L�[���D�X�[���p�F�R�O�L�H�U�V���D�I�L�Q���G�H���I�R�U�P�H�U���G�H�V���F�L�W�R�\�H�Q�V���S�D�W�U�L�R�W�H�V�����/�¶�L�G�p�H���V�R�X�V-jacente à 

cet objectif est que les enfants prendront pour modèles les héros dont ils lisent la vie et 

�V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�R�Q�W���j���F�H�X�[���T�X�L���R�Q�W���I�D�L�W���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�H�X�U���S�D�W�U�L�H���� 

 

Les livres de la collection «  �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �p�W�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�V�V�H�R�L�U�� �O�H��

nationalisme sur des traditions qui, à travers le temps, ne se seront pas démenties» (Landry 
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1997, p. 247). La « Bibliothèque canadienne » véhicule les valeurs patriotiques et religieuses 

�G�X���&�D�Q�D�G�D���I�U�D�Q�o�D�L�V�����%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q���P�L�V�H���V�X�U���O�H�V���D�Y�L�V���G�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�V���S�U�H�V�W�L�J�L�H�X�V�H�V���j���T�X�L���L�O���I�D�L�W��appel 

pour définir ses propres politiques éditoriales comme Wilfrid Laurier. En mai-juin 1911, une 

campagne de presse prépare le lancement de la série à travers des articles publiés dans Le 

Canada, La Presse, Le Devoir et La Patrie,  et consacrés aux « liv res de prix ». Dans Le 

Devoir Omer Héroux  incite les commissions scolaires et les institutions religieuses à choisir 

la « Bibliothèque canadienne » qui propose des livres canadiens-français : « Nos écoles 

forment des petits Canadiens. Nous souhaitons �± et �F�¶�H�V�W���O�D���P�H�L�O�O�H�X�U�H���I�R�U�P�H���G�X���Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�P�H���± 

�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �O�H�V�� �I�D�V�V�H�Q�W�� �O�H�� �S�O�X�V�� �&�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H���� �D�P�R�X�U�H�X�[�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �F�X�U�L�H�X�[�� �G�H�� �Q�R�V��

ressources et de notre avenir » (cité dans Landry 1997, p. 259). Des représentants des 

pouvoirs religieux et politiques �D�S�S�U�R�X�Y�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q�� �G�H�� �G�R�Q�Q�H�U�� �H�Q��

récompense des livres canadiens et le félicitent comme le politicien Laurier : « �-�¶�D�L���S�D�U�F�R�X�U�X��

le catalogue de la Bibliothèque canadienne que vous avez publiée, et qui comprend la plus 

grande partie des productions de nos plus grands auteurs. Je suis heureux de donner toute mon 

approbation à cette entreprise de haut patriotisme pour la diffusion de laquelle je vous 

souhaite le plus grand succès possible. »19.  

Si en 1912-1914, la Librairie Beauchemin publie �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�X�� �;�,�;e siècle, 

Beauchemin se tourne vers un répertoire plus actuel à partir de 1924 et publie des récits 

édifiants destinés à la jeunesse. 

 

Nous avons donc pu remarquer que depuis 1880, les écoliers du Canada français 

�U�H�o�R�L�Y�H�Q�W���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���Q�D�W�L�Rnales, à la �U�H�P�L�V�H���G�H�V���S�U�L�[���G�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H, mais celles-ci ne sont pas 

�j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �p�F�U�L�W�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�X�� �U�p�S�H�U�W�R�L�U�H��

�J�p�Q�p�U�D�O�� �H�W�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �H�W�� �U�R�P�D�Q�V�� �Q�R�L�U�V���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H��

Françoise Lepage qui a examiné les listes des ouvrages distribués en prix de 1876 à 1920 

environ :  

 
« On constate donc pendant un demi-�V�L�q�F�O�H�� �>�«�@�� �X�Q�H�� �V�X�S�H�U�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �T�X�D�V�L�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H��
jeunesse et de la littérature populaire, comme en témoign�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �G�X�� �O�L�Y�U�H����
Abondamment illustrées, certaines publications pour adultes se confondent presque avec des livres pour 
�O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����>�«�@���3�D�U���F�R�Q�W�U�H�����O�R�U�V�T�X�H���S�D�U�D�v�W�U�R�Q�W���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����L�O�V���U�H�V�V�H�P�E�O�H�U�R�Q�W���D�X�[���°�X�Y�U�H�V���Q�R�Q��
populaires pour adultes, souvent sans illustration au début du siècle. » (Lepage 2000, p. 51) 
 
 

 

                                                 
19 LAURIER Wilfried. Almanach du peuple Beauchemin pour 1915. Montréal : Librairie Beauchemin, 1914, p. 
119 cité dans LANDRY 1997, p. 258. 
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�&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� ������������ �S�R�X�U�� �T�X�H�� �O�H��

�S�U�H�P�L�H�U�� �U�R�P�D�Q�� �p�F�U�L�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�R�L�W�� �S�X�E�O�L�p���� �G�¶�D�E�R�U�G��en feuilleton dans la revue pour 

enfants �/�¶�2�L�V�H�D�X���E�O�H�X��puis sous la forme de volume. �/�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H�V��

est donc antérieure à celle de la littérature intentionnelle, destinée à la jeunesse francophone 

du Canada. De 1912 à 1920, en propageant une idée du patriotisme fondée sur les actions 

exemplaires de modèles adultes auxquels le peuple canadien doit sa gloire, le livre de 

�U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q���V�X�S�S�R�U�W���G�H���F�K�R�L�[���S�R�X�U���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���Q�D�W�L�R�Q�D�O. 

Comme au Canada francophone, en France, les premiers livres de prix, publiés au 

XVII e et au XVIIIe siècles, ne sont pas issus de la littérature intentionnelle pour la jeunesse.  

�'�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �O�L�Y�U�H���G�H�� �S�U�L�[���� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W���Y�D�� �D�Y�R�L�U�� �O�L�H�X�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V��

vont chercher à produire des ouvrages destinés exclusivement aux enfants. 

 

2.  LE TEMPS DES ÉDITEURS POUR LA JEUNESSE 

 

En France, les éditeurs du XIXe siècle conjuguent ventes aux particuliers et ventes aux 

institutions. Le livre pour la jeunesse, réservé exclusivement à des enfants privilégiés qui le 

reçoivent pour les étrennes, est proposé par les éditeurs aux écoles pour que celles-ci le 

�U�H�P�H�W�W�H�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �F�R�P�P�H�� �U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�D�Q�Q�p�H���� �/�H�� �F�D�G�U�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D��

�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�W�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� �Ges éditeurs 

contribuent au développement du livre pour la jeunesse. En France, le livre de prix entre dans 

les écoles élémentaires sous la Restauration (1814-1830). Les éditeurs catholiques en 

�G�p�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�H�� �P�R�Q�R�S�R�O�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �&�R�P�P�H�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H����sont privilégiées les 

�°�X�Y�U�H�V���p�G�L�I�L�D�Q�W�H�V���P�D�L�V�����F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���p�G�L�W�H�X�U�V���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V��

�I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������V�¶�R�U�L�H�Q�W�H�Q�W���Y�H�U�V���X�Q�H���S�U�R�P�R�W�L�R�Q���G�X���U�p�J�L�R�Q�D�O�L�V�P�H�� 

De plus, au cours du XIXe siècle, la croissance des effectifs scolaires et la 

concrétisation progressive de projets éducatifs de construire une école pour tous qui 

accueillerait les citoyens de demain vont induire le développement du marché des livres de 

�S�U�L�[�����'�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���p�G�L�W�H�X�U�V���Y�R�Q�W���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�U���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���F�D�W�K�R�O�Lque en proposant de nouvelles 

�°�X�Y�U�H�V �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �H�W�� �H�Q�� �Y�D�U�L�D�Q�W�� �O�H�V�� �R�I�I�U�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �D�X�T�X�H�O�� �L�O�V�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W : celui des 

libraires ou celui des institutions scolaires. 
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2.1. �8�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H 

  

 �8�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�¶inspiration catholique domine le marché du livre de prix, dans les 

deux pays, au cours du XIXe siècle pour la France et �V�¶�p�W�H�Q�G�� �j�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �;�;e 

siècle, pour le Québec. 

 

2.1.1. De 1830 à 1880, des livres édifiants pour récompenser la jeunesse française 

 

�-�X�V�T�X�¶�D�X�[���Y�R�W�H�V���G�H�V���O�R�L�V���)�H�U�U�\���G�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�¶�e�J�O�L�V�H���H�[�H�U�F�H���X�Q�H���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���V�X�U��

les productions pour la jeunesse. Se méfiant du romanesque, elle veille à privilégier les récits 

de pieuse édification.  

Ayant perçu le caractère lucratif de la production des livres de prix, cinq éditeurs 

dominent le marché de 1830 à 1880. Ils sont catholiques et provinciaux : Mame à Tours, 

Mégard à Rouen, Martial Ardant, Barbou à Limoges et Lefort à Lille. De 1840 à 1870, ils 

connaissent la prospérité et ne rencontrent la concu�U�U�H�Q�F�H�� �T�X�¶�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �$�X�[��

établissements religieux comme aux écoles publiques, ils proposent des ouvrages au contenu 

édifiant  écrits par des auteurs prolifiques : récits moralisateurs pour les plus jeunes, 

�E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �R�X�� �S�D�J�H�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�Ous grands. La qualité du cartonnage varie en 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���O�D���Y�D�O�H�X�U���G�H���O�D���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H�����1�R�X�V���S�U�R�S�R�V�R�Q�V���G�H��

nous intéresser plus particulièrement à la maison Mame qui a dominé le marché du livre de 

prix en soignant la présentation du livre. 

Alfred Mame (1811-1893) est reconnu comme le père de la première génération des 

livres de prix car il a perçu la portée économique de la conjoncture scolaire et religieuse. À 

�7�R�X�U�V���� �L�O�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�U�L�P�H�U�L�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �X�Q�H�� �Y�D�V�W�H�� �X�V�L�Q�H�� �R�•�� �V�¶�H�[�p�F�X�Went les fonctions de 

�O�¶�p�G�L�W�H�X�U���� �G�H�� �O�¶�L�P�S�U�L�P�H�X�U���� �G�X�� �O�L�E�U�D�L�U�H�� �H�W�� �G�X�� �U�H�O�L�H�X�U�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�X�Y�U�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

�G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H����Fondée à la fin du XVIIIe siècle�����O�D���0�D�L�V�R�Q���0�D�P�H�����V�¶�H�V�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H��

en produisant tous les genres de livres catholiques : livre de liturgie, livre de piété, livre 

�G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���H�W���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����/�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���S�U�L�[���G�H�Y�L�H�Q�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V��

�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���E�U�D�Q�F�K�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���0�D�P�H���� 

Alfred Mame privilégie la présentation des livres qui avait été jusqu�¶�D�O�R�U�V���Q�p�J�O�L�J�p�H�����¬��

partir de 1830, la reliure industrielle « �G�¶�p�G�L�W�H�X�U » remplace la reliure artisanale. Elle est 

réalisée avec du papier glacé, doré ou gaufré, qui imite la toile, le satin ou le velours. Sur la 
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�S�U�H�P�L�q�U�H�� �G�H�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���� �O�H�� �Q�R�P�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �H�V�W�� �J�U�D�Y�p�� �H�Q�� �O�H�W�W�U�H�V�� �G�¶�R�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H��

couronne de laurier ou de chêne.  

En 1850, grâce à la loi Falloux, la production des livres de prix reste liée à celle des 

livres de piété : « Au temps de la monarchie de Juillet et sous le Second Empire, le livre de 

prix issu des presses provinciales, respecte la foi, « �O�D�� �G�p�F�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V ». » (Glénisson 

�������������S�����������������/�H�V���D�X�W�H�X�U�V���F�K�H�U�F�K�H�Q�W���j���r�W�U�H���X�W�L�O�H�V�����'�D�Q�V���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V�����L�O�V���U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q��

et la morale et souhaitent transmettre aux enfants de cinq à quinze ans le goût pour le travail 

�H�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �p�W�D�E�O�L���� �6�L�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�L�[�� �D�� �S�X�� �r�W�U�H�� �G�L�I�I�X�V�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �p�F�R�O�H�V���� �F�¶�H�V�W��

�S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���D�Y�D�L�W���U�H�o�X���O�¶�D�S�S�U�R�E�D�W�L�R�Q���G�X���F�O�H�U�J�p�����/�H�V���F�L�E�O�H�V���G�H�V���O�L�E�U�D�L�U�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���O�H�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U�V���G�H��

séminaires, les congréganistes, les maîtres de pension et les directeur�V���G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���� 

�(�Q�� ������������ �T�X�D�Q�G�� �$�O�I�U�H�G�� �0�D�P�H�� �U�H�o�R�L�W�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �P�p�G�D�L�O�O�H�� �G�¶�R�U�� �G�H�� �O�¶�(�[�S�R�V�L�W�L�R�Q��

universelle de Paris « pour la supériorité » et le bon marché « de ses produits 

typographiques », avec �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H de piété et le manuel scolaire, le livre de prix est reconnu 

�F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V��principaux moteurs de la librairie française. Nombreux sont les fils de 

�S�D�\�V�D�Q�V���H�W���G�¶�R�X�Y�U�L�H�U�V���G�X���6�H�F�R�Q�G���(�P�S�L�U�H���T�X�L���S�R�V�V�q�G�H�Q�W���X�Q���H�[�H�P�S�O�D�L�U�H���U�R�P�D�Q�H�V�T�X�H���G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H��

publiée par Mame.  

En 1867, Mame possède presque le monopole des livres de prix. Dans son sillage, 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�X�[�� �H�W�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V�� �V�H�� �V�D�L�V�L�V�V�H�Q�W�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�V�� �S�U�L�[�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� : 

Barbou, Ardant à Limoges, Lefort à Lille et Mégard à Rouen. Quelques séries proposent des 

�°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�H�� �K�X�L�W�� �j�� �G�R�X�]�H�� �D�Q�V�� �H�Q�� �U�H�V�W�D�Q�W�� �I�L�G�q�O�H�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H��

Berquin : les héros sont toujours des enfants placés dans des situations apaisantes et actuelles. 

�/�H���V�X�F�F�q�V���V�H���S�U�R�O�R�Q�J�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���G�p�E�X�W���G�H���O�D���7�U�R�L�V�L�q�P�H���5�p�S�X�E�O�L�T�Xe. 

�/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �p�G�L�W�p�H�V�� �S�D�U�� �0�D�P�H�� �Q�H�� �V�R�Q�W���S�D�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�W�H�V���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

canadienne francophone qui, à partir des années 1920,  deviendra intentionnelle et proposera 

�G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���°�X�Y�U�H�V���p�F�U�L�W�Hs par des auteurs canadiens contemporains. 

  

 

2.1.2. Promouvoir le régionalisme au Canada francophone 

 

Le début du XXe siècle est marqué par un changement de mentalité concernant la 

�S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �8�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�W��

�S�R�X�U���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�Vse apparaît. 

�/�R�U�V�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�R�Q�J�U�q�V�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �W�H�Q�X�� �j�� �4�X�p�E�H�F�� �G�X�� ������ �D�X�� ������

juin 1912, A.-B. Charbonneau, professeur à Montréal, affirme, au cours de sa communication, 



 77 

�T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �D�G�X�O�W�H�� �H�Q�� �P�L�Q�L�D�W�X�U�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��doit être adapté à ses 

�E�H�V�R�L�Q�V���H�W���j���V�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�����/�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���G�R�L�W���O�X�L���G�R�Q�Q�H�U���j���O�L�U�H���G�R�L�Y�H�Q�W���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H��

de « �V�R�Q���J�R�€�W���S�R�X�U���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���H�W���O�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W » et remplacer les exploits de Sherlock Holmes 

et de Nick Carter que les jeunes aiment lire à cette époque mais que les éducateurs catholiques 

�Q�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�Q�W�� �J�X�q�U�H���� �/�D�� �P�p�I�L�D�Q�F�H�� �H�Q�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�R�P�L�Q�H�� �F�D�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W��

perçu comme « si émotif, si spontané, si prompt à endosser le comportement des personnages 

imaginaires que mieux vaut préférer le réel à la fiction » (Lepage 2000, p. 53). Ainsi, A.-B. 

�&�K�D�U�E�R�Q�Q�H�D�X�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �p�F�U�L�Y�H�� �G�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �T�X�L�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �O�H�V�� �I�D�L�W�V��

�K�p�U�R�w�T�X�H�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���V�R�Q���S�D�\�V �F�D�U���L�O�V���©���O�X�L���I�R�X�U�Q�L�U�R�Q�W���O�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���T�X�¶�L�O���D�L�P�H�����U�H�O�q�Y�H�U�R�Q�W��

son niveau moral et son sens littéraire et complèteront son éducation patriotique » et que les 

descriptions détaillées soient remplacées par des images (Ibid.). Ce discours annonce les 

orientations que la littérature pour la jeunesse privilégiera à ses débuts : des thèmes 

�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���H�W���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�D�U���O�¶�L�P�D�J�H�� 

De 1912 à 1929, le D�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�¶Instruction Publique a distribué �S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�� �G�H�P�L-

�P�L�O�O�L�R�Q�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �G�H��ces volumes. Pour les années 1920-1929, plus de 75 % des prix 

alloués sont publiés chez Beauchemin, sans oublier les écoles, les collèges, les commissions 

�V�F�R�O�D�L�U�H�V���H�W���O�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���T�X�L���V�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�Q�W���j���F�H�W�W�H���V�R�X�U�F�H�� 

 À partir de 1924, l�D�� �/�L�E�U�D�L�U�L�H�� �%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q�� �V�¶�R�U�L�H�Q�W�H��ainsi vers une promotion du 

régionalisme : 

 

« La Librairie Beauchemin, �O�R�L�Q���G�H���Q�L�H�U���V�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���U�p�J�X�O�D�W�H�X�U���L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H���D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���O�¶�e�W�D�W���H�W���G�H��
�O�¶�e�J�O�L�V�H���� �D�I�I�L�U�P�H�� �K�D�X�W�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �O�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�� �T�X�L���� �J�U�k�F�H�� �D�X�[�� �P�p�G�L�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H��
moderne, inculquera le plus efficacement à la population le sens de sa mission e�W�� �O�¶�D�[�L�R�P�H�� �G�X�� �G�H�Y�R�L�U��
comme héroïsme patriotique. �>�«�@�� �/�D�� ���%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H���� �D�X�U�D�� �G�R�Q�F�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �O�H�V��
valeurs des élites» (Landry 1997, p. 266).  
 

De 1923 à 1939, la littérature pour la jeunesse est plus didactique que marquée par le 

triomphe �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q. Le roman est perçu avec méfiance car il doit avant tout être 

�I�R�U�P�D�W�H�X�U�� �H�W�� �p�G�X�F�D�W�L�I���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�H�� �U�R�P�D�Q�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �P�R�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V��

1920 et 1930 dans le sillage du roman de Marie-Claire Daveluy, Les Aventures de Perrine et 

de Charlot, qui inaugure �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �H�Q�� �L�Q�V�p�U�D�Q�W�� �O�D�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V��

�D�X�W�K�H�Q�W�L�T�X�H�V���� �,�O�� �D�� �S�R�X�U�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �I�R�U�P�H�U�� �G�H�� �E�R�Q�V�� �S�D�W�U�L�R�W�H�V���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �U�R�P�D�Q�F�p�H�� �H�Q��

présentant les colons comme des gens nobles et bons qui doivent se défendre contre les 

« méchants Sauvages ». Eugène Achard, Français établi au Canada, prend conscience de la 

carence de livres pour enfants et décide de « faire des livres �ª�����,�O���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�H���I�D�L�W�V���Rubliés de 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �&�D�Q�D�G�D�� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�X�U�F�H�� �G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�H�X�U�V�� �T�X�L��
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mêlent fiction et réalité. Ainsi, de 1924 à 1935, une nouvelle tendance se dessine dans la 

collection « Dollard » de Beauchemin avec une production écrite essentiellement par des 

femmes qui �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W notamment de contes et légendes comme La Reine de Nainville. En 

1941, la « Bibliothèque canadienne » compte cent soixante et un titres.  

 

 

2.2. Hetzel et Hachette à la conquête du livre pour la jeunesse 

 

Dans les années 1860, a�X�F�X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�L�V�L�H�Q�Q�H�� �Q�¶�D�� �H�Q�F�R�U�H��réussi à 

concurrencer les cinq éditeurs catholiques et provinciaux qui dominent le marché français du 

livre de prix. À cette époque, Louis Hachette tient à garder sa suprématie dans le domaine du 

livre de classe et ne cherche pas à entrer en concurrence avec eux. Il faut attendre 1870 pour 

�T�X�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����T�X�H���O�¶�R�Q���T�X�D�O�L�I�L�H���S�U�p�P�D�W�X�U�p�P�H�Q�W���G�H�� �© laïque », côtoie la famille catholique en 

coexistant avec elle �G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �G�H�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H. Alors que la famille 

catholique propose une production �V�p�U�L�H�O�O�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �F�K�D�Q�J�p�� �G�H�S�X�L�V�� �G�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V (le ton 

édifiant, la destination avouée, les auteurs, les titres), la famille laïque, représentée par Hetzel 

�H�W���+�D�F�K�H�W�W�H�����Y�D���U�H�Q�R�X�Y�H�O�H�U���O�¶�R�I�I�U�H���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���S�U�L�[���� 

La famille « laïque »���� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�¶�+�H�W�]�H�O�� �H�W�� �G�¶�+�D�F�K�H�W�W�H����propose une nouvelle 

littérature conçue et écrite pour la jeunesse. Le récit devient séduisant car il fait appel à 

�O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�����j���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���� �/�D���W�\�S�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�����O�H���I�R�U�P�D�W���O�X�L���G�R�Q�Q�H�Q�W���X�Q�H���D�S�S�D�U�H�Q�F�H��

nouvelle. Cette nouvelle litté�U�D�W�X�U�H�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �j�� �X�Q�H�� �F�R�X�F�K�H��de population aisée tant que le 

marché scolaire ne lui ouvre pas encore ses portes. Le changement survient en 1882 lorsque 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���G�H�Y�L�H�Q�W���O�D�w�F�����J�U�D�W�X�L�W���H�W���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�����(�Q���D�W�W�H�Q�G�D�Q�W���G�H���V�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�H�U���G�D�Q�V��

le livre de prix, Hachette et Hetzel destinent la nouvelle littérature au livre que les familles 

�R�I�I�U�H�Q�W���j���O�H�X�U���H�Q�I�D�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���I�r�W�H�V���G�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H�� 

 

 

2.2.1. �'�X���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���D�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�� 

 

�&�¶�H�V�W�� �D�X�� �;�,�;e siècle que sont créés les grands magasins et les « campagnes » de 

promotion saisonnières qui marquent une première ébauche de la société de consommation. 
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�4�X�D�W�U�H�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�H�� �Y�H�Q�W�H�V�� �U�\�W�K�P�H�Q�W�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �G�H�V�� �O�L�E�U�D�L�U�H�V : le temps de la première 

communion au mois de mai, le temps des prix scolaires au mois de juillet, le temps de la 

rentrée scolaire et le temps des étrennes le 25 décembre et le 1er janvier.  

Après 1870, le livre pour la jeunesse fait son entrée dans les magasins pour être offert 

aux étrennes. Il devient donc, comme le jouet, un objet de loisir de�V�W�L�Q�p�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H��

�V�F�R�O�D�L�U�H���P�D�L�V���j���O�D���V�S�K�q�U�H���S�U�L�Y�p�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����/�H���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q objet 

de luxe destiné à une élite sociale, François Caradec souligne �T�X�¶�L�O�� « est ainsi condamné dès 

sa naissance à ne pas être lu ; le toucher �O�¶�D�E�v�P�H�U�D�L�W�� » (Caradec 1977, p. 23). 

�/�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W�� �O�H�X�U�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�D�W�D�O�R�J�X�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �D�X�[��

libraires. �0�D�P�H���� �S�X�L�V�� �+�H�W�]�H�O�� �H�W�� �+�D�F�K�H�W�W�H�� �R�Q�W�� �F�R�P�S�U�L�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �O�L�Y�U�H est liée 

aux circonstances pour lesquelles il est destiné. �/�H���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��

illustrée multicolore, de tranches dorées alors que le livre destiné à la bibliothèque apparaît 

dans une toile grise ou noire au format in-18, sans illustration et sous couverture de toile grise 

ou no�L�U�H�����-�H�D�Q���*�O�p�Q�L�V�V�R�Q���V�R�X�O�L�J�Q�H���T�X�H���E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V, �T�X�H���O�H�V���F�D�W�D�O�R�J�X�H�V���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���G�H�V��

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W��aux libraires, « se situent à la limite indécise de 

�O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�k�J�H�� �P�€�U�� �>�«�@, sont destinés de toute évidence aux bibliophiles. » 

(Glénisson 1985, p. 438). Dans le Catalogue �G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�D�O�L�I�L�p��

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �© de grand luxe ». On y trouve des ouvrages destinés en priorité aux adultes mais 

�T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���R�I�I�U�L�U���D�X�[���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W�V���T�X�L���V�¶�\���L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�R�Q�W���W�{�W���R�X���Ward tels que des biographies de 

personnages historiques, des récits de voyages ou la « Collection �G�H�V�� �&�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�U�W ». 

�/�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q��y tient une place croissante et les auteurs sont soigneusement choisis : 

Alexandre Dumas, Charles Nodier ou Georges Sand.  

 

Hetzel comme Hachette sont conscients de la limitation que représente le coût des 

�O�L�Y�U�H�V�� �G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V�� �p�G�L�W�p�V��dans des collections luxueuses : le livre de prix du XIXe siècle se 

�G�L�V�W�L�Q�J�X�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V par sa reliure moins rutilante.  En format in-8 °, il est de qualité 

moyenne avec des gravures, un cartonnage à fond rouge et quelques feuillages dorés 

soulignés de noir.  

�3�U�R�P�R�W�H�X�U���G�X���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V�����+�H�W�]�H�O���Y�D���V�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�H�U���G�D�Q�V���O�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����,�O���Y�D���D�L�Q�V�L��

créer des collections spécialisées qui proposent les mêmes titres que ceux des collections 

luxueuses distribuées dans les librairies pour les étrennes mais en choisissant des 

�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�D�U�W�R�Q�Q�p�H�V�� �S�O�X�V�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V�� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�+�D�F�K�H�W�W�H�� �F�K�R�L�V�L�W�� �G�H�� �F�U�p�H�U�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V��

moins luxueuses destinées à un large public.  
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2.2.2. �'�X���O�L�Y�U�H���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���D�X���O�L�Y�U�H���G�H���J�D�U�H 

 

Les livres scolaires dont Louis Hachette détient le monopole, constituent son plus gros 

�F�K�L�I�I�U�H���G�¶�D�I�I�D�L�U�Hs �H�Q���������������G�D�W�H���j���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O���Y�D���F�R�P�P�H�Q�F�H�U���j���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D 

jeunesse. �$�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �V�D�� �Y�L�V�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�(�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�� �G�H�� �/�R�Q�G�U�H�V���� �L�O�� �G�p�F�R�X�Y�U�H�� �O�H�V��

concessions de bibliothèques de gares anglaises créées par William Henry Smith. Souhaitant 

les adapter au contexte français, il rencontre le responsable des Chemins de fer du Nord et 

commence à négocier pour obtenir la concession de kiosques dans la gare. Il réussit à devenir 

le propriétaire de mille �H�V�S�D�F�H�V�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�X�[�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �O�R�L�� �H�P�S�r�F�K�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�R�V�V�q�G�H��

plusieurs librairies. Les kiosques ne sont finalement pas considérés comme des librairies et 

vont être soumis à la loi du colportage.  

Une commission est chargée de décréter si les ouvrages proposés sont publiables ou 

non. Louis Hachette réfléchit sur les moyens de commercialiser les livres dans les gares. Il 

pense que les livres doivent être peu onéreux, peu encombrants et facilement reconnaissables 

pour intéresser le voyageur. Il crée �D�L�Q�V�L���O�¶�D�Q�F�r�W�U�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�R�F�K�H���H�Q���S�U�R�S�R�V�D�Q�W���G�H�V���Y�R�O�X�P�H�V��

pratiques à transporter qui mesurent dix-huit centimètres et demi de long et onze centimètres 

et demi de large. Afin que les livres soient repérables, il choisit de donner une couleur aux 

différents genres : les guides en rouge, la littérature française couleur cuir ou crème, les textes 

anciens et la littérature étrangère en �M�D�X�Q�H�����O�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���H�Q���E�O�H�X���H�W���O�H��

�U�R�V�H���S�R�X�U���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�H�Q���������������Q�D�v�W���O�D���© Bibliothèque rose » 

qui fut à son origine créée pour occuper les enfants pendant un voyage ferroviaire. Elle 

rencont�U�H���O�H���V�X�F�F�q�V���G�q�V���O�¶�D�Q�Q�p�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H���H�W���W�R�X�F�K�H�����J�U�k�F�H���j���V�R�Q���S�U�L�[���P�R�G�p�U�p�����X�Q���O�D�U�J�H���S�X�E�O�L�F���� 

En 1870, Hachette publie des manuels pour toutes les disciplines et tous les niveaux de 

la �S�H�W�L�W�H�� �H�Q�I�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���� �¬ la même époque, la « Bibliothèque rose » s�¶�Dccroît de six 

volumes par an, en moyenne, avec, outre �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�W�H�V�V�H�� �G�H�� �6�p�J�X�U �T�X�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�U�D�W��

unit à Hachette depuis le 1er octobre 1856, celle �G�¶�+�H�F�W�R�U���0�D�O�R�W���H�W���G�H���=�p�Q�D�w�G�H���)�O�H�X�U�L�R�W����À la 

fin du XIXe siècle, la « Bibliothèque rose » compte plus de deux cent cinquante titres et 

continue à se développer. Avec cette collection, Hachette tente de développer le marché du 

livre que les parents offrent à leurs enfants en proposant des livres moins luxueux que les 

�O�L�Y�U�H�V���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V :   

 

« �>�«�@���6�D�Q�V���G�R�X�W�H���R�Q �Y�H�Q�G���F�R�P�P�H���O�L�Y�U�H�V���G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V�����G�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�O�X�V���J�U�R�V�����S�O�X�V���E�U�L�O�O�D�Q�W�V�����S�O�X�V���O�X�[�X�H�X�[���T�X�H��
ceux de cette charmante bibliothèque ; mais quelles bonnes et jolies histoires, quelles lectures choisies 
renferment ces modestes volumes, si attrayants sous leur fraîche couverture couleur de rose et dont le 
prix modique est à la portée de toutes les bourses ! » La Poupée modèle. Journal des petites filles, 
neuvième année, numéro de décembre 1871 (Gourévitch 1998, p. 141).  
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Après le rachat des fonds de Hetzel en 1914, les descendants de Louis Hachette 

lancent la « Bibliothèque verte », une collection essentiellement destinée aux garçons âgés de 

douze ans et plus. Il publie �O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���-�X�O�H�V���9�H�U�Q�H���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V �°�X�Y�U�H�V���O�H���S�O�X�V���V�R�X�Y�H�Q�W���Q�R�Q��

écrites pour les enfants. Le rôle de la Bibliothèque verte est de mettre à la portée de tous les 

enfants les meilleurs auteurs du XIXe siècle (Alexandre Dumas, Paul Féval) et les  bons 

auteurs étrangers du XXe siècle. À partir de 1933, les nouvelles collections connaissent de 

grands succès tels que Sans famille �G�¶�+�H�F�W�R�U�� �0�D�O�R�W�� �T�X�L�� �D�� �G�R�X�E�O�p�� �O�H�� �F�D�S�� �G�X�� �P�L�O�O�L�R�Q��

�G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �H�W Le Voyage au centre de la terre de Jules Verne qui dépasse les 500 000 

exemplaires. Sont également publiée�V�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �U�R�P�D�Q�F�L�H�U�V�� �D�Q�J�O�R-saxons plus récentes 

comme les romans de Jack London.  

 �/�D���G�p�I�D�L�W�H���G�H�������������H�W���O�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�H���Y�R�Q�W���r�W�U�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�O��

engagement, celui pour la patrie qui se traduira par une abondante littérature.  

 

 

2.2.3. �/�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����Y�p�K�L�F�X�O�H���G�H���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���O�D�w�T�X�H���H�W���S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H 

 

�'�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����R�Q���Q�H���S�H�X�W���L�J�Q�R�U�H�U���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�H���O�¶�e�W�D�W��

�H�W�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�[�H�U�F�H�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�H�X�U�� �V�X�U�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�R�X�V�� �O�D III e 

République. À partir de 1880, les instituteurs des écoles publiques obéissent aux directives de 

�O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�W���Q�H���F�R�P�P�D�Q�G�H�Q�W���S�O�X�V��leurs livres auprès des éditeurs provinciaux trop 

�p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�e�J�O�L�V�H����L�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�Q�R�S�R�O�H�� �T�X�L�� �S�U�R�I�L�W�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �j�� �F�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V��

catholiques �± notamment Alfred Mame à Tours, favorise la laïcisation du livre de prix, au fur 

�H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �T�X�H�� �O�D�� �5�p�S�X�E�O�L�T�X�H�� �V�¶�H�P�S�D�U�H�� �G�H�� �F�H�� �U�L�W�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �F�p�O�p�E�U�H�U�� �O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �H�W��

�O�¶�p�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �S�U�L�P�D�L�U�H�V�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�H�� Le renversement de situation va 

perm�H�W�W�U�H�� �j�� �+�D�F�K�H�W�W�H�� �H�W�� �j�� �+�H�W�]�H�O�� �G�¶�H�Q�� �W�L�U�H�U�� �E�p�Q�p�I�L�F�H���� �O�D�� �O�L�E�U�D�L�U�L�H�� �+�D�F�K�H�W�W�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W���G�p�M�j��

�G�¶�X�Q�H�� �U�p�S�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �S�R�X�U�� �V�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �$�L�Q�V�L�� �© �O�R�U�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �X�Q�� �P�D�L�U�H�� �G�H��

�S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �j�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�H�L�O�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�V livres de prix, 

�F�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �+�D�F�K�H�W�W�H�� �T�X�¶�R�Q�� �O�X�L�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H » (Glénisson 1985, p. 434, note 32). La 

maison Hetzel �V�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�H���G�D�Q�V���O�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����H�W���V�¶�Dttache le talent de Jules Verne, comme 

�Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�� Hachette crée, quant à lui, dès 1880, trois nouvelles 

collections. 

À partir de 1880, l�¶�e�W�D�W�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�V�� �© livres classiques » qui compte les 

�O�L�Y�U�H�V�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U���� �O�H�V�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���� �O�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V��
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instructives et récréatives destinées à la jeunesse, soit les deux tiers de papier utilisés par les 

éditeurs français en 1914. 

La distribution des prix fait partie des récompenses à côté des bons points, du tableau 

�G�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���� �G�H�V�� �I�p�O�L�F�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �R�X�� �H�Q�� �S�X�E�O�L�F�� Elle devient une grande cérémonie 

laïque�����X�Q���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���V�R�O�H�Q�Q�H�O���T�X�L���P�D�U�T�X�H���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H���V�F�R�O�D�L�U�H. Le rite est si bien installé 

sous la IIIe �5�p�S�X�E�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�X�Q�� �D�U�U�r�W�p�� �G�X�� ������ �M�X�L�Q�� ���������� �Y�L�H�Q�G�U�D�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�H�U���� �V�X�L�Y�L��

�G�¶�X�Q�H�� �F�L�U�F�X�O�D�L�U�H�� �G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �U�q�Jlementera le protocole de la cérémonie. Dans son 

Dictionnaire de pédagogie (1882), Ferdinand Buisson porte une appréciation très favorable 

sur la distribution des prix : elle peut « �U�H�W�H�Q�L�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H » et elle permet 

« �G�¶�H�[�F�L�W�H�U���D�X���W�U�D�Y�D�L�O les élèves qui annoncent du talent en vue des carrières libérales ou des 

fonctions publiques ». Engouement unanimement partagé par les récipiendaires, la 

distribution des prix est appréciée des écoliers �j�� �H�Q�� �F�U�R�L�U�H�� �O�¶�K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H��Le Petit Français 

illustré �T�X�L���D���P�H�Q�p���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���D�X�S�U�q�V���G�H���V�H�V��jeunes lecteurs. Elle est également choyée par le 

maire qui trouve dans la cérémonie qui a lieu aux alentours de la fête nationale du 14 juillet, 

�X�Q�H���W�U�L�E�X�Q�H���L�G�p�D�O�H���G�H�Y�D�Q�W���O�H�V���H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V���H�W���O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���G�¶�p�O�q�Y�H�V���� 

Pour chaque matière, la commune remet un grand livre épais et décoré, à tranche 

dorée, au meilleur élève. La majorité des livres a une couverture rouge aux lettres couleurs or. 

Jules Ferry associe le livre de loisir au livre scolaire en lui assignant le rôle de former les 

esprits.  

Il peut ainsi �V�¶�D�J�L�U���G�¶�X�Q��atlas de géographi�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q��roman adapté aux enfants 

�G�R�Q�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�Ye. La littérature pour la jeunesse 

�G�H�Y�L�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �O�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �O�D�w�T�X�H�� �H�W�� �U�p�Sublicaine. Contrairement à la littérature 

publiée par les éditeurs catholiques���� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�Q�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �D�X�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�P�H���� �$�S�U�q�V�� �O�D��

�G�p�I�D�L�W�H�� �G�H�� ������������ �H�O�O�H�� �H�V�W�� �S�R�U�W�H�X�V�H�� �G�¶�X�Q�� �P�H�V�V�D�J�H�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���� �(�O�O�H�� �D�E�R�U�G�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�H�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V��

�L�V�V�X�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H��en les narrant ou en les romançant et elle glorifie les héros 

�J�X�H�U�U�L�H�U�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �9�H�U�F�L�Q�J�p�W�R�U�L�[���� �-�H�D�Q�Q�H�� �G�¶�$�U�F�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �'�H�Q�I�H�U�W-Rochereau. Le patriotisme 

�L�P�S�U�q�J�Q�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���� 

On cherche à transmettre aux enfants la connaissa�Q�F�H���H�W���O�¶�D�P�R�X�U���G�H���O�D���S�D�W�U�L�H���S�R�X�U���T�X�H��

celle-�F�L���S�X�L�V�V�H���r�W�U�H���G�p�I�H�Q�G�X�H���S�O�X�V���W�D�U�G�����T�X�D�Q�G���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���D�X�U�R�Q�W���D�W�W�H�L�Q�W���O�¶�k�J�H���G�H���V�H���E�D�W�W�U�H���� 

En France, au début du XXe siècle, la lecture à haute voix de livres français remis aux 

enfants comme récompense scolaire es�W�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H�� �S�R�X�U�� �D�V�V�X�U�H�U��

�O�¶�X�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���H�W���O�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���G�L�D�O�H�F�W�H�V���H�W���O�H�V���S�D�W�R�L�V�����(�O�O�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q���S�D�O�O�L�D�W�L�I��

�G�H���O�¶�D�Q�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�P�H���T�X�L���V�p�Y�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �/�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�� �H�V�W���G�R�Q�F���U�H�P�L�V���j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W��

�S�R�X�U���T�X�¶�L�O �O�¶�R�X�Y�U�H���H�W���O�H���O�L�V�H���H�Q���I�D�P�L�O�O�H�� 
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De même, dans les années 1920, stimulés par une loi qui préconise la distribution des 

�°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��canadienne comme prix scolaires, les éditeurs québécois vont 

proposer aux écoliers francophones des livres qui, écrits pour eux, célèbrent leur patrie. 

 
 

2.3. Des mesures législatives pour inciter à constituer une littérature pour la 

jeunesse canadienne 

 

�/�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�L�U�H�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� �D�X�[�� �p�F�R�O�L�H�U�V�� �V�H�� �V�X�E�R�U�G�R�Q�Q�H�� �j�� �O�¶�L�G�p�H��

�G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���� �© une notion où convergent les paradigmes du politique, de 

�O�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���� �G�X�� �F�D�W�K�R�O�L�F�L�V�P�H�� �H�W�� �G�X�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H » (Landry 1997, p. 260). Des journalistes 

évoquent « le commerce encombrant de livres français », Omer Héroux explique en 1914 que 

ceux-ci « ont le grand �L�Q�F�R�Q�Y�p�Q�L�H�Q�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �Y�L�Y�U�H�� �O�¶�p�F�R�O�L�H�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H��

�V�L�H�Q���� �G�¶�H�Q�F�R�P�E�U�H�U�� �V�R�Q�� �L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�P�D�J�H�V�� �H�[�R�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �P�D�Q�T�X�H�Q�W�� �S�H�X�W-être pas 

�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �O�X�L�� �I�H�U�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�L�P�H�U�� �V�R�Q�� �S�D�\�V » (cité dans Landry 1997, p. 260). Le 

rapport de la jeunesse à ses lectures est gouverné par des discours patriotiques, François 

Landry évoque une volonté de « �P�R�G�H�O�H�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W » qui est « ravalé au statut de citoyen en 

puissance » (Landry 1997, p. 261). 

�/�H�V���°�X�Y�U�H�V���Q�H���V�H���F�R�Q�W�H�Q�W�H�Q�W���S�D�V���G�H���F�p�O�p�E�U�H�U���O�D���F�X�O�Wure canadienne dans une attitude de 

repli ���� �O�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �P�L�V�V�L�R�Q�V���� �G�H�� �F�R�O�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�U�L�R�U�L�W�p��

éditoriale pour Beauchemin dès les années 1910 dévoilent une doctrine impérialiste et 

conquérante dont les premières victimes sont les peuples autochtones. 

Enfin, le gouvernement provincial finira par adopter des mesures incitatives. Le 

�V�X�U�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �&�\�U�L�O�O�H-F. Delage, dans une circulaire émise le 22 

janvier 1917 concernant les livres de récompense que les commissaires syndics remettent aux 

�p�F�R�O�L�H�U�V���j���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H���V�F�R�O�D�L�U�H���� �D�Q�Q�R�Q�F�H���O�¶�D�P�H�Q�G�H�P�H�Q�W���T�X�L���D���S�R�X�U���E�X�W���G�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H�U���© la 

littérature canadienne et les auteurs de chez nous » : « la moitié de la somme affectée à cette 

fin par chaque commission sco�O�D�L�U�H���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���H�P�S�O�R�\�p�H���j���O�¶�D�F�K�D�W���G�H���O�L�Y�U�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V » (cité 

�G�D�Q�V�� �/�D�Q�G�U�\�� ������������ �S���� ������������ �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�¶�H�Q�� ���������� �T�X�H�� �O�H�� �&�R�Q�V�H�L�O�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�I���� �j�� �O�D��

�V�X�J�J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�(�U�Q�H�V�W���&�K�R�T�X�H�W�W�H���D�P�H�Q�G�H���H�Q�I�L�Q���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������������G�X���&�R�G�H���V�F�R�O�D�L�U�H���� 

En 1920, la production éditoriale canadienne-française destinée à la jeunesse reste 

effectivement faible et continue à souffrir de la concurrence étrangère, essentiellement belge 

et française. Afin de protéger le livre québécois, un amendement au règlement scolaire va être 
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adopté le 8 mai 1925. Il impose aux commissions scolaires que la moitié du budget réservée à 

�O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H�V���V�R�L�W���F�R�Q�V�D�F�U�p�H���j���O�¶�D�F�K�D�W���G�H���O�L�Y�U�H�V���F�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� 

�$�Y�H�F�� �O�¶�D�P�H�Q�G�H�P�H�Q�W�� �E�D�S�W�L�V�p « Loi Choquette �ª���� �O�H�� �'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

publique �G�X���4�X�p�E�H�F���S�U�p�F�R�Q�L�V�H���O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H���F�R�P�P�H��

prix scolaires.  

�/�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� �Y�L�J�X�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �O�R�L�� �&�K�R�T�X�H�W�W�H���� �O�H�� ��er �M�D�Q�Y�L�H�U�� ���������� �Y�D�� �V�W�L�P�X�O�H�U�� �O�¶�H�V�V�R�U�� �G�H��

�O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�Q���F�U�p�D�Q�W���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V���p�G�L�W�R�U�L�D�O�H�V���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������G�D�W�H���G�H��

�O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H���� �(�O�O�H�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�U�D�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V��

canadiens destinés à la jeunesse et plusieurs adaptations de romans canadiens pour jeunes. 

 

 

2.3.1. La Loi Choquette 

 

À partir de 1925, les éditeurs offrent aux jeunes des collections en soignant la mise en 

�S�D�J�H���D�I�L�Q���T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W���D�G�D�S�W�p�H���j�� �O�H�X�U�� �F�D�S�D�F�L�W�p���G�H�� �O�L�U�H���H�W���H�Q�� �F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W���G�H�V���V�X�M�H�W�V���T�X�L���S�X�L�V�V�H�Q�W��

les intéresser. 

Selon Suzanne Pouliot, les éditeurs qui lancent des collections conçues pour les 

�M�H�X�Q�H�V���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �F�K�H�U�F�K�H�Q�W�� �H�Q�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �j�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �S�O�D�L�U�R�Q�W�� �D�X�[��

responsabl�H�V���G�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���T�X�L���O�H�V���G�L�V�W�U�L�E�X�H�U�R�Q�W���H�Q���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H���� 

Les éditeurs suivent les directives édictées dans �/�¶�(�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H par Cyrille 

�'�H�O�D�J�H���� �V�X�U�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �T�X�L�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �H�Q�� ���������� �© des livres bien 

�p�F�U�L�W�V�����G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���V�D�L�Q�H���H�W���F�R�Q�Y�H�Q�D�Q�W���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V���H�W��

instructifs » (cité dans Pouliot 2005, p. 211). Les préfaces et les dédicaces orientent ainsi la 

jeunesse vers le Beau, le Bien et le Vrai. �/�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���P�R�U�D�O���G�H�V���M�H�X�Q�H�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�X�Q�H��

�G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �Y�H�L�O�O�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H��

�X�O�W�U�D�P�R�Q�W�D�L�Q�H���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�� 

De même, à �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �*�U�D�Q�J�H�U��

�)�U�q�U�H�V�����/�D���/�L�E�U�D�L�U�L�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�����/�D���%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�H���O�¶�$�F�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���H�W���O�H�V���e�G�L�W�L�R�Q�V��

Albert Lévesque vont lancer des collections destinées au marché du livre de récompense.  

Après 1925, afin de minimiser la distanciation possible avec le jeune lecteur, les 

auteurs choisissent comme héros un enfant ���� �R�Q�� �D�G�D�S�W�H�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H����

soucieux de proposer une « littérature utilitaire » (Landry 1997, p. 266). Les Éditions Variétés 

et Fides prennent la suite de Beauchemin en publiant de nouvelles séries. Les communautés 

religieuses enseignantes telles que les Frères des écoles chrétiennes (FEC) et les Frères de 
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�O�¶�Lnstruction chrétienne (FIC) lancent des collections. Les FEC publient en 1929 une trentaine 

de titres dans la collection « Apôtres de la jeunesse au pays laurentien ». Ils proposent des 

ouvrages attrayants et instructifs en associant religion, science et littérature nationale, 

�F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���D�X�[���Y�°�X�[���G�H���O�¶�D�E�E�p���&�D�V�J�U�Din « qui souhaitait une littérature qui fût croyante et 

canadienne » (Pouliot 2005, p. 207). En 1939, les FIC proposent aux élèves du secondaire de 

courtes monographies dans une collection hagiographique intitulée « Au service des jeunes ». 

Cependant, malgré ce contexte législatif favorable, la production de livre canadien-

français dans les années 1920 �G�H�P�H�X�U�H�� �V�L�� �I�D�L�E�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �O�D�� �O�R�L����

notamment pour la Commission scolaire catholique de Montréal (CSCM) qui achète environ 

200 000 livres par année.  

�(�Q�� ������������ �3�D�X�O�� �/�H�E�O�D�Q�F�� �G�p�F�O�D�U�H�U�D�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �P�D�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�� �D�X�[��

�F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�� �E�D�S�W�L�V�p�� �O�D�� �O�R�L�� �&�K�R�T�X�H�W�W�H���� �%�H�D�X�F�K�H�P�L�Q�� �U�p�X�V�V�L�W��

�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���j���S�U�R�S�R�V�H�U���G�H�V���D�V�V�R�U�W�L�P�H�Q�W�V���G�R�Q�W���O�D���P�R�L�W�L�p���H�V�W���F�R�P�S�R�V�p�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V canadiens. 

 Des appels se font entendre pour encourager des auteurs québécois à écrire pour la 

jeunesse. Paul Leblanc écrit en 1932 :  

 
« Notre pays ne pourrait-�L�O���H�Q�I�L�Q���V�H���G�R�W�H�U���G�¶�X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�Q�I�D�Q�W�L�Q�H���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���T�X�L���S�X�L�V�V�H���V�H��
comparer au moins à celle de la Suisse ou de la Belgique ? Et pourquoi pas �"���>�«�@���G�H�X�[���I�R�L�V���S�D�U���D�Q�Q�p�H����
la CECM achète des livres et albums de récompense pour ses élèves. Elle achète environ 200 000 
volumes par an à cette fin. Elle voudrait bien consacrer le plus gros de son budget de récompense à 
�O�¶�D�F�K�D�W�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���� �&�H�O�D�� �H�V�W�� �P�D�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�� �S�D�U�� �L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�F�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H��
production littéraire. » (LEBLANC Paul. On demande des livres pour enfants. �/�¶�e�F�R�O�H�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H, 
mars 1957, vol. 32, n° 7, p. 491-492 cité dans Lemieux 1972, p. 92).  
 
 
Malgré les efforts de certains éditeurs tels que Beauchemin, Achard, Lévesque, la 

situation de la littérature pour la jeunesse canadienne-�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���Q�¶�H�V�W���J�X�q�U�H���I�Oorissante dans les 

années 1930 �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�D�� �'�H�X�[�L�q�P�H�� �*�X�H�U�U�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H���� �R�•�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H��

production locale devient impérieuse. 

 
 
2.3.2. 1939-1945, un contexte législatif favorable à une production locale 
 

 

Depuis le début de la deuxième Guerre mondiale, les relations entre le Canada et la 

France o�Q�W�� �p�W�p�� �L�Q�W�H�U�U�R�P�S�X�H�V���� �/�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �O�L�Y�U�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �U�H�Q�G�H�Q�W��

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���O�R�F�D�O�H. 
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Le marché des livres pour la jeunesse se limite ainsi à ce qui se trouve déjà en librairie. 

Or, une production locale devient nécessaire pour pouvoir maintenir la distribution des prix 

scolaires puisque la loi Choquette est toujours en vigueur.  

�&�¶�H�V�W���j���O�D���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�D���J�X�H�U�U�H�����j���O�D���V�X�L�W�H���G�H���O�D���F�R�X�S�X�U�H���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���)�U�D�Q�F�H-Canada, à 

�S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�D�X�W�R�P�Q�H���������������T�X�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�p�E�p�F�R�L�V�H�V se sont développées et 

ont créé un secteur jeunesse. 

�(�Q�� ������������ �G�H�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �O�L�Y�U�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U��

ministre du Canada William Lyon Mackenzie King accorde aux éditeurs canadiens-français 

�O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���p�S�X�L�V�p�H�V���H�W���L�Q�W�U�R�X�Y�D�E�O�H�V���V�X�U���O�H���P�D�U�F�K�p�����/�H�V��

�p�G�L�W�H�X�U�V���G�R�L�Y�H�Q�W���D�O�R�U�V���D�G�U�H�V�V�H�U���X�Q�H���G�H�P�D�Q�G�H���I�R�U�P�H�O�O�H���D�X���U�H�J�L�V�W�U�D�L�U�H���G�X���G�U�R�L�W���G�¶�D�X�W�H�X�U���j���2�W�W�D�Z�D��

�S�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �W�L�W�U�H�� �U�p�p�G�L�W�p���� �(�Q�V�X�L�W�H�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �W�H�Q�X�V�� �G�H�� �Y�H�U�V�H�U�� �G�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �G�¶�D�Xteurs de 10 % au 

Bureau du séquestre des biens ennemis, qui ensuite seront remis aux auteurs et aux éditeurs 

français une fois la Guerre terminée. 

�/�D���P�H�V�X�U�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H���Y�D���V�X�V�F�L�W�H�U���X�Q�� �H�V�V�R�U�� �V�D�Q�V���S�U�p�F�p�G�H�Q�W���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H��

qui se concrétisera par �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�L�Q�T�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶édition dans les années 1940 : les 

Éditions Variétés (1940-1951), Fides (1941- ������ �O�H�V�� �e�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�U�E�U�H�� ����������-1948), 

�O�¶�$�S�R�V�W�R�O�D�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�H�� ����������-1966) et les Éditions Jeunesse (1948-1951). Hormis les 

Éditions Jeunesse dont les publications sont exclusivement destinées à la jeunesse, les quatre 

�D�X�W�U�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �V�H�F�W�H�X�U�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j��

�X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�X�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���� �8�Q�H�� �O�R�L�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H��

promulguée en 1943 par le gouvernement Godbout rend en effet obligato�L�U�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�R�X�U���O�H�V��

enfants âgés �G�H���V�L�[���j���T�X�D�W�R�U�]�H���D�Q�V�����/�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�R�L�Y�H�Q�W���G�R�Q�F���D�O�L�P�H�Q�W�H�U���O�H�V���O�L�E�U�D�L�U�L�H�V����

�O�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���H�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�H�V���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���Oes sections classiques 

�G�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �U�p�F�O�D�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �D�G�D�S�W�p�V�� �D�X�[�� �p�O�q�Y�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���� �/�H�V��

�Y�D�O�H�X�U�V���V�R�F�L�D�O�H�V���W�U�D�Q�V�P�L�V�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���I�L�F�W�L�R�Q�����U�R�P�D�Q�V���H�W���F�R�Q�W�H�V�����V�R�Q�W���O�D���V�R�X�P�L�V�V�L�R�Q�����O�D��

�I�L�G�p�O�L�W�p���D�X���S�D�V�V�p���H�U���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���Ueligieuse, politique, parentale et scolaire. Ainsi, sur 

fonds de valeurs nationalistes, la littérature est perçue comme un instrument destiné à la 

�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H�����F�L�Y�L�T�X�H���H�W���F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�����/�D���E�L�R�J�U�D�S�K�L�H���H�W���O�¶�K�D�J�L�R�J�U�D�S�K�L�H���S�R�X�U���O�D��

jeunesse sont les genres florissants, de 1940 à 1960, avec la publication de cents titres ; puis le 

genre connaît une chute vertigineuse avec onze titres, dans les années 1960, puis deux titres,  

dans les années 1970. Elles traitent de personnages historiques ou religieux sous des formes 

variées : théâtre, romans. Le clergé en recommandait la lecture car elles répondaient au projet 

éducatif de scolarisation des 6-14 ans. Les institutions scolaires les choisissaient comme livres 

de récompense si bien que certains éditeurs décidèrent de lancer des collections 
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exclusivement consacrées à ce genre. Fides lance ainsi la collection « La grande aventure » 

qui offre aux jeunes âgés de douze à seize ans des récits de vie de saints, des scènes de la 

Bible et des romans missionnaire�V�����/�H�V���)�,�&�����)�U�q�U�H�V���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�����S�U�R�S�R�V�H�Q�W���X�Q�H��

�F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �K�D�J�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V��

�G�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �U�H�W�U�D�o�D�Q�W�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�� �P�R�G�q�O�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �H�W�� �P�R�U�D�X�[���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�X�� �J�H�Q�U�H��

biographique pour la jeunesse est de « faire connaître [aux jeunes générations] leur histoire et 

�F�H�X�[�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W�� �I�D�L�W�H���� �D�I�L�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �I�L�q�U�H�V�� �H�W�� �T�X�H���� �S�D�U�W�D�J�H�D�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �I�L�H�U�W�p�� �H�W�� �F�H�V�� �U�D�F�L�Q�H�V��

communes, elles sachent former un peuple » (Lepage 1996, p. 470) 

Les �e�G�L�W�L�R�Q�V�� �9�D�U�L�p�W�p�V�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�U�� �G�H�� �U�H�P�S�O�D�F�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �O�D�� �S�O�D�F�H��

laissée vacante par les éditeurs français en publiant principalement de la littérature pour la 

jeunesse française qui véhicule les valeurs sociales transmises par les institutions religieuses 

�H�W���V�F�R�O�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�����(�O�O�H�V���P�H�W�W�H�Q�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V���H�Q���H�P�E�D�X�F�K�D�Q�W���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V��

québécois. 

�/�D���S�U�L�R�U�L�W�p���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���H�V�W���G�H���S�U�R�S�R�V�H�U���O�H�V���F�K�H�I�V-�G�¶�°�X�Y�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H��

du répertoire français, « considéré comme un lieu de distinction sociale, tout en étant un lieu 

ludique » (Fortin, Lamarche, Pouliot 1994, p.250). 

Les titres du catalogue des Éditions Variétés seront effectivement issus du répertoire 

classique de la littérature de jeunesse en se spécialisant dans le �U�R�P�D�Q���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���p�F�U�L�W��

�S�D�U���X�Q���D�X�W�H�X�U���U�H�F�R�Q�Q�X���H�W���V�X�U�W�R�X�W���D�S�S�U�R�X�Y�p���S�D�U���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���D�I�L�Q���G�H���V�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q�H��

collection de prestige. On trouve ainsi aux côtés des traductions telles que Robinson Crusoé 

de De Foë ou Le Livre de la jungle de Kipling des rééditions françaises : La petite Fadette de 

Georges Sand et des romans de la Comtesse de Ségur.  

�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �p�F�U�L�W�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�V�� �U�H�F�R�Q�Q�X�V�� �G�H�P�H�X�U�H�Q�W��

privilégiée�V�����G�¶�D�X�W�U�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���I�D�F�W�X�U�H���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H-française sont écrits par des éducateurs 

�F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���T�X�p�E�p�F�R�L�V�H�����/�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���P�R�U�D�O���G�H���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���L�Q�p�G�L�W�H�V���Q�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L��

pas remis en cause, notamment pour les ouvrages destinés aux dix-quinze ans. Dans son 

�F�D�W�D�O�R�J�X�H�� �G�H�� ������������ �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �S�U�p�F�L�V�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �Oes « ouvrages répondent admirablement aux 

goûts des jeunes et sont ainsi pour eux un divertissement mais en même temps, ils leur servent 

�G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W » (cité dans Fortin, Lamarche, Pouliot 1994, p.241). Dans un dépliant 

publicitaire, les Éditions Variété�V���G�p�Y�R�L�O�H�Q�W���O�H�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I�����G�H���G�L�Y�H�U�W�L�U���H�W���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���O�H�X�U���S�X�E�O�L�F : 

« �&�H�W�W�H���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���T�X�L���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�X���J�R�€�W���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���G�X���G�p�V�L�U���G�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���H�W���G�H�V���p�G�X�F�D�W�H�X�U�V���D��

�S�R�X�U���E�X�W���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�Q���G�L�V�W�U�D�\�D�Q�W�� » (cité dans Fortin, Lamarche, Pouliot 1994, p.242). 

De 1940 à 1965, les thèmes traités de la littérature pour la jeunesse au Québec se 

�U�D�W�W�D�F�K�H�Q�W���P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���R�U�L�J�L�Q�H�V���H�W���D�X���S�D�V�V�p���G�X���&�D�Q�D�G�D���I�U�D�Q�o�D�L�V�����/�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H��
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transmettent les valeurs de la famille et prônent la morale religieuse comme modèle de 

�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��

réédite dans les années 1980 comme Le Secret de vanille (1959-1981), Le Wapiti (1964-1978) 

de Monique Corriveau, Agouhanna (1963-1981) de Claude Aubry. 

 

2.4. Le décli�Q���G�¶�X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H 

 

�/�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�p�E�p�F�R�L�V�H���V�¶�H�V�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���J�X�H�U�U�H���W�H�O�O�H une relève nécessaire de 

�O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �Q�H�� �W�U�D�Y�H�U�V�D�L�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�� �P�D�L�V elle a fait faillite en 

1945 quand le livre français a repris ses droits sur le marché canadien. 

 

2.4.1. Le retour du livre européen au Canada et la suppression du système de 

récompense 

 

Après la guerre de 1939-1945, les éditeurs canadiens ne peuvent faire face à la 

concurrence des publications européennes, essentiellement pour des raisons économiques : 

qualité inférieure des ouvrages pour éviter un coût prohibitif (peu de couverture en quatre 

�F�R�X�O�H�X�U�V���� �S�H�X�� �G�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V���� �H�W�� �X�Q�� �S�H�W�L�W�� �W�L�U�D�J�H�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �U�H�V�W�U�H�L�Q�W�H���� �2�U���� �O�H�V��

commissions scolaires veulent de beaux livres et peu couteux si bien que les éditeurs rééditent 

sous une couverture originale, avec gros papier, gros caractères et grandes marges des textes 

qui ont été souvent imprimés. 

�/�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���O�R�F�D�O�H���V�¶�D�J�J�U�D�Y�H���S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���D�Y�H�F���O�D���S�Rpularité croissante 

des « comics américains » 

�*�X�\�� �%�R�X�O�L�]�R�Q���G�p�F�U�L�W���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���D�X���&�D�Q�D�G�D���G�D�Q�V���O�H�V��

années cinquante :  

 
« �/�H�V�� �V�H�X�O�V�� �H�I�I�R�U�W�V�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �Q�H�� �V�X�I�I�L�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��
�Q�R�X�Y�H�O���D�X�W�H�X�U���>�«�@���8�Q�H���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���L�Q�L�P�D�J�L�Q�D�E�O�H���H�V�W���I�D�L�W�H�� �S�D�U���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V���T�X�L���H�[�S�R�U�W�H�Q�W���D�X��
�&�D�Q�D�G�D�����j���G�H�V���S�U�L�[���L�Q�Y�U�D�L�V�H�P�E�O�D�E�O�H�P�H�Q�W���E�D�V�����G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���O�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�V�����j���W�R�X�W���S�R�L�Q�W��
�G�H�� �Y�X�H���� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �O�¶�L�Q�F�R�Q�Y�p�Q�L�H�Q�W�� �G�H�� �Q�¶�r�W�U�H�� �S�D�V�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�V���� �/�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �U�H�o�R�L�Y�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�Q�R�P�E�U�D�E�O�H�V��
�P�D�Q�X�V�F�U�L�W�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�V�� �I�p�p�U�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �>�«�@�� �2�U�� �F�H�O�D�� �I�D�L�W�� �G�R�X�E�O�H�� �H�P�S�O�R�L�� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�W�L�R�Q���� �&�H��
�T�X�¶�L�O�V���Y�Rudraient, ce serait des récits �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���R�X���U�R�P�D�Q�H�V�T�X�H�V�����P�H�W�W�D�Q�W���H�Q���V�F�q�Q�H���G�H�V���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W�V���R�X��
adolescentes canadiens-�I�U�D�Q�o�D�L�V���� �D�X�[�� �S�U�L�V�H�V���D�Y�H�F�� �O�H�V�� �P�L�O�O�H���S�U�R�E�O�q�P�H�V���G�H�� �����������>�«�@���G�D�Q�V���O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H��
leur vie canadienne. » (Boulizon Guy. La littérature de jeunesse au Canada français, Vie française, 
janvier-février 1959, vol. 13, n° 5-6, p. 185-186 cité dans Lemieux 1972, p. 94) 
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Avec la Révolution tranquille, la société québécoise évolue en remettant en question 

des valeurs traditionnelles. Les congrégations religieuses perdent progressivement le pouvoir 

�T�X�¶�H�O�O�H�V���G�p�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���V�X�S�H�U�Y�L�V�L�R�Q���G�X���P�D�Q�X�H�O���V�F�R�O�D�L�U�H���H�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�H����

Une crise du livre va commencer à partir de 1965 dont les secteurs jeunesse seront victimes 

�G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� 

Le 2 avril 1963, une commission, dont le rapport est communément appelé « rapport 

Bouchard » �G�X���Q�R�P���G�H���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H�X�U���0�D�X�U�L�F�H���%�R�X�F�K�D�U�G�����H�V�W���F�K�D�U�J�p�H�����j���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�X���&�R�Q�V�H�L�O��

supérieur du livre, de réaliser une enquête sur tous les aspects de la production, de la vente et 

de la distribution du livre au Québec. Les membres de la commission rédigent quelques 

�U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���G�R�Q�W���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�¶�e�W�D�W���G�¶�X�Q�H���U�p�J�L�H���H�W���G�¶�X�Q�H���F�H�Q�W�U�D�O�H���G�X���O�L�Y�U�H�����,�O���p�P�H�W���O�H��

�V�R�X�K�D�L�W���T�X�H���O�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�V���S�D�U���O�¶�e�W�D�W���V�R�L�H�Q�W���R�E�O�L�J�p�V���G�¶�D�F�K�H�W�H�U���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���D�X�[��

librairies québécoises « accréditées » et que la distribution du livre dépende des demandes des 

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���P�H�V�X�U�H���V�H�U�D���D�G�R�S�W�pe huit années plus tard par le 

gouvernement, en 1971.  

Les éditeurs pour la jeunesse présentent en juin 1963 un Mémoire sur la littérature de 

jeunesse à la �&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H���V�X�U���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�X���O�L�Y�U�H���� �,�O�V���U�p�F�O�D�P�H�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���T�X�H��

�O�¶�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H-�I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �T�X�¶�R�Q�� �O�D�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�� �S�D�U�� �O�H��

�E�L�D�L�V���G�H���O�D���S�X�E�O�L�F�L�W�p�����G�¶�p�W�X�G�H�V���H�W���G�H���S�U�L�[���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�V���j���F�H�X�[���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���Oes adultes et 

�T�X�H���O�¶�R�Q���G�R�Q�Q�H���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���j���X�Q�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H : « Des articles de journaux de 

�S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �L�Q�V�L�V�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �D�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �± à condition 

�T�X�¶�H�O�O�H���H�[�L�V�W�H���± sa littérature nationale pour pouvoir �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���j���V�R�Q���S�H�X�S�O�H�ª�����0�D�G�R�U�H����������������

p. 30). En 1963, le commerce du livre pour la jeunesse est déjà presque totalement sous 

�F�R�Q�W�U�{�O�H���T�X�p�E�p�F�R�L�V���P�D�L�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���������������G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V���F�R�P�P�H���+�D�F�K�H�W�W�H���H�W��

Gallimard considèrent le marché q�X�p�E�p�F�R�L�V�� �U�H�Q�W�D�E�O�H�� �H�W�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�D�K�L�U���� �$�G�U�L�H�Q��

Thério dans un article intitulé « Littérature de jeunesse et colonisation » publié dans un 

numéro de Livres et Auteurs canadiens de 1967 considère que la distribution massive des 

livres français a tué la littérature québécoise pour la jeunesse au cours des années 1960. En 

effet, à côté des livres européens, « les publications québécoises restent bien modestes en 

nombre et bien peu attrayantes aux jeunes lecteurs tant par leur apparence fade que par leur 

co�Q�W�H�Q�X�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �P�L�q�Y�U�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �R�Q�� �Q�R�W�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �T�X�D�O�L�W�p���� �H�Q�W�U�H�� �D�X�W�U�H�V�� �D�X�[��

Éditions Jeunesse » (Landreville 2003, p. 94).  

�/�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �S�Uofessionnels du livre 

participent à une « bataille du livre » menée contre le gouvernement afin que les mesures du 
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�U�D�S�S�R�U�W���%�R�X�F�K�D�U�G���V�R�L�H�Q�W���D�G�R�S�W�p�H�V���H�W���T�X�H���O�H���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���T�X�p�E�p�F�R�L�V���F�H�V�V�H���G�¶�D�L�G�H�U���O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V��

�p�W�U�D�Q�J�H�U�V���j���V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U���D�X���4�X�p�E�H�F�� 

Il faut attendre dix années pour que les autres mesures soient appliquées. 

�(�Q�� ������������ �D�S�U�q�V�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�� �P�H�W�� �I�L�Q�� �D�X��

système de distribution, entraînant la fin de toutes les collections qui ont été créées pour ce 

système. La suppression des prix scolaires réduit les possibilités de vente du livre pour la 

jeunesse et les tirages sont restreints à un point tel que la littérature pour la jeunesse 

canadienne-française est menacée de disparaître : de 1965 à 1968 la publication annuelle ne 

dépasse pas les dix-huit titres et en 1969 et 1970 moins de dix titres paraissent sur le marché. 

À la fin des années 1960, la situation sera catastrophique et créera « une profonde insécurité 

dans les milieux littéraires et éducatifs » (Guérette 98, p. 45). Les tirages des livres diminuent 

obligeant certa�L�Q�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �j�� �U�H�Q�R�Q�F�H�U�� �j�� �O�H�X�U�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W�� �j��

�S�U�p�I�p�U�H�U�� �V�H�� �V�S�p�F�L�D�O�L�V�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�Q�X�H�O�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �T�X�L�� �G�H�P�H�X�U�H�� �U�H�Q�W�D�E�O�H���� �)�D�F�H�� �j�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�W�L�R�Q��

étrangère et plus précisément à la concurrence franco-belge qui continue à envahir le marché, 

�F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �W�H�Q�W�H�Q�W�� �G�H�� �U�p�V�L�V�W�H�U�� �H�Q�� �O�D�Q�o�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V���� �2�X�W�U�H����

Beauchemin et Fides, les éditions Jeunesse créent la collection « Plein Feu » destinée aux 

adolescents à partir de quatorze ans. Lidec, acronyme désignant les Librairies des écoles 

chrétiennes lance la collection « Lidec-Aventures » en 1965 ; dans son catalogue de 

présentation de la collection, elle souligne que les ouvrages « offrent �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H��

�Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H  �H�W�� �>�«�@ tendent vers le sens profond et fondamental de 

�O�¶�D�P�L�W�L�p���>�«�@���H�Q�W�U�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���G�H���E�R�Q�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p » (cité dans Pouliot 2005, p. 223). 

Malgré ces tentatives, la situation demeure dramatique ju�V�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V����������. 

�$�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q�� ������������ �V�H�O�R�Q���O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�H�V�� �S�D�U�� �,�J�Q�D�F�H�� �&�D�X���� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U���O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H��

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�������������G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���p�G�L�W�R�U�L�D�O�H���G�X���4�X�p�E�H�F�����H�O�O�H�V���Q�¶�H�Q���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶����������

en 1967. 

 

 

2.4.2. 1900-�������������O�D���F�U�L�V�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����G�p�F�O�L�Q���G�¶�X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H 

 

Le livre pour la jeunesse est devenu un �J�H�Q�U�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���T�X�L���G�L�V�S�R�V�H���G�¶�X�Q���S�X�E�O�L�F���I�L�G�q�O�H��

et nombreux. La prolongation de la scolarité par les lois Ferry a donné naissance à un 

�Q�R�X�Y�H�D�X���S�X�E�O�L�F���G�H���P�D�V�V�H���T�X�L���D�Y�D�L�W���p�W�p���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W���W�H�Q�X���j���O�¶�p�F�D�U�W���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����8�Q�H���F�U�L�V�H��

commence avec la mort de Jules Verne en 1905, selon Marc Soriano (1975). 
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Dès la fin du XIXe siècle, la presse avait proposé la suppression des distributions de 

�S�U�L�[�����&�H�U�W�D�L�Q�V���P�D�L�U�H�V���S�U�p�I�q�U�H�Q�W���J�D�U�G�H�U���O�¶�D�U�J�H�Q�W���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���S�U�L�[���S�R�X�U���H�Q�Y�R�\�H�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�Q��

colonie de vacances.  

Le �S�D�O�P�D�U�q�V���V�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H���F�D�U���R�Q���V�R�X�K�D�L�W�H���U�H�P�H�W�W�U�H���G�H�V���S�U�L�[�� �j�� �X�Q���P�D�[�L�P�X�P���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V.   

�2�U���� �V�R�X�V�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H���� �O�H�V�� �F�U�p�G�L�W�V�� �D�O�O�R�X�p�V�� �D�X�[�� �p�F�R�O�H�V�� �Q�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�Q�W�� �S�D�V���� �/�D�� �T�X�D�O�L�W�p��

des ouvrages pâtit de cette inflation : le papier gagne en épaisseur, le format augmente, les 

couleurs sont plus vives. De plus, certains pédagogues contestent la légitimité des 

�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �S�U�L�[�� �S�U�{�Q�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�R�L�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�� �G�X�� �G�p�V�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�P�H�Q�W. Au 

tournant du siècle, en France, la littérature pour la jeunesse perd de sa vitalité. Les conflits 

soulevés par les distributions de prix ont aggravé la situation. La rivalité entre les deux 

enseignements se traduit par une surenchère : les communes et les établissements religieux 

cherchent les conditions les plus avantageuses pour acquérir des livres. Ils traitent directement 

�D�Y�H�F�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �R�X�� �G�H�V�� �J�U�R�V�V�L�V�W�H�V�� �H�W�� �V�R�Q�W�� �Y�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�U�L�W�L�T�X�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �O�L�E�U�D�L�U�H�V���� �'�¶�D�X�W�U�H�V��

�V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �V�R�O�G�H�X�U�V�� �T�X�L�� �U�H�F�\�F�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �L�Q�Y�H�Q�G�X�V�� �H�Q�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �S�U�L�[�� �J�U�k�F�H�� �j�� �G�H�V��

cartonnages « rutilants ». Les distributions des livres de prix suscitent des polémiques ; les 

pédagogues critiquent la médiocrité littéraire des ouvrages et certaines communes menacent 

de renoncer à la distribution des prix si elles ne bénéficient pas de remises sur les prix. 

 

L�H���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����P�R�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�D�Q�V���O�D���V�H�F�R�Q�Ge moitié du XIXe 

�V�L�q�F�O�H�� �Q�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �S�O�X�V�� �D�X�[�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �O�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux-guerres.  « Le 

���U�R�X�J�H���H�W���R�U�������V�\�P�E�R�O�H���G�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[���G�H���S�U�H�V�W�L�J�H���H�V�W���H�Q���Y�R�L�H���G�¶�H�[�W�L�Q�F�W�L�R�Q���H�W��ne survivra pas à 

la Grande Guerre. �ª�����1�R�H�V�V�H�U���������������S�����������������'�H�������������j�����������������O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���0�D�P�H, qui 

�D�� �S�H�U�G�X���O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H���G�H�� �V�R�Q�� �I�R�Q�G�V�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O, publie principalement 

des catéchismes et des livres scolaires et, dans les années 1960, varie ses ouvrages en ajoutant 

des livres de littérature générale, pour la jeunesse et des albums pour les enfants. La tradition 

du livre �R�E�M�H�W���� �O�L�Y�U�H�� �G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���� �O�L�Y�U�H �G�H�� �S�U�L�[�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �P�L�V�H�� �S�R�X�U�� �$�O�I�U�H�G�� �0�D�P�H�� �D�S�U�q�V�� �O�D��

seconde Guerre mondial�H���� �,�O�� �G�R�L�W�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H, de la Librairie Hachette 

notamment, qui propose des livres à des prix plus bas. 

La littérature catholique a perdu la suprémat�L�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�Y�D�L�W�� �D�X�� �;�,�;e siècle mais la 

Bonne Presse se développe.  

Pour Hachette, on remarque que �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �Hxtérieur des ouvrages de la « Bibliothèque 

rose » décline, à partir de 1900 : le papier est de moins bonne qualité et le cartonnage est 

terne. 
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2.4.3. Les collections : du beau livre au livre de poche 

 

Dans les années 1960, le livre continue à se présenter sous la forme du livre de luxe 

�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �R�I�I�U�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�W�U�H�Q�Q�H�V�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�� �P�D�L�V�� �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V��

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �Y�R�Q�W�� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �j�� �U�H�P�S�O�D�F�H�U�� �O�H�V�� �I�H�U�V�� �G�R�U�p�V�� �W�U�R�S�� �F�R�€�W�H�X�[�� �H�W�� �O�D�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��

reliée pleine toile recouve�U�W�H���G�¶�X�Q�H���M�D�T�X�H�W�W�H�� �H�Q���T�X�D�G�U�L�F�K�U�R�P�L�H���H�W���S�H�O�O�L�F�X�O�p�H���� �/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���Y�H�U�V��

une standardisation de la présentation des livres est progressive. Au début des années 1960, 

les éditeurs commencent à abandonner la double présentation brochée ou reliée au profit de la 

couverture cartonnée. 

 

�¬���S�D�U�W�L�U���G�H���������������O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���Q�H���V�H���F�D�Q�W�R�Q�Q�H���S�O�X�V���D�Xx livres de 

�S�U�L�[�� �R�X�� �G�¶�p�W�U�H�Q�Q�H�V���� �H�O�O�H�� �p�O�D�U�J�L�W�� �V�R�Q�� �F�K�D�P�S�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�� �p�W�D�Q�W�� �G�p�V�R�U�P�D�L�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H��

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �G�¶�Hnseignement et de celui des éditeurs de 

littérature. Hachette lance de nouveaux auteurs et une nouvelle forme de livres pour sa 

« Bibliothèque rose » et sa « Bibliothèque verte ». Nous entendons par « série » une 

�V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���G�¶�p�S�L�V�R�G�H�V���P�H�W�W�D�Q�W���H�Q���V�F�q�Q�H���O�H���Pême personnage et donnant lieu à une collection 

de volumes. La série « repose sur la logique de la fidélisation du public pour faire fructifier un 

succès éditorial » (Piquard 2004, p. 200). Thierry Groensteen annonce la règle des trois 

unités : 

  

« Unité de personnage �����O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�D���V�p�U�L�H���F�R�Q�G�D�P�Q�H���j���O�¶�p�W�H�U�Q�H�O���U�H�W�R�X�U���G�H���K�p�U�R�V���W�R�X�M�R�X�U�V���V�H�P�E�O�D�E�O�H�V��
à eux-mêmes. Unité de genre �����L�O���L�P�S�R�U�W�H�����S�R�X�U���V�p�F�X�U�L�V�H�U���O�H���S�X�E�O�L�F�����T�X�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���V�H���U�p�F�O�D�P�H���G�X���Z�H�V�W�H�U�Q����
de la science-�I�L�F�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���S�R�O�L�F�L�q�U�H���R�X���G�H���O�D���Iable animalière. Unité de longueur : par facilité et 
�H�Q���V�H���U�p�I�X�J�L�D�Q�W���G�H�U�U�L�q�U�H���G�H�V���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���I�D�O�O�D�F�L�H�X�V�H�V�����O�H�V���p�G�L�W�H�X�U�V���G�p�F�L�G�q�U�H�Q�W���D�X�W�U�H�I�R�L�V���T�X�¶�X�Q���U�p�F�L�W���G�H�Y�D�L�W��
�F�R�P�S�W�H�U���������R�X���������S�D�J�H�V�����Q�L���S�O�X�V���Q�L���P�R�L�Q�V�����S�R�X�U���I�D�L�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���D�O�E�X�P���V�W�D�Q�G�D�U�G�� »20  
 

Dans les années 1950���� �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O�H�� �T�X�L��

�V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�V�V�L�Q�p�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H����Bécassine, en 

�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �O�H�� �V�X�F�F�q�V�� �G�¶�X�Q�� �K�p�U�R�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �S�X�E�O�L�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �M�R�X�U�Q�D�O�� �Sour 

enfants. La série envahit les romans pour la jeunesse à partir des années 1960�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�j��

partir du succès outre-Manche de la série Club des cinq, �W�U�D�G�X�L�W�H���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���O�D���U�R�P�D�Q�F�L�q�U�H��

anglaise Enid Blyton  The Famous Five et dont le premier tome est paru en France en 1955, 

que la Maison Hachette va orienter ses deux collections phares, « Bibliothèque rose » et 

« Bibliothèque verte » vers la publication de séries de structure policière qui mettent en scène 

                                                 
20 GROENSTEEN Thierry (1999), « �/�¶�H�P�S�L�U�H���G�H�V���V�p�U�L�H�V », Les Cahiers du Musée de la bande dessinée, n° 4, 
janvier, p. 84. 
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des héros aux caractéristiques préétablies. À partir des années 1960, dans la lignée des auteurs 

anglo-saxons Enid Blyton et Caroline Quine, des auteurs français proposeront des séries : 

Georges Chaulet crée ainsi la série « Fantômette », en juin 1960. 

 

En réaction aux critiques des bibliothécaires, enseignants et psychologues qui mettent 

�H�Q�� �J�D�U�G�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�p�U�L�Hs, la Librairie Hachette met en évidence le caractère 

�p�G�X�F�D�W�L�I���G�H���O�D���V�p�U�L�H���T�X�L���S�U�R�S�R�V�H���D�X���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U�����T�X�L���V�¶�D�W�W�D�F�K�H���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���j���X�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���T�X�¶�j��

un auteur, des héros exemplaires par leur courage et leur audace. Les critiques reprochent à 

�+�D�F�K�H�W�W�H�� �G�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U�� �X�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �6�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �O�D�U�J�H�� �V�X�F�F�q�V�� �G�H�V��

« Bibliothèque rose » et « Bibliothèque verte » qui se sont peu à peu spécialisées dans les 

�V�p�U�L�H�V���� �0�L�F�K�q�O�H�� �3�L�T�X�D�U�G�� �p�P�H�W�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�p�U�L�H�V : 

« �/�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�p�J�L�W�L�P�L�W�p�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �D�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�p�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��

�p�G�L�W�H�X�U�V���S�D�U�P�L���O�H�V���S�O�X�V���S�X�L�V�V�D�Q�W�V���j���H�[�S�O�R�L�W�H�U���O�H�V���V�p�U�L�H�V���S�O�X�W�{�W���T�X�¶�j���G�p�Y�H�Oopper la recherche de 

projets nouveaux. » (Piquard 2004, p. 335). 

�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�H���O�L�Y�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j���r�W�U�H���S�H�U�o�X���Q�R�Q���S�O�X�V���F�R�P�P�H���X�Q���R�E�M�H�W��

de collection, destiné à être conservé dans une bibliothèque mais comme un livre de poche. 

 

 

CONCLUSION 

 

 Nous avons constaté que le livre pour la jeunesse e�V�W���S�D�U�p���G�¶�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���� �,�O représente 

soit �O�¶�R�E�M�H�W�� �R�I�I�H�U�W�� �S�R�X�U �O�H�V�� �I�r�W�H�V�� �G�H�� �I�L�Q�V�� �G�¶�D�Q�Q�p�H���� �V�R�L�W�� �F�H�O�X�L�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�P�H�W dans des 

circonstances solennelles telles que la remise des prix �G�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H�V���� 

 Le livre de prix est devenu le livre récréatif pour les enfants du peuple et, j�X�V�T�X�¶�H�Q��

1914, il demeure le moteur de la production littéraire pour les enfants et les adolescents. Or, la 

variété de la littérature pour la jeunesse est née de la double exigence que �O�¶�R�Q�� �D�W�W�U�L�E�X�H�� �D�X�[��

�O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �S�U�L�[���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �F�R�Q�Y�H�Q�L�U�� �j�� �O�¶�kge de ceux qui les reçoivent, 

�G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����L�O�V���G�R�L�Y�H�Q�W���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���O�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���T�X�¶�R�Q���O�H�X�U���D�V�V�L�J�Q�H en demeurant des 

instruments didactiques : « Ils devaient instruire "en amusant" et, �S�D�U�O�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W����

�V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U���D�X�V�V�L�� ���D�X�� �F�°�X�U�� » (Glénisson 1985, p. 420).  À partir du XIXe siècle, les éditeurs 

proposent de nouveaux genres pour favoriser la « lecture-plaisir » tel que le roman 

�G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���� �,�O�V���Y�R�Q�W���F�K�H�U�F�K�H�U���j���J�Dgner plusieurs marchés : celui des livres de prix, celui des 

familles donné aux étrennes mais aussi celui des livres de classe qui deviendront des manuels 
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�H�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �&�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �I�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H��

prochaine p�D�U�W�L�H���F�R�Q�V�D�F�U�p�H���D�X���O�L�Y�U�H���G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�O�H���� 

 Les livres de prix �G�L�V�W�U�L�E�X�p�V�� �D�X�[�� �p�O�q�Y�H�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �T�X�L�W�W�H�Q�W�� �O�¶�p�F�R�O�H, comme les livres 

scolaires utilisés pour la lecture en classe, demeurent dans les familles et constituent ce que 

Jean Hébrard appelle « le fonds minimal de la bibliothèque familiale » (Hébrard 1991, p. 54). 

�,�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���V�F�R�O�D�L�U�H���H�W���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���I�D�P�L�O�L�D�O���T�X�L���H�V�W��

�S�U�R�O�R�Q�J�p���D�Y�H�F���X�Q���D�X�W�U�H���V�X�S�S�R�U�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�����O�H���O�L�Y�U�H���G�H���O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�¶�p�F�R�O�H�� 
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CHAPITRE 3 

 

�/�(���/�,�9�5�(���¬���/�¶�e�&�2�/�( 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

Après nous être intéressée �D�X���O�L�Y�U�H���G�H���S�U�L�[�����R�E�M�H�W���G�L�V�W�U�L�E�X�p���j���O�¶�p�F�R�O�H���S�R�X�U���H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�D��

sphère familiale, nous allons, dans ce chapitre, nous interroger sur le lien qui unit le livre à la 

�O�¶�p�F�R�O�H�����T�X�D�Q�G���F�H�O�X�L-ci y entre et y demeure.  

La littérature pour la jeunesse a peu à peu pris son indépendance face aux « livres de 

classe �ª�� �H�W���V�¶�H�V�W���S�R�V�p�H���F�R�P�P�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���G�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �F�H���T�X�H���0�D�U�F���6�R�U�L�D�Q�R��

appelle des « solutions intermédiaires » (Soriano 1975, p. 215) va apparaître au XIXe siècle : 

des romans scolaires destinés à la lecture courante. �/�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H��

�O�¶�K�p�U�L�W�L�H�U���G�H���O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���)�U�D�Q�F�H���T�X�L���G�R�L�W���D�V�V�X�P�H�U���O�H���G�H�V�W�L�Q���G�H���V�R�Q���S�q�U�H���H�Q���G�H�Y�H�Q�D�Q�W���j���V�R�Q���W�R�X�U��

un héros pour les prochaines guerres et « �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �H�Q�� �H�V�W�� �O�¶�L�Qtercesseur » (Gourévitch 

1998, p. 152). 

La mission de la IIIe République repose sur la transmission des valeurs patriotiques et 

�G�H�� �O�¶éducation à la citoyenneté. �(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�D�� �S�H�U�W�H�� �G�H�� �O�¶�$�O�V�D�F�H�� �H�W��de la Lorraine, en 1871, 

�U�D�Y�L�Y�H�� �O�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶�p�S�D�U�J�Q�H�� �S�D�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V��

scolaires comme la littérature. La formule des voyages à travers le pays natal inspire les 

auteurs de la fin du XIXe siècle qui souhaitent entretenir le culte de la patrie et préparer la 

revanche des Français. Elle est ainsi reprise par Hector Malot dans Sans famille, roman 

commandé et publié par Hetzel en 1893, mais qui finalement privilégie le romanesque au 

didactique et par Le Tour de la France par deux enfants que �O�¶�R�Q���D���F�K�R�L�V�L���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� 

Les manuels existent au XVe siècle mais il faut attendre 1830 pour que des manuels 

�R�I�I�L�F�L�H�O�V���V�R�L�H�Q�W���G�L�I�I�X�V�p�V���j���G�H�V���F�H�Q�W�D�L�Q�H�V���G�H���P�L�O�O�L�H�U�V���G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���p�F�R�O�H�V���S�U�L�P�D�L�U�H�V������ 

�(�Q���)�U�D�Q�F�H�����O�¶�p�F�R�O�H���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H���Y�D���F�K�R�L�V�L�U���O�¶�p�Frit littéraire de fiction comme support de 

la lecture. 

�/�¶�e�F�R�O�H�� �U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H�� �Y�H�X�W soustra�L�U�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �j �O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �G�H�� �O�¶�eglise et le placer en 

harmonie avec le siècle nouveau. Sa mission idéologique se fonde sur trois attitudes,  
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« Comprendre, découvrir et observer », qui �G�H�Y�U�D�L�H�Q�W�� �D�L�G�H�U�� �O�¶�p�O�q�Y�H�� �j�� �Y�D�L�Q�F�U�H�� �O�D�� �F�U�p�G�X�O�L�W�p�� �H�W��

�O�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H. Seules, �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�¶�D�E�D�W�W�U�H�� �O�H�V�� �V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�R�Q�V��

religieuses qui font obstacle à la raison et �G�R�Q�F���D�X���S�U�R�J�U�q�V���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� 

Une présentation austère caractérise les manuels de la première moitié du XIXe siècle : 

un texte peu aéré, des chapitres fleuves, un petit format et une impression de mauvaise 

qualité. Il faut attendre Francinet puis Le Tour de la France par deux enfants pour 

�T�X�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H une volonté �G�¶�p�Y�H�L�O�O�H�U�� �Oe plaisir de lire en accompagnant le texte de vignettes 

illustrées. Les manuels de lecture courante sont donc plébiscités et deviennent de véritables 

livres de chevet que les familles se transmettent de génération en génération. En prenant la 

�I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���U�R�P�D�Q����Le Tour de la France par deux enfants se distingue de l�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�¶�H�Q�W�U�H��

eux qui est constituée de morceaux choisis (80 % des manuels selon Alain Barbé 2004, p. 3). 

�/�D�� �V�D�O�O�H�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H�� �H�V�S�D�F�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �j��accueillir des livres. La 

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�� �O�L�H�X�� �G�p�G�L�p�� �D�X�� �O�L�Y�U�H���� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�F�H�L�Q�W�H�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �S�X�L�V�� �G�H��

�O�¶�p�F�R�O�H�� 

 

 

1. LE LIVRE DANS LA CLASSE : LE LIVRE DE LECTURE 

COURANTE 

 

Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard distinguent trois modèles de manuels de lecture, 

d�H�V�W�L�Q�p�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W primaire, de Jules Ferry à Paul Lapie (1880-1960) : le modèle 

encyclopédique des lectures instructives �T�X�L�� �P�r�O�H�Q�W���O�D�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H,  

le modèle éducatif du récit moralisant et le modèle culturel des lectures littéraires (2000, p. 

332-382).  

Le modèle des « lectures littéraires », apparaît dès le début de la Troisième 

République, il réunit des « morceaux choisis », écrits par des auteurs reconnus tels que La 

Fontaine, La Bruyère, Molière, Buffon et certains auteurs du XIXe siècle. Les manuels qui 

sont édités à cet usage ne proposent que des textes appartenant au genre du récit. Nous nous 

�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�R�Q�V���D�X�[���G�H�X�[���D�X�W�U�H�V���P�R�G�q�O�H�V���T�X�L���V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���V�X�U���X�Q���W�H�[�W�H���F�U�p�p���H�W���L�Q�W�p�J�U�D�O�H�P�H�Q�W���p�F�U�L�W��

pour les écoliers.  

U�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V���� �V�R�X�V�� �X�Q�� �K�D�E�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q���� �Y�D�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�Q�Y�D�K�L�U�� �O�H�V��

classes. Elle est utilisée comme support pour les séances de lecture suivie et marque 

�O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�[�W�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �G�H�V�W�L�Q�p�� �j�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�F�R�O�D�U�L�V�p�H�� ���� �O�H�� �U�R�P�D�Q�� �V�F�R�O�Dire. Or, 
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j�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �X�W�L�O�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �V�H�� �S�D�U�W�D�J�H�Q�W�� �H�Q�� �G�H�X�[�� �J�U�R�X�S�H�V : les 

�P�D�Q�X�H�O�V�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V�� �j�� �L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� ���P�D�Q�X�H�O�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �G�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �G�H�� �V�F�L�H�Q�F�H�V���� �H�W��

les livres de lecture, « destinés à éduquer par des récits "émouvants", des descriptions 

"admirables" ou des anecdotes "divertissantes ou édifiantes". » (Chartier 2002, p. 31).  

 Selon Francis Marcoin, le premier livre de lecture courante serait Simon de Nantua ou 

le Marchand forain de Laurent-Pierre de Jussieu (1818). Couronné par la Société pour 

�O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �V�R�Q�� �R�E�M�H�W�� �H�V�W�� �G�H�� �S�R�S�X�O�D�U�L�V�H�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�X�� �S�U�R�J�U�q�V�� �H�W��

�G�¶�L�O�O�X�V�W�U�H�U�� �G�H�V�� �S�U�p�F�H�S�W�H�V�� �P�R�U�D�X�[�� �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�U�L�J�X�H�� �V�L�P�S�O�L�I�L�p�H�� �T�X�L�� �S�U�R�S�R�V�H�� �X�Q��

monde non pas utopique mais possible. Le personnage principal découvre divers endroits et 

assiste à des scènes dont il tire la moralité sous la forme de leçons de « sagesse » contre les 

dépenses inutiles, la crédulité, les charlatans. Francis Marcoin souligne que dans le projet de 

la Société, comme da�Q�V�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �W�R�X�W���� �V�D�X�I�� �G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���� �2�Q�� �U�H�I�X�V�H�� �O�D��

qualification de roman alors que le principe même du déplacement sur les routes et le 

caractère pittoresque du personnage donnent une coloration romanesque. 

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���O�D���V�R�X�U�F�H �G�¶�X�Q�H���L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���T�X�L���L�U�D���H�Q���V�H���F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�D�Q�W�����D�Y�H�F���O�H�V��Récits 

moraux et instructifs de Rendu, ou, en 1846, Petit-Jean, de Charles Jeannel et, en 1877, Le 

Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, « véritable chef-�G�¶�°�X�Y�U�H���G�X���J�H�Q�U�H �>�«�@�����X�Q��

vrai livre �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V �ª�����0�D�U�F�R�L�Q���������������S�������������T�X�L���P�D�U�T�X�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���J�H�Q�U�H��   

Quelques années avant Le Tour, en 1869, son auteur publie Francinet. Le narrateur 

�U�D�F�R�Q�W�H�� �O�D�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�P�L�W�L�p�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�R�X�Y�U�L�H�U�� �G�H�� �Q�H�X�I�� �D�Q�V���� �)�U�D�Q�F�L�Q�H�W���� �H�W�� �O�D�� �S�H�W�L�W�H-fille du 

patron���� �$�L�P�p�H���� �3�D�V�V�p�� �O�¶�p�W�p�� �R�•�� �L�O�V�� �R�Q�W�� �U�H�o�X�� �G�H�V�� �O�H�o�R�Q�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �F�K�D�F�X�Q�� �U�H�W�R�X�U�Q�H�� �j�� �V�R�Q��

destin : Aimée va dans un grand pensionnat et Francinet travaille à la manufacture. Livre de 

�O�H�F�W�X�U�H���G�H�V�W�L�Q�p���D�X���F�R�X�U�V���P�R�\�H�Q�����F�H���U�R�P�D�Q���V�F�R�O�D�L�U�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���U�p�S�X�E�Oicaine de la 

�U�p�X�V�V�L�W�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �T�X�L�� �Y�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �j�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�H 

trouver sa place dans la société et à la garder.  

 

1.1. Un roman scolaire, Le Tour de la France par deux enfants 

 

La librairie Belin publie Le Tour de la France par deux enfants en 1877 que lui 

�S�U�R�S�R�V�H�� �O�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�� �U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�� �$�O�I�U�H�G�� �)�R�X�L�O�O�p�H���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �Q�¶�p�W�D�Q�W�� �D�X�W�U�H�� �T�X�H�� �V�D�� �I�H�P�P�H��

Augustine Thuillerie, épouse Fouillée qui a choisi le pseudonyme de G. Bruno : « Alfred 

Fouillée avait simplement précisé à so�Q�� �p�G�L�W�H�X�U�� �T�X�H�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� ���p�W�D�L�W�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�¶�X�Q�� �D�P�D�W�H�X�U�� �T�X�L��

�Q�¶�D���D�X�F�X�Q���W�L�W�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�� » (Bardos 1977, p. 313). Le titre exact figurant sur la couverture 
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�G�X���S�U�H�P�L�H�U���H�[�H�P�S�O�D�L�U�H���p�G�L�W�p���F�K�H�]���O�D���/�L�E�U�D�L�U�L�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���G�¶�(�X�J�q�Q�H���%�H�O�L�Q�����H�Q���������������� �© Le Tour 

de la France par deux enfants �± Devoir et Patrie �± Livre de lecture courante avec 200 cents 

gravures instructives pour leçons de choses �± par G. Bruno ». 

En évoquant Le Tour de la France par deux enfants en 1877, les critiques le 

caractérisent de différentes manières. Ils le présentent comme un « �U�R�P�D�Q���G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H », 

un « �U�R�P�D�Q�� �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V », un « récit de voyage », « �X�Q�� �O�L�Y�U�H�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q », « un livre de 

morale laïque », « un �P�D�Q�X�H�O�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�L�Y�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O�H »  (Gourévitch 1998, p. 151) ; 

nous allons voir en quoi chacune de ces désignations est pertinente. 

 

1.1.1. �8�Q���U�R�P�D�Q���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�� 

 

�*�����%�U�X�Q�R���F�K�R�L�V�L�W���O�D���I�R�U�P�H���G�X���S�D�U�F�R�X�U�V���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���O�¶�p�O�q�Y�H�� 

�/�H�� �O�L�Y�U�H�� �V�H�� �U�D�W�W�D�F�K�H�� �D�X�[�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �Y�R�\�D�J�H�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �J�H�Q�U�H�� �P�L�V�� �j�� �O�D�� �P�R�G�H�� �D�X��

XVIII e �V�L�q�F�O�H���S�D�U���O�¶�D�E�E�p���%�D�U�W�K�p�O�p�P�\�� �D�Y�H�F���V�R�Q��Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le 

milieu du IVe �V�L�q�F�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �O�¶�q�U�H�� �Y�X�O�J�D�L�U�H��(1788). En littérature pour la jeunesse, le genre du 

récit de voyage est repris par Jules Verne un siècle plus tard avec ses « Voyages 

extraordinaires dans les mondes connus et inconnus ». 

Le Tour de la France par deux enfants �V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�P�P�H���X�Q���U�R�P�D�Q���G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H��

�T�X�L�����V�R�X�V���O�H���P�R�G�H���I�L�F�W�L�R�Q�Q�H�O���H�W���G�L�G�D�F�W�L�T�X�H�����U�D�F�R�Q�W�H���O�H���Y�R�\�D�J�H���T�X�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���j��

travers leur pays natal, la France. 

Dans la préface, G. Bruno, dévoile sa volonté de répondre aux goûts des enfants en 

choisissant une forme de récit qui leur �S�O�D�v�W�����(�O�O�H���G�p�F�O�D�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���© a essayé de mettre à profit 

�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �D�X�[�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �Y�R�\�D�J�H�V�� �ª���� �/�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�� �Y�L�H�Q�W�� �G�¶�D�Q�Q�H�[�H�U��

�O�¶�$�O�V�D�F�H�� �H�W�� �O�D�� �/�R�U�U�D�L�Q�H���� �G�H�X�[�� �H�Q�I�D�Q�Ws lorrains, André et Julien, âgés de quatorze et sept ans,  

quittent Phalsbourg, leur ville qui est devenue allemande, pour rester Français. Les deux héros 

ont fait la promesse à leur père, patriote mort accidentellement, de rejoindre leur oncle à 

Marseille. À la recherche de ce tuteur potentiel, ils font le tour de France en empruntant 

différents transports : à pieds, en bateau, en voiture, en chemin de fer. Ils passent par Épinal, 

Besançon, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Brest, Dunkerque, Reims, Phalsbourg, où ils 

obtiennent la nationalité française, et Paris. Ils fondent enfin près de Nogent-le-Rotrou un 

phalanstère où ils trouvent le bonheur dans le travail, la vertu et les grands sentiments : 

« Devoir, Patrie, Humanité ». 
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�/�H�� �U�R�P�D�Q�� �U�H�V�V�H�P�E�O�H�� �j�� �X�Q�� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �D�Y�H�F�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� �R�•�� �O�H�V�� �G�H�X�[��

�H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �G�D�Q�J�H�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �F�K�D�U�L�W�D�E�O�H�V�� �T�X�L�� �O�H�V��

sauvent, les soignent et les guident.  

Les différentes �p�W�D�S�H�V�� �T�X�H�� �I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�¶�p�Y�R�T�X�H�U��

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H���� �O�D�� �V�S�p�F�L�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� ���O�D�� �S�R�U�F�H�O�D�L�Q�H�� �G�H�� �/�L�P�R�J�H�V�� �S�D�U��

�H�[�H�P�S�O�H������ �6�R�X�V�� �O�¶�K�D�E�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �I�L�F�W�L�R�Q����Le Tour de la France par deux enfants �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

seul�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �U�R�P�D�Q�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �I�D�L�U�H�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H��

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �D�X�[�� �p�F�R�O�L�H�U�V���� �$�Q�Q�H-Marie Chartier et Jean Hébrard 

�������������� �O�H�� �F�O�D�V�V�H�Q�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �© le modèle encyclopédique des lectures instructives » qui 

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�¶�X�Q���G�H�V���W�U�R�L�V���P�R�G�q�O�H�V���G�H���P�D�Q�X�H�O���G�H���O�H�F�W�X�U�H������������-1960).  

 

 

1.1.2. �8�Q���O�L�Y�U�H���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q 

 

�3�R�X�U���-�H�D�Q���+�p�E�U�D�U�G�����p�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���G�H���O�D���P�R�G�H�U�Q�L�W�p���H�W���G�H���O�¶�X�Q�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H Le Tour 

de la France par deux enfants représente un  « exemple de �O�D�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�¶�D�F�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q��

�H�P�S�O�R�\�p�H���S�D�U���O�¶�p�F�R�O�H���U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H » pour le lectorat populaire du XIXe �V�L�q�F�O�H�������J�U�k�F�H���j���O�¶�D�F�W�L�R�Q��

�G�H�V���P�L�O�L�H�X�[���O�L�E�p�U�D�X�[���T�X�L���G�L�I�I�X�V�H�Q�W���G�H�X�[���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V : « �O�H���O�L�Y�U�H���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W-

à-dire le livre qui raconte le monde et le livre de morale laïque » (Hébrard 1991, p. 55). 

�$�Q�G�U�p���H�W���-�X�O�L�H�Q���V�H���I�R�U�P�H�Q�W���H�W���V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���O�H�X�U�V��parcours, « instruisant 

et enseignant du même coup leurs lecteurs grands et petits » (Soriano 1975, p. 105) ; ils 

�V�¶�L�Q�L�W�L�H�Q�W���D�L�Q�V�L���j��différents métiers. Présenté comme « un livre de lecture courante », le livre 

�D�S�S�D�U�D�v�W���D�X�V�V�L���F�R�P�P�H���X�Q���U�R�P�D�Q���G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���H�W�����F�K�D�T�X�H���S�D�J�H���p�W�D�Q�W���© un nouveau prétexte à 

"leçons" » (Caradec 1977, p. ������������ �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q manuel scolaire qui rappelle le 

Télémaque de Fénelon. Cependant, les légendes qui accompagnent les vignettes restent brèves 

�H�W���O�H�V���H�[�S�R�V�p�V���T�X�L���F�R�X�S�H�Q�W���O�H���U�p�F�L�W���V�H���O�L�P�L�W�H�Q�W���j���G�H�V���W�H�[�W�H�V���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���T�X�H���O�H�V���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V��

trouvent dans leur propre livre. Certains critiques reprocheront à ce roman instructif de 

privilégier une histoire attrayante et captivante au détriment de la partie morale et scientifique.  

. 

�/�H�� �W�H�[�W�H�� �H�V�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�� �G�H�� �G�H�X�[�� �F�H�Q�W�V�� �J�U�D�Y�X�U�H�V���� �/�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �J�U�D�Y�X�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

manuels scolaires est une nouveauté des années 1870, elle avait pour objectif de rendre le 

livre instructif et attrayant : « c�H�V���G�H�V�V�L�Q�V���D�X�U�R�Q�W���O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���J�U�D�Y�H�U���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��

les objets, les contrées, les villes et les monuments, les hommes illustres dont on leur parle. », 

affirme �O�¶�D�X�W�H�X�U���G�D�Q�V���V�D���S�U�p�I�D�F�H�� 
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�(�Q���P�X�O�W�L�S�O�L�D�Q�W���G�H�V���S�U�p�F�H�S�W�H�V���U�H�O�D�W�L�I�V���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����j���O�¶�K�\�J�L�q�Q�H���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���G�H ferme 

ou à la conservation du beurre, le livre, qui tient compte des progrès et de la modernisation de 

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �V�X�U�W�R�X�W�� �Dux enfants des campagnes qui ne suivront pas 

�G�¶�p�W�X�G�H�V�� �O�R�Q�J�X�H�V���� �,�O�� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�D�� �Y�D�Q�Q�H�U�L�H�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V��

techniques modernisées (coutellerie) et de pointe ���X�V�L�Q�H�V�� �j�� �J�D�]������ �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V��

gravures qui servent de support aux leçons de choses. 

Si Le Tour a �p�W�p���S�U�p�V�H�Q�W�p���G�D�Q�V���O�D���*�U�D�Q�G�H���(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H���G�H���%�H�U�W�K�H�O�R�W�����F�R�P�P�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H��

« le plus lu et le plus aimé des livres de lecture en usage dans les écoles primaires »���� �F�¶�H�V�W��

�T�X�¶�L�O�� �Y�p�K�L�F�X�O�D�L�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �,�,�,e République voulait transmettre aux jeunes 

Français. 

 

 

1.1.3. Transmettre la connaissance et le goût de la patrie. 

 

Le Tour de la France est né dans le contexte de la défaite de 1870 : « ce qui a permis à 

�O�¶�H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �J�D�J�Q�H�U���O�D�� �J�X�H�U�U�H���� �F�¶�H�V�W���� �G�L�W-�R�Q���� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �S�U�X�V�V�L�H�Q���� �¬�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��

�G�H�� �U�p�J�p�Q�p�U�H�U�� �O�H�V�� �I�R�U�F�H�V�� �G�X�� �S�D�\�V�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�L�Y�L�V�P�H�� �H�W�� �O�¶�H�[�D�O�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V��

nationales » (Bardos 1977, p. 314). Antérieure aux lois Ferry, sa rédaction se situe dans la 

�S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �G�L�W�H�� �G�X�� �© recueillement �ª�� �R�•�� �O�D�� �5�p�S�X�E�O�L�T�X�H�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �V�X�U�� �V�R�Q�� �D�Y�H�Q�L�U����

c�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �L�O�� �F�p�O�q�E�U�H�� �O�D�� �S�D�W�U�L�H�� �H�W�� �O�H�V�� �Y�H�U�W�X�V�� �G�X�� �F�L�W�R�\�H�Q�� �V�D�Q�V�� �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �V�X�U�� �O�H�V��

institutions républicaines et la question du gouvernement. Les personnages disent leur amour 

de la patrie : �O�¶�H�V�S�R�L�U���G�H���O�D���U�H�Y�D�Q�F�K�H���Q�¶�H�V�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�D�V���H�[�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W���Q�R�P�P�p�����/�H���P�D�Q�X�H�O���V�H��

�F�R�Q�W�H�Q�W�H���G�H���S�D�U�O�H�U���G�H���O�D���/�R�U�U�D�L�Q�H���S�H�U�G�X�H���H�Q���V�X�V�F�L�W�D�Q�W���O�¶�p�P�R�W�L�R�Q���G�X���O�H�F�W�H�X�U���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�D�G�L�H�X���T�X�H��

�I�R�U�P�X�O�H�Q�W���$�Q�G�U�p�� �H�W�� �-�X�O�L�H�Q�� �D�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �S�D�V�V�p�� �O�D�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H���� �,�O�� �G�p�Q�R�Q�F�H�� �O�¶�Korreur de la guerre et 

évite toute allusion précise aux Prussiens et à leurs exactions. Les deux enfants, André et 

Julien, disent comment chaque « petite patrie », �T�X�¶�L�O�V�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�Q�W, conforte leur sentiment 

�G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �S�D�W�U�L�H�� �L�Q�G�L�Y�L�V�L�E�O�H, �G�R�Q�W�� �O�¶�$�Osace et la Lorraine occupées font toujours 

partie. 

�$�S�U�q�V�� �O�D�� �G�p�I�D�L�W�H�� �G�H�� ������������ �V�H�� �S�R�V�H�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �F�L�Y�L�T�X�H�� Le premier 

paragraphe sera remplacé dans les éditions suivantes par cette affirmation péremptoire : « La 

connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique ». 

 Paru en 1877 aux éditions Belin, ce manuel de lecture courante a diffusé pendant plus 

�G�¶�X�Q�� �V�L�q�F�O�H�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�V�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q : une morale laïque 

inspirée des solides valeur�V�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�H�V�� �T�X�H�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�U�G�U�H���� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�X�� �G�H�Y�R�L�U���� �O�¶�p�S�D�U�J�Q�H���� �O�D��
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stricte soumission aux hiérarchies sociales « naturelles » et surtout le goût du travail 

consciencieux. La France que parcourent les deux personnages est celle que la République 

souhaite forg�H�U���J�U�k�F�H���j���O�¶�p�F�R�O�H���O�D�w�T�X�H �����O�¶�X�Q�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���S�D�V�V�H���S�D�U���O�D���V�D�F�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��

française.  

 « �/�¶�p�F�R�O�H�� �O�D�w�T�X�H�� �V�H�� �V�R�X�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�D�� �U�L�Y�D�O�H���� �O�¶�e�J�O�L�V�H���� �H�W�� �H�O�O�H�� �H�Q�W�H�Q�G��

non seulement instruire mais édifier �ª�����%�D�U�G�R�V���������������S���������������F�R�P�P�H���O�¶�Dnnonce le sous �±titre : 

« Devoir et Patrie ». �'�D�Q�V�� �V�D�� �S�R�V�W�I�D�F�H�� �j�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� ������������ �-�H�D�Q-Pierre Bardos rapproche le 

manuel de �O�¶�2�G�\�V�V�p�H,  �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W, �S�D�U�F�H���T�X�H���O�H���S�R�q�P�H���G�¶�+�R�P�q�U�H���p�W�D�L�W��le livre de lecture et le 

�P�D�Q�X�H�O���X�Q�L�T�X�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�L�H�U���D�W�K�p�Q�L�H�Q�����U�H�S�U�p�V�H�Q�Want « �O�D���V�R�P�P�H���G�H���F�H���T�X�¶�X�Q���H�Q�I�D�Q�W���J�U�H�F���G�H�Y�D�L�W��

�V�D�Y�R�L�U�� �G�H�� �O�D�� �I�R�U�F�H�� �G�H�V�� �G�L�H�X�[�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�J�p�Q�L�R�V�L�W�p�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V �ª�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O��

raconte un retour vers la patrie après les malheurs de la guerre, « un retour vers le foyer et la 

propriété » (Bardos 1977, p. 321). Au terme de leur périple, André et Julien retrouvent leur 

�R�Q�F�O�H�����O�D���I�H�U�P�H�����O�H�V���S�O�D�L�V�L�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����O�H���E�R�Q�K�H�X�U���G�X���U�H�S�R�V���H�W���G�X���O�D�E�H�X�U���� 

Dans sa préface, G. Bruno explique le dessein de son livre de lecture courante : 

transmettre « des connaissances morales et pratiques » mais également « la connaissance de la 

patrie » : « �(�Q���J�U�R�X�S�D�Q�W���D�L�Q�V�L���W�R�X�W�H�V���O�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���P�R�U�D�O�H�V���H�W���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶�L�G�p�H���G�H��

la France, nous avons voulu présenter aux enfants la patrie sous ses traits les plus nobles, et la 

�O�H�X�U�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�� �O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���� �S�D�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �S�D�U�� �O�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �G�X�� �G�H�Y�R�L�U�� �H�W�� �G�H�� �O�D��

justice ». Selon elle, la patrie demeure une abstraction pour un enfant et, pour frapper �O�¶esprit 

du jeune lecteur, il faut la lui rendre « visible et vivante » : �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�H�V���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V��

lui permet de la lui faire « voir et toucher ». 

Le voyage �G�¶�$�Q�G�U�p�� �H�W�� �G�H�� �-�X�O�L�H�Q �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �V�L�P�S�O�H�� �S�U�R�P�H�Q�D�G�H���� �L�O�� �D�� �O�¶�p�W�R�I�I�H�� �G�¶�X�Q�H��

quête multiple �����F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���I�D�P�L�O�O�H�����G�¶�X�Q���P�p�W�L�H�U�����G�¶�X�Q�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p�����H�Q�I�L�Q���F�Hlle de la citoyenneté 

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���S�R�X�U���p�F�K�D�S�S�H�U���j���O�¶�Dutorité allemande.  

�/�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H �G�¶�$�Q�G�U�p�� �H�W�� �G�H�� �-�X�O�L�H�Q�� �S�H�U�P�H�W �G�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�W�� �G�H�V��

�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���� �3�D�U���O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�X�� �U�p�F�L�W���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�¶�R�I�I�U�L�U�� �D�X�[�� �M�H�X�Q�H�V�� �p�F�R�O�L�H�U�V�� �X�Q�� �© tour du 

propriétaire » (Bardos 1977, p. 321). Le livre vante la richesse de chaque région, la beauté de 

leurs paysages et les hommes illustres qui y sont nés :  

 

« [les écoliers] apprennent aussi, à propos des diverses provinces, les vies les plus intéressantes des 
�J�U�D�Q�G�V���K�R�P�P�H�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���R�Q�W���Y�X�H�V���Q�D�v�W�U�H : ainsi chaque invention faite par les hommes illustres, chaque 
�S�U�R�J�U�q�V�� �D�F�F�R�P�S�O�L�� �J�U�k�F�H�� �j�� �H�X�[�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �X�Q�� �H�[�H�P�S�O�H���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �P�R�U�D�O�H�� �H�Q�� �D�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��
�Q�R�X�Y�H�D�X�� �J�H�Q�U�H���� �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �S�O�X�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �H�Q�� �V�H�� �P�r�O�D�Q�W��à la description des lieux mêmes où les grands 
hommes sont nés. » (Préface) 
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�*���� �%�U�X�Q�R�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�H�V�� �S�R�U�W�U�D�L�W�V�� �G�H�� �I�L�J�X�U�H�V�� �K�p�U�R�w�T�X�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �O�X�W�W�p�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�L�W�p��

�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���D�X���I�L�O���G�H���O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���)�U�D�Q�F�H : Vercingétorix, Dugu�H�V�F�O�L�Q�����-�H�D�Q�Q�H���G�¶�$�U�F�����'�D�X�P�H�V�Q�L�O. 

Aussi illustres que soient les hommes célèbres qui ont fait la gloire de la France, ils incarnent 

avant tout le modèle de la vertu qui incombe à chaque citoyen. Ainsi G. Bruno célèbre chez 

�%�X�I�I�R�Q���D�X�W�D�Q�W���V�R�Q���V�D�Y�R�L�U���T�X�H���V�D���Y�D�O�H�X�U���P�R�U�D�O�H�����O�¶�H�I�I�R�U�W���H�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�¶�L�O���D���G�€���I�R�X�U�Q�L�U���S�R�X�U���I�D�L�U�H��

ses découvertes. Les personnages historiques constituent des exemples pour les futurs 

citoyens patriotes que les maîtres sont chargés de former mais aussi pour leurs parents. En 

effet, sachant que les journaux restent réservés à une minorité et que les livres de classe des 

enfants représentent généralement les seuls ouvrages que la majorité de la population qui est 

rurale lit, Le Tour de la France constitue donc un objet de propagande gouvernementale en ce 

début de la IIIe République en cherchant à développer un esprit de revanche chez les Français. 

  

André et Julien sont eux-mêmes des modèles à suivre. Le deuxième maître-mot dans 

le sous-titre du manuel, devoir apparaît dès la deuxième page dans la bouche de Julien qui 

affirme son courage: « �2�K�����M�H���Q�¶�D�L���S�D�V���S�H�X�U�����$�Q�G�U�p�����G�L�W���-�X�O�L�Hn, nous faisons notre devoir ». Les 

qualités des personnages, le courage et le devoir, sont celles qui font les bons patriotes : 

  

« �(�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �F�H�� �U�p�F�L�W���S�O�D�F�H�� �V�R�X�V�� �O�H�V�� �\�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �W�R�X�V�� �O�H�V���Gevoirs en exemples car les jeunes 
héros que nous y avons mis en scène ne parcourent pas la France en simples promeneurs désintéressés : 
ils ont des devoirs sérieux à remplir et des risques à courir. » (Préface) 

 
Selon Jean-Pierre Bardos, les enfants ne pou�Y�D�L�H�Q�W���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���j���$�Q�G�U�p���H�W���j���-�X�O�L�H�Q���T�X�L����

�F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[�� �S�H�W�L�W�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�H���O�D�� �&�R�P�W�H�V�V�H�� �G�H�� �6�p�J�X�U�� �Q�¶�D�J�L�V�V�H�Q�W���S�D�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V��

�H�Q�I�D�Q�W�V���P�D�L�V���F�R�P�P�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�D�v�Q�p���$�Q�G�U�p���T�X�L���D���G�p�M�j���X�Q���P�p�W�L�H�U�����/�H�V��

deux personnages incarnent la perfection dès les premiers chapitres en se montrant bons, 

�V�p�U�L�H�X�[���� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �H�W�� �F�R�X�U�D�J�H�X�[���� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �O�H�V�� �T�X�L�W�W�H�U�R�Q�W���S�D�V�� �V�L�� �E�L�H�Q���T�X�¶�L�O�V�� �V�H�P�E�O�H�Q�W��

avoir vécu leur périple moins comme un apprentissage que comme une confirmation. 

Jean-Pierre Bardos parl�H���G�¶ « activité "nationalisante" » mais la conception de la patrie 

qui se dégage du manuel est particulière et « profondément républicaine �ª�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �V�H��

�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �R�X�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �I�U�X�L�W���G�¶�X�Q�H��

réalité éthique mais comme la somme des volontés et des vertus individuelles :  

 

« �O�¶�X�Q�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�o�X�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �V�R�P�P�H���� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �O�D�� �V�R�P�P�H�� �G�H�� �V�H�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V���� �G�H�� �V�H�V��
départements, de leurs chefs-�O�L�H�X�[�� �>�«�@ ; la Patrie française sera la somme de tous ces braves gens, 
�S�D�\�V�D�Q�V�����D�U�W�L�V�D�Q�V���� �P�D�U�F�K�D�Q�G�V���>�«�@�����G�D�Q�V���O�H�X�U���F�R�L�Q���G�H���W�H�U�U�H�����O�H�X�U���F�R�L�Q���G�¶�D�W�H�O�L�H�U�����O�H�X�U���F�R�L�Q���G�H���E�R�X�W�L�T�X�H�����O�D��
somme de leurs travaux, de leurs courages, de leurs devoirs. » (Bardos 1977, p. 322).  
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�/�¶�p�G�L�W�H�X�U���(�X�J�q�Q�H���%�H�O�L�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H�� �© la connaissance de la patrie est le fondement 

de toute véritable instruction civique ». Son choix est de montrer la patrie « sous ses traits les 

plus nobles » en misant sur les sentiments et les larmes que peuvent susciter les difficultés que 

rencontrent les deux orphelins. 

�8�Q���p�S�L�O�R�J�X�H���G�p�F�U�L�W���O�H�V���G�H�X�[���K�p�U�R�V���V�L�[���D�Q�V���D�S�U�q�V�����G�D�Q�V���O�D���I�H�U�P�H���G�H���O�D���*�U�D�Q�G�¶�/�D�Q�G�H�����/�H��

�Q�D�U�U�D�W�H�X�U���P�R�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���T�X�L���R�Q�W���J�U�D�Q�G�L���P�D�L�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���R�X�E�O�L�p��

leur « premier amour, la Patrie » et délivre un ultime message à ses lecteurs qui renvoie à la 

finalité donnée dans la préface (la connaissance de la patrie) :  

 
« �,�O�� �\�� �D�� �V�L�[�� �D�Q�V���� �j�� �S�D�U�H�L�O�O�H�� �p�S�R�T�X�H���� �$�Q�G�U�p�� �H�W�� �-�X�O�L�H�Q�� �>�������@���� �V�¶�D�J�H�Q�R�X�L�O�O�D�Q�W���V�X�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�H�� �T�X�¶�L�O�V��
�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���� �V�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �p�F�U�L�p�V�� �H�Q�V�H�P�E�O�H : "France aimée, nous sommes tes enfants, et nous 
voulons devenir dignes de toi ! ���� �,�O�V�� �R�Q�W�� �W�H�Q�X�� �S�D�U�R�O�H���� �/�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �R�Q�W�� �S�D�V�V�p���� �P�D�L�V�� �O�H�X�U�� �F�°�X�U�� �Q�¶�D�� �S�R�L�Q�W��
changé �����L�O�V���R�Q�W���J�U�D�Q�G�L���H�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���O�¶�X�Q���V�X�U���O�¶�D�X�W�U�H���H�W���H�Q���V�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H�D�Q�W���V�D�Q�V���F�H�V�V�H���j���I�D�L�U�H���O�H���E�L�H�Q : ils 
resteron�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �I�L�G�q�O�H�V�� �j�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�K�R�V�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �D�S�S�U�L�V�� �V�L�� �M�H�X�Q�H�V�� �j�� �D�L�P�H�U : Devoir et 
Patrie. » (G.Bruno, 1977, p. 308) 
  

�/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���P�R�U�D�O���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���X�Q�H���P�D�[�L�P�H���P�R�U�D�O�H�����F�R�P�P�H���F�H�O�O�H���L�Q�V�F�U�L�W�H��

au tableau noir de la classe, que chaque chapitre porte en exergue ; par exemple, chapitre 

XVIII : « Combien il est facile de se faire aimer de tous ceux qui nous entourent ! Il suffit 

�S�R�X�U���F�H�O�D���G�¶�X�Q���S�H�X���G�¶�R�E�O�L�J�H�D�Q�F�H���H�W���G�H���E�R�Q�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p ». 

 

1.1.4. Le Tour de la France par deux enfants, après 1887 

 

 Dix ans après sa première édition, en 1887, trois millions d�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���R�Q�W���p�W�p���Y�H�Q�G�X�V��

et ce succès du siècle pour la littérature scolaire se poursuit avec un tirage moyen de deux cent 

�P�L�O�O�H���Y�R�O�X�P�H�V���F�K�D�T�X�H���D�Q�Q�p�H�����M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������R�•���I�X�U�H�Q�W���D�W�W�H�L�Q�W�V���O�H�V���V�L�[���P�L�O�O�L�R�Q�V �G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V������

�S�X�L�V���� �D�S�U�q�V�� �X�Q�� �U�D�O�H�Q�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux guerre, une réédition en 1974 puis celle du 

�F�H�Q�W�H�Q�D�L�U�H���� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �G�L�[�� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �H�Q�� ������������ �8�Q�H�� �D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q��

cinématographique réalisée en 1923 puis un feuilleton télévisé de Claude Santelli diffusé en 

1958 témoignent de son succès.  

 

�/�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �U�p�p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�R�P�D�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �V�¶adaptent à la politique et prennent en 

compte les nouvelles découvertes. Ainsi, à partir de 1881, la laïcisation entraîne la 

suppression des prières et expressions chrétiennes (« Mon Dieu » est remplacé par « Hélas ») 

ainsi que du personnage du Père Étienne qui devient  sabotier. Dans une réédition qualifiée de 

« révisée » sur la couverture de 1906, le manuel prend en compte la Loi de séparation de 

�O�¶�e�J�O�L�V�H���H�W���G�H���O�¶�e�W�D�W en rejetant de nouvelles allusions religieuses ; �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���R�U�L�J�L�Q�D�O�H��demeure 
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cependant disponible. La visite de Notre-Dame de Paris au cours de laquelle Julien souhaite y 

entrer et y prier Dieu « pour la grandeur de la France » disparaît ainsi que certains hommes 

�G�¶�e�J�O�L�V�H�� �F�p�O�q�E�U�H�V�� �F�R�P�P�H�� �%�R�V�V�X�H�W���� �)�p�Q�H�O�R�Q���� �V�D�L�Q�W�� �%�H�U�Q�D�U�G�� �H�W�� �V�D�L�Q�W-Vincent-de-Paul, Jeanne 

�G�¶�$�U�F���Q�H���G�L�V�S�D�U�D�v�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�D�V�����7�R�X�W�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���'�L�H�X���\���H�V�W���V�X�S�S�U�L�P�p�H�����F�H�U�W�D�L�Q�V���G�L�D�O�R�J�X�H�V��

qui faisaient allusion à la religion s�R�Q�W���D�L�Q�V�L���U�p�p�F�U�L�W�V���F�R�P�P�H���O�D���G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�D�U�L�Q�����© Dieu 

merci, de tels accidents sont rares » (p. 187) qui devient « heureusement, de tels accidents 

sont rares ». �(�Q�� ������������ �O�D�� �Y�H�U�V�L�R�Q�� �H�V�W�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�M�R�X�W�� �G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �W�H�O�O�H�V��

que le tramway, le sous-marin, la photographie, les vaccins.  

 

Le succès éditorial sans précédent du roman scolaire de G. Bruno connaîtra des 

�U�H�W�R�P�E�p�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�W���j���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U�� 

�(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �H�Q�� ������������ �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �$�O�E�L�Q�� �0�L�F�K�H�O�� �L�Q�F�L�W�H�� �+�H�Q�U�L�� �G�H�� �/�D�� �9�D�X�[�� �H�W�� �$�U�Q�R�X�O�G��

Galopin �G�¶�D�G�D�S�W�H�U���S�R�X�U���O�D���F�O�D�V�V�H���O�H�X�U��Tour du monde en aéroplane �T�X�L���p�W�D�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���S�D�U�X���H�Q��

feuilleton. 

�¬�� �O�¶�p�W�U�D�Q�J�Hr,  considéré comme un modèle, sa lecture inspira Selma Lagerlöf, une 

institutrice suédoise, à écrire Le merveilleux voyage de Nils Holgerson à travers la Suède 

(1907), qui se distingue de son modèle en choisissant de privilégier une vision écologique et 

mythologique de la géographie du pays natal de Nils en introduisant des animaux sauvages et 

des créatures merveilleuses. 

« Livre de lecture courante », Le Tour de la France par deux enfants suit Francinet 

paru en 1867 et précède Les Enfants de Marcel en 1887. Il est devenu la référence incontestée 

des livres de lectures « instructives » qui lui succèderont.  

Les enfants français apprennent ainsi que le livre de Selma Lagerlöf est tout comme Le 

Tour de la France par deux enfants un livre de classe chargé �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �O�H�V�� �S�D�\�V�D�J�H�V��

nationaux aux élèves suédois : 

 

« À mes jeunes lecteurs français. [...] 
�(�Q���G�p�S�L�W���G�H���V�H�V���M�R�O�L�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�����F�¶�H�V�W���X�Q���O�L�Y�U�H���T�X�H��les écoliers et écolières de Suède doivent lire, et qui 
prétend leur enseigner les paysages de leur pays et comment ses habitants, gens et animaux, y trouvent 
leur subsistance. Ceci dit, je dois peut-être prévoir que vous vous détournerez avec dégoût de ce livre 
�G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���D���O�H�V���D�S�S�D�U�H�Q�F�H�V���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�H�����>�������@ 
�(�Q���V�R�U�W�H���T�X�H���V�L���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���Y�R�X�V���Y�R�X�V���U�L�V�T�X�H�]���P�D�O�J�U�p���W�R�X�W���j���O�L�U�H���F�H���O�L�Y�U�H�����Y�R�X�V���G�L�U�H�]���S�H�X�W-être comme bien 
des enfants suédois : 
"Le Voyage de Nils Holgerson a beau prétendre être un livre de clas�V�H�����D�X���I�R�Q�G���F�H���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�X�Q���F�R�Q�W�H ! "» 
(Selma Lagerlöf, Préface au Merveilleux voyage de Nils Holgerson à travers la Suède, Paris, Delagrave, 

 1923 dans Gourévitch 1998, p. 233). 
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�$�Y�H�F�� �V�H�V�� �F�R�P�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �F�L�Y�L�T�X�H�� �H�W�� �S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H���� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �*���� �%�U�X�Q�R se 

veut avant tout un roman de formation : la finalité instructive semble secondaire 

contrairement aux autres livres scolaires, de géographie, et de science. Avec Le Tour de la 

France par deux enfants�����O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���H�V�W���F�R�Q�o�X�H���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���F�R�P�P�H���Xne initiation aux 

�Y�D�O�H�X�U�V���P�R�U�D�O�H�V���T�X�L���I�R�Q�G�H�Q�W���O�¶�p�F�R�O�H���S�X�E�O�L�T�X�H���G�H�Y�H�Q�X�H���O�D�w�T�X�H���H�W���F�R�P�P�H���X�Q���P�R�\�H�Q���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���� 

À la veille de la Première Guerre Mondiale, le livre de lecture instructive est critiqué 

pour ses contenus et sur sa méthodologie qui donne à la séance de lecture le prétexte de 

transmettre �W�R�X�V���O�H�V���D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�V�������/�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�H�V���V�D�Y�R�L�U�V���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���V�H���G�p�W�D�F�K�H���S�H�X���j��

�S�H�X�� �G�H�V�� �V�D�Y�R�L�U�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �D�S�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W���� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

instruments. 

 

 

1.1.5. �/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X��Tour de la France par deux enfants au Québec 

 

Influencés par le succès du Tour de la France par deux enfants, des auteurs-éducateurs 

�T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �Y�R�Q�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�X�� �Y�R�\�D�J�H�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �H�Q�� �F�U�p�D�Q�W�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �T�X�L��

serviront leurs intentions nationalistes, car « �T�X�L���F�R�Q�Q�D�v�W���S�D�U�I�D�L�W�H�P�H�Q�W���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

�G�H�� �V�R�Q�� �3�D�\�V���� �O�¶�D�L�P�H�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���� �O�H�� �V�H�U�W�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�H�� �D�U�G�H�X�U���� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H��

passion »21. 

 

Le récit de voyage utilisé à des fins didactiques pour la jeunesse apparaît au Québec en 

même temps que le premier livre pour la jeunesse, Les Aventures de Perrine et de Charlot.  

Dans le premier numéro de �/�¶�2�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X de janvier 1921, sous le pseudonyme de 

�3�K�L�O�p�D�V���/�D�F�K�D�Q�F�H�����e�P�L�O�H���0�L�O�O�H�U���S�X�E�O�L�H���H�Q���I�H�X�L�O�O�H�W�R�Q���M�X�V�T�X�¶�j���P�D�L����������, Mon voyage autour du 

monde �T�X�L�� �V�H�U�D�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �p�G�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�¶�$�F�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �H�Q�� ������������ �)�U�D�Q�o�R�L�V�H��

Lepage le présente comme le « premier documentaire québécois » (Lepage 2000, p. 344) dans 

�O�H�T�X�H�O�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �U�D�F�R�Q�W�H�� �O�H�� �Y�R�\�D�J�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�X�U�D�L�W�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�� �j�� �O�¶�k�J�H�� �G�H�� �G�R�X�]�H�� �D�Qs avec son père, 

chargé de mission par le gouvernement de la Province. En 1926, É. Lépine, un enseignant 

publie Mon premier tour de France puis les frères Maristes publient un livre de lecture 

intitulé Le tour du Canada �T�X�¶�L�O�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �D�Y�D�Q�W-propos, comme un « travail 

didactique sous une livrée romanesque » (cité dans Pouliot 2005b, p.241). 

                                                 
21 DELAGE Cyrille F. Préface. Claude MELANÇON. Par terre et par eaux. Québec : Le Soleil, 1928. (cité dans 
LEPAGE 2000, p. 345) 
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�(�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W�� �G�H�V�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �O�H�V�� �U�R�P�D�Q�F�L�H�U�V�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H��

dite des « instructions indirectes » (Pouliot 2005b, p. 241) qui permet aux enfants de 

�V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �H�Q�� �V�¶�D�P�X�V�D�Q�W�� �J�U�k�F�H�� �j�� �G�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p�H�V�� �j�� �O�H�X�U�� �k�J�H���� �(�Q�� ������������ �O�H�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H����

La Ruche écolière, publie ainsi en feuilleton le roman de Claude Melançon, Par terre et par 

eaux. Le roman se présente comme une leçon de choses romancée. Les personnages, Jacques 

et Jeannine, traversent la province de Québec et découvrent sa géographie, sa flore, sa faune, 

la vie des marins, des pêcheurs, des coureurs de bois, des forestiers et des Algonquins. Dans 

�O�D�� �S�U�p�I�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �&�O�D�X�Ge Melançon, Cyrille Delage parle des « honnêtes 

subterfuges �ª�� �D�X�[�T�X�H�O�V�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�� �H�X�� �U�H�F�R�X�U�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �© �G�p�J�X�L�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�D�Q�X�H�O�� �V�R�X�V�� �O�D��

�I�R�U�P�H���G�¶�°�X�Y�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H �ª�����(�Q���H�I�I�H�W�����V�L���O�¶�D�X�W�H�X�U���F�R�P�P�H�Q�F�H���V�R�Q���U�p�F�L�W���G�H���Y�R�\�D�J�H���G�H���I�D�o�R�Q���D�V�V�H�]��

didactique, par la visite �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �G�H�� �0�R�Q�W�U�p�D�O���� �L�O�� �O�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�V��

« avec tous les ingrédients du genre �����Q�D�X�I�U�D�J�H�����H�Q�O�q�Y�H�P�H�Q�W���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���S�D�U���G�H���P�p�F�K�D�Q�W�V���E�D�Q�G�L�W�V����

évasion, fuite et errance dans une nature hostile, Indien évidemment rompu aux techniques de 

survie en forêt et sauveur des enfants, etc. » (Lepage 2000, p. 346). 

Souhaitant réaliser une version québécoise du roman scolaire de G. Bruno, madame E. 

�%�H�U�W�L�O���V�L�J�Q�H���X�Q���U�R�P�D�Q���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q����Le Tour du Québec par deux enfants, en 1986, paru dans 

le numéro 163 de la revue Liberté. �/�H�� �U�R�P�D�Q�� �U�D�F�R�Q�W�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �R�U�S�K�H�O�L�Q�V�� �I�U�D�Q�F�R-

manitobains qui, en parcourant les différentes régions du Québec, découvrent ses villes, ses 

quartiers, son histoire, ses pratiques culturelles et socio-politiques. Sophie et Julien sont 

�F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�V�� �D�X�[�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �T�X�¶�D�� �F�R�Q�Q�X�� �O�H�� �4uébec depuis les années 1960. Suzanne 

Pouliot explique que « �W�R�X�W�� �H�V�W�� �S�U�p�W�H�[�W�H�� �j�� �O�H�o�R�Q���S�R�X�U���L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �G�H�V�� �E�U�L�E�H�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �V�R�F�L�D�O�H����

linguistique ou économique », elle cite notamment un passage de la page 24 : « �>�O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�@��

ramassèrent leur sac de toile, [ils] firent leurs ablutions dans les eaux du canal Rideau creusé 

sous les ordres du lieutenant-colonel John By en 1830, alors que la ville se nommait Blytown 

�H�W���T�X�¶�H�O�O�H���p�W�D�L�W���S�O�X�V���I�U�p�T�X�H�Q�W�p�H���S�D�U���O�H�V���Eûcherons que par les sous-ministres » (Pouliot 2005b, 

�S���� ������������ �/�H�V�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V�� �D�X�� �&�D�Q�D�G�D���� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�X�U��

arrivée en Nouvelle-�)�U�D�Q�F�H���� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�p�F�O�D�L�U�H�U�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�H�U�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�� �H�W��

insistent sur la dimension nationaliste du voyage. 

 �/�H�� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H�� �O�L�Y�U�H�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �O�X�� �L�Q�W�p�J�U�D�O�H�P�H�Q�W����

Nous allons à présent étudier un nouveau modèle de livre de lecture courante, « le modèle 

éducatif du récit moralisant » (Chartier, Hébrard 2000). 
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1.2. Un nouveau livre de lecture courante, le récit moralisant 

 

Cette forme nouvelle de livre de lecture courante se distingue du genre précédent, le 

roman instructif en perdant les pages les plus didactiques. Il conserve cependant la morale et 

la �Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�L�H�U : « Pour illustrer des leçons de morale, une trame romanesque 

�R�X���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���I�L�F�W�L�R�Q���Q�H���V�R�Q�W���S�O�X�V���X�Q���R�E�V�W�D�F�O�H���P�D�L�V���X�Q�H���D�L�G�H�����F�D�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���j���Ges héros 

toujours positifs rend �O�¶�D�S�R�O�R�J�X�H���S�O�X�V���H�I�I�L�F�Dce » (Chartier, Hébrard 2000, p. 341).  

�,�O�� �D�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �H�Q�W�U�H�U�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�U�L�W�� �S�D�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W���� �G�H�� �O�X�L�� �R�I�I�U�L�U�� �G�H�V��

�P�R�G�q�O�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �G�¶�p�O�D�U�J�L�U�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �I�L�F�W�L�Y�H��

issue des histoires. On se trouve dans la tradition du roman de formation avec une trame 

commune �����X�Q���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���V�X�U�Y�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���Y�L�H���G�¶�X�Q���H�Q�I�D�Q�W���T�X�L���S�R�V�H���S�U�R�E�O�q�P�H���H�W���S�U�R�Y�R�T�X�H���X�Q�H��

�S�U�L�V�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �S�D�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W changé. Albert David-Sauvageot���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�H��

Monsieur Prévost. Récit tiré de la vie réelle (1894), édité chez Armand Colin, dévoile dans 

�O�¶�$�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���O�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���P�R�U�D�O�L�V�D�W�U�L�F�H���G�H���V�R�Q���O�L�Y�U�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���F�R�X�U�D�Q�W�H : « Et moi, mes chers 

�H�Q�I�D�Q�W�V���� �M�¶�D�L�� �U�D�V�V�H�P�E�O�p�� �G�D�Q�V�� �P�R�Q�� �U�p�F�L�W�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�� �S�R�X�U�� �Y�R�X�V��

instruire, pour vous toucher, pour contribuer à votre éducation morale. Intéressez-vous donc 

non seulement aux aventures de mes héros, mais aussi à leurs efforts pour bien faire ; 

puissent-ils garder une place dans votre souvenir, et rester pour vous des amis et des guides. » 

(cité dans Chartier, Hébrard 2000, p. ������������ �&�H�U�W�H�V���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I�� �G�H�P�H�X�U�H�� �P�D�L�V�� �L�O��

apparaît dans les notes, la signification de certains mots renvoie à un lexique placé à la fin du 

volume et les « leçons de choses et biographies » sont réduites à une explication au bas des 

pages ou au-dessous des gravures qui, comme les cartes géographiques, doivent faciliter la 

compréhension du texte. 

 

En tant que roman de formation, le roman scolaire connaît un certain succès éditorial, 

certes, il est lu dans la classe et à la maison mais il devient rarement le livre de lecture pour le 

travail de tous les jours. 

�'�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�H���P�R�G�q�O�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���S�R�X�U���V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���S�H�U�G���G�H���V�R�Q���K�p�J�p�P�R�Q�L�H���F�D�U��

�G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�Q�X�H�O�V�����V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V���H�Q���V�F�L�H�Q�F�H�V�����H�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�����H�Q���K�L�V�W�R�Lre poussent à exclure de la 

leçon de lecture les textes à visée instructive et les modalités de lecture fonctionnelles comme 

�O�D���O�H�F�W�X�U�H���S�R�X�U���V�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�H�U�����D�S�S�U�H�Q�G�U�H���H�W���V�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U���� 
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1.3. 1918-1939, une nouvelle génération de romans scolaires pour donner le 

goût de lire 

 

�'�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������R�Q���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H���V�X�U���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�H���I�D�L�U�H���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���X�Q���S�O�D�L�V�L�U���H�W��

�G�H�� �I�D�Y�R�U�L�V�H�U�� �O�D�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �U�H�F�R�Q�Q�X�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �E�H�U�F�H�D�X�� �R�•�� �O�H��

livre doit trouver sa place. 

�&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H��que des romans scolaires sont écrits. En accompagnant 

�O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�X�U�D�Q�W���X�Q�H���D�Q�Q�p�H���V�F�R�O�D�L�U�H�����O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���T�X�¶�R�Q���O�H�X�U���D�V�V�L�J�Q�H���H�V�W���G�H���O�X�L���G�R�Q�Q�H�U���O�H���J�R�€�W���G�H��

�O�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �H�Q�� �O�X�L�� �R�I�I�U�D�Q�W�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H��

lecture suivie �M�X�V�T�X�¶�j���V�R�Q���W�H�U�P�H���D�Y�H�F���O�¶�D�L�G�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H���G�X���P�D�v�W�U�H���T�X�L���R�U�J�D�Q�L�V�H���O�H�V���p�W�D�S�H�V���G�H���O�D��

lecture : « tout se passe comme si cette lecture accompagnée était une étape quasi obligée de 

�O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �H�Q�I�D�Q�Wine » (Chartier, Hébrard 2000, p. 366). Le maître organise les 

différentes étapes de la pratique collective de la lecture suivie : un élève lit à voix haute le 

passage que les autres élèves lisent silencieusement. Contrairement aux lectures de morceaux 

choisis dont chacune efface la précédente, le passage �G�¶�X�Q�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�¶�X�Q�� �U�R�P�D�Q��

scolaire nécessite que les élèves aient compris et mémorisé les épisodes précédents pour 

suivre la suite.  

 �&�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���P�D�Q�X�H�O�V���G�H���O�H�F�W�X�U�H���T�X�L���S�U�R�S�R�V�H�Q�W���G�H�V���P�R�U�F�H�D�X�[���F�K�R�L�V�L�V�����O�H�V���°�X�Y�U�H�V��

de littérature pour la jeunes�V�H�� �R�I�I�U�H�Q�W�� �D�X�[�� �p�O�q�Y�H�V�� �G�H�� �O�L�U�H�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �L�Q�W�p�J�U�D�O�H�� �V�D�Q�V�� �r�W�U�H��

interrompus par des questions de vocabulaire et de grammaire. Les romans scolaires ont pour 

�R�E�M�H�F�W�L�I���G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�¶�X�Q�H���°�X�Y�U�H���F�R�P�S�O�q�W�H�� 

 

1.3.1. Des adaptations écrites par des inspecteurs ou des écrivains 

 
Les contraintes de la lecture collective et les progressions en français empêchent de 

puiser directement dans les ressources de la bibliothèque scolaire���� �/�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q��

fabriquent des ouvrages qui serviront de livres de lecture dans les écoles primaires en adaptant 

des romans célèbres comme Capi et sa troupe,  extrait de Sans famille, roman trop long pour 

�r�W�U�H�� �O�X�� �H�Q�� �F�O�D�V�V�H���� �/�D�� �Y�H�U�V�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �G�X�� �U�R�P�D�Q�� �G�¶�+�H�F�W�R�U�� �0�D�O�R�W�� �V�H�U�D�� �U�p�p�G�L�W�p�H�� �V�H�L�]�H�� �I�R�L�V�� �H�Q��

1930. De même, Jean-Christophe de Romain Rolland sera adapté par Mme Hélier-Malaurie 

avec son autorisation. 

�3�R�X�U���O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H�V���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �V�R�Q�W���G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H��

�F�R�P�P�H�� �.�O�p�E�H�U�� �6�H�J�X�L�Q���� �L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �T�X�L�� �D�� �p�F�U�L�W�� �O�¶Histoire de trois enfants (1927) ou des 
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�p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �j�� �T�X�L�� �X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �F�R�P�Pande un livre auquel un pédagogue de 

�P�p�W�L�H�U���D�M�R�X�W�H�U�D���O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���H�W���U�H�Y�H�U�U�D���p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W��le découpage : Pérochon, Ab 

der Halden, Baruc, René Bazin, Maurice Genevoix et surtout Charles Vildrac. 

 

 

1.3.2. Milot, un nouveau héros : espiègle, insouciant et turbulent 

 

Les enfants des manuels se distinguent des héros de romans scolaires, de la génération 

précédente,  �T�X�L�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �H�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �G�p�I�D�X�W�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V�� �T�X�¶�L�O�V��

rencontraient et dont ils dépendaient. Les jeunes héros gagnent en autonomie, ils subviennent 

à leurs besoins, décident pour eux-�P�r�P�H�V�����(�Q���������������O�D���I�L�J�X�U�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�V�S�L�q�J�O�H�����L�Q�V�R�X�F�L�D�Q�W����

rieur, farceur et turbulent apparaît. Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard évoquent un 

« �D�W�W�H�Q�G�U�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�Y�D�Q�W�����O�¶�k�J�H���H�Q�I�D�Q�W�L�Q�����G�R�Q�W���L�O���I�D�X�W���S�U�p�V�H�U�Y�H�U���O�D���I�U�D�v�F�K�H�X�U���H�W���O�H���Q�D�W�X�U�H�O » au 

lendemain de la Première Guerre Mondiale (Chartier, Hébrard 2000, p. 364).   

Charles Vildrac écrit en 1933 Milot, vers le travail et Maurice Genevoix publie Les 

�&�R�P�S�D�J�Q�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�X�E�p�S�L�Q��en 1938. Centrée�V�� �V�X�U�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W���� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �M�R�X�H�Q�W�� �V�X�U��

�O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �S�R�X�U�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �H�W�� �V�H�� �V�L�W�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�J�Q�p�H�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �G�H��

formation.  

Charles Vildrac rédige ainsi deux romans scolaires pour Sudel, �O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�X��

Syndicat national des instituteurs : Milot et Bridinette���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�W�L�W�H�� �3�D�U�L�V�L�H�Q�Q�H��

« pâlotte et lasse » qui quitte la grande ville pour « la campagne claire ».   

Le personnage de Milot « �S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �H�W�� �Y�D�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �W�U�Dvail  », en découvrant des  

occupations et métiers différents qui sont narrés en quatre-vingt chapitres avant de devenir 

�L�P�S�U�L�P�H�X�U���� �(�Q�� �H�V�V�X�\�D�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�V�D�L�V�� �H�W�� �G�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V���� �L�O�� �H�V�W�� �D�P�H�Q�p�� �j�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W��

entre le métier et la vocation, entre ses aptitudes et les besoins de la société.  

�/�¶�$�Y�D�Q�W-propos insiste sur la qualité littéraire ce qui le distingue du roman 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���W�H�O���T�X�H��Le Tour de la France par deux enfants en ayant pour objectif principal de 

donner le goût de lire aux enfants et non de les instruire :  

 
« �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �L�F�L�� �G�H�� �S�U�R�P�H�Q�H�U�� �O�H�� �M�H�X�Q�H�� �G�¶�e�P�L�O�H�� �&�R�W�W�L�Q�R�W���� �I�L�O�V�� �G�¶�X�Q�� �P�D�U�L�Q�� �G�L�H�S�S�R�L�V���� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D��
�J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���O�H�V�����Q�R�W�L�R�Q�V���T�X�¶�R�Q���Q�H���V�D�X�U�D�L�W���L�J�Q�R�U�H�U�������&�H���O�L�Y�U�H���H�V�W���E�H�D�X�F�R�X�S���P�R�L�Q�V���D�P�E�L�W�L�H�X�[����
Son dessein est, avant tout, de �V�X�V�F�L�W�H�U�� �O�H�� �J�R�€�W�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H���� �/�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �D�L�P�H�U�D�� �O�H�� �K�p�U�R�V�� �H�W���� �S�D�U�� �O�H��
�U�D�\�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���V�\�P�S�D�W�K�L�H�����L�O���D�U�U�L�Y�H�U�D���j���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���V�R�Q���K�L�V�W�R�L�U�H���Y�p�U�L�G�L�T�X�H���>�«�@�����H�W���j���O�D���U�H�O�L�U�H�����>�«�@ 
�/�¶�p�O�q�Y�H�����D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W���0�L�O�R�W���G�D�Q�V���V�R�Q���L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���j���O�D���Y�L�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����R�E�V�H�U�Y�H�U�D���F�H�W�W�H��série de tableaux où, 
�D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �H�[�W�U�r�P�H�� �V�L�Q�F�p�U�L�W�p���� �H�V�W�� �S�H�L�Q�W�H�� �O�¶�k�P�H�� �P�X�O�W�L�S�O�H�� �G�X�� �S�H�X�S�O�H�� �O�D�E�R�U�L�H�X�[�� » (Charles Vildrac, Avant-
propos à Vers le travail, Milot, Sudel, 1933 dans Gourévitch 1998, p 239). 
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�&�H�V���W�U�R�L�V���U�R�P�D�Q�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���V�H�U�R�Q�W���L�Q�W�H�U�G�L�W�V���V�R�X�V���O�¶�2�F�F�X�S�Dtion. 

 

1.4. Le roman scolaire après la Secondaire Guerre mondiale 

 

�3�H�Q�G�D�Q�W�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux-�J�X�H�U�U�H�V���� �G�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�V�� �V�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�Q�W : inspecteurs et 

éditeurs plaident pour que se renouvellent les supports de lecture, par exemple grâce à la 

vogue passagère du roman scolaire.  

�/�H���O�L�Y�U�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H�����F�R�P�P�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���P�D�Q�X�H�O�V, ne doit pas seulement être utilisé 

�G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H���� �L�O�� �G�R�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O���� �/�R�X�L�V��

Hachette parle de « transmission » au sein de la fratrie, les livres de classe peuvent ainsi 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���O�¶�X�Q�L�T�X�H���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V : 

 
« Les livres de classe, dont le nombre est si restreint dans les écoles primaires des campagnes, ne sont 
�S�D�V�� �X�W�L�O�H�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�D�� �W�H�Q�X�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �/�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �O�D�E�R�U�L�H�X�[�� �V�¶�\�� �D�W�W�D�F�K�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �j�� �X�Q�H��
propriété ; ils les étudient encore dans les loisirs de la veillée, ils y inscrivent des notes et des 
éclaircissements ; ils les conservent comme un précieux souvenir quand ils ont fait leur première 
communion ; et t�U�q�V���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H���F�D�W�p�F�K�L�V�P�H�����O�D���J�U�D�P�P�D�L�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����O�¶�D�U�L�W�K�P�p�W�L�T�X�H���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�����O�H���O�L�Y�U�H��
de lecture courante deviennent un meuble de famille qui passe du fils aîné à ses jeunes frères. Cette 
transmission si agréable pour celui qui donne, si utile pour celui qui reçoit, ne se ferait plus si les livres 
�G�H���F�O�D�V�V�H���Q�H���V�R�U�W�D�L�H�Q�W���M�D�P�D�L�V�� �G�H���O�¶�H�Q�F�H�L�Q�W�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�H�� » Louis Hachette, Mémoire sur les bibliothèques 
�V�F�R�O�D�L�U�H�V���S�U�H�V�F�U�L�W�H�V���S�D�U���D�U�U�r�W�p���G�H���V�R�Q���(�[�F�H�O�O�H�Q�F�H���O�H���P�L�Q�L�V�W�U�H���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H en date du 1er juin 
1862, chez tous les libraires de Paris et des départements, octobre 1862 (Gourévitch 1998, p. 164). 
  

Aux alentours des années 1930, outre le recueil de morceaux choisis signés de grands 

auteurs qui « fait de la lecture le pivot des activités de "français" et définit une pratique du lire 

scolaire compatible avec les exercices qui conduisent à la production écrite (exigeant 

correction orthographique, grammaticale et syntaxique, richesse et précision lexicales, 

mémoires des modèles textuels et organisation des idées) » (Chartier, Hébrard 2000, p. 382) ; 

�O�H�� �U�R�P�D�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�o�X�� �F�R�P�P�H�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �W�H�[�W�H�V�� �O�R�Q�J�V���� �,�O�� �D�� �S�R�X�U��

objectif de donner le goût de lire. Les romans scolaires seront cependant peu à peu réservés au 

moment de la lecture libre, entre deux activités ou à la lecture en bibliothèque ou à la lecture 

chez soi, ce qui permet au premier modèle de triompher vers 1950.  

 

Dans les années 1960, la télévision apparaît comme la rivale du livre unique de 

�I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �T�X�L�� �D�� �Uemplacé le « roman scolaire » commandé par les 

instituteurs dans les années 1930 et avait survécu jusque dans les années 1950. L�¶�p�U�R�V�L�R�Q���G�X��

�S�U�H�V�W�L�J�H�� �G�X�� �U�R�P�D�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �V�¶�H�V�W�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�X�� �F�L�Q�p�P�D�� �H�W�� �G�X�� �U�R�P�D�Q��

scout (ayant remporté un grand succès dans les années 1930 �M�X�V�T�X�¶�j�� ��������) qui reposait sur 
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�O�¶�R�I�I�U�H���G�H���G�p�S�D�\�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���S�O�D�L�V�L�U����Né en 1913, le roman scout connaît son heure 

de gloire avec les collections « Feu de Camp » aux éditions de Gigord et « Signe de Piste » 

aux éditions Alsatia où paraît le premier volume du cycle du Prince Éric de Serge Dalens, Le 

Bracelet de Vermeil. Le roman scout restera très vivace après la Seconde Guerre mondiale 

mais connaît un déclin rapide dans les années 1960. 

 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �V�Xivie en classe est devenu celui de susciter le goût de lire. 

Après la Libération, le roman scolaire est toujours utilisé grâce aux rééditions et également à 

des nouveautés. En 1960, Paul-Jacques Bonzon un auteur reconnu pour la jeunesse écrit La 

Roulotte du bonheur �S�R�X�U�� �O�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �'�H�O�D�J�U�D�Y�H���� �'�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�p�I�D�F�H���� �O�¶�L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�$�F�D�G�p�P�L�H��

distingue « le livre de lecture �ª�����D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���G�R�Q�Q�H���j���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���3�D�X�O-Jacques Bonzon, 

du « livre de bibliothèque ». Le premier « doit être lu mot par mot, phrase par phrase » tandis  

�T�X�H���O�H���V�H�F�R�Q�G���T�X�L���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H���O�¶�L�Q�W�U�L�J�X�H���H�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q���V�X�V�F�L�W�H���X�Q���W�H�O���L�Q�W�p�U�r�W���F�K�H�]���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���T�X�H���F�H�O�X�L-

ci « �Q�H���S�H�Q�V�H���T�X�¶�j���G�p�Y�R�U�H�U���O�H�V���S�D�J�H�V���S�R�X�U���V�D�Y�R�L�U�����F�H���T�X�L���Y�D���V�H���S�D�V�V�H�U�� ». Le principal objectif 

�G�X���U�R�P�D�Q���V�F�R�O�D�L�U�H���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�Vage de la lecture et non plus la transmission du goût 

�G�H�� �O�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �F�¶�p�W�D�L�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux guerres. À partir des 

�D�Q�Q�p�H�V���������������O�H���S�O�D�L�V�L�U���G�H���O�L�U�H���S�R�X�U���V�H���G�L�Y�H�U�W�L�U�����V�¶�p�Y�D�G�H�U���H�V�W���F�R�Q�I�L�p���D�X���O�L�Y�U�H���G�H���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���T�X�H��

chacun lit silencieusement, pour soi et à sa vitesse :  

 

« �2�Q���H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V�V�p���L�Q�V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���W�U�q�V���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���F�R�X�U�D�Q�W�H�����S�R�X�U���O�H�T�X�H�O���V�R�Q�W��
�U�H�T�X�L�V�� �G�H�V�� �V�X�S�S�R�U�W�V�� �D�L�V�p�V�� �H�W�� �D�W�W�U�D�\�D�Q�W�V���� �j�� �X�Q�H�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�� �D�F�F�U�X�H�� �G�H�� �T�X�D�O�L�W�p�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �D�O�O�D�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�j��
confronter �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �P�r�P�H�� �W�U�q�V�� �M�H�X�Q�H�V���� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �I�R�U�W�H�V�� �H�W�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �L�U�U�p�S�U�R�F�K�D�E�O�H�V�� » 
(Chartier, Hébrard 2000, p. 369) 
 
 

 Après nous être intéressée au livre dans la classe, à travers le livre de lecture courante, 

nous allons évoquer un autre lieu scolaire, celui de la bibliothèque. 

 

2. LE LIVRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE  
 
 

�1�R�X�V�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�R�Q�V�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H���� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�X�L�V�� �G�D�Q�V��

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �1�R�X�V�� �Q�¶�D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V�� �S�D�V�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �F�D�U�� �Q�R�X�V��

�Q�¶�D�Y�R�Q�V��récolté que très peu de données sur les bibliothèques scolaires. Un numéro de la 

revue Québec français22 �Q�R�X�V���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�H�Q���V�D�Y�R�L�U���S�O�X�V���V�X�U���O�D���F�U�L�V�H���D�F�W�X�H�O�O�H dont sont victimes 

                                                 
22 Québec français n° 136, hiver 2005. 
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les établissements. Les articles évoquent « des bibliothèques scolaires mal en point », « la 

bibliothèque scolaire à la dérive ».  

Concernant la France, j�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �5�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q, le public a rarement accès aux 

bibliothèques qui sont la propriété privée de person�Q�H�V���R�X���G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�����&�¶�H�V�W���H�Q�������������T�X�H���V�H��

�S�U�R�S�D�J�H���O�¶�L�G�p�H���G�H���P�H�W�W�U�H���© à la disposition de la nation », des collections de livres confisquées 

�j�� �O�¶�e�J�O�L�V�H���� �D�X�[�� �p�P�L�J�U�p�V�� �H�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�G�D�P�Q�p�V�� ���G�p�F�U�H�W�V�� �G�H�V�� ������ �H�W�� ������ �R�F�W�R�E�U�H�� ��������������«  La lecture 

�S�X�E�O�L�T�X�H�� �H�V�W�� �Q�p�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �O�X�L�� �H�P�S�U�X�Q�W�D�Q�W�� �V�D�� �V�p�Y�p�U�L�W�p���� �V�D�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �V�D�� �V�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H��

avant �G�H���V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U���H�W���G�H���O�X�L���H�Q�Y�R�\�H�U���H�Q���U�H�W�R�X�U���V�H�V���S�U�R�S�U�H�V���Y�D�O�H�X�U�V�� » (Marcoin 1993, p. 7) 

�/�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H�V���� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �H�W�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V����

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �R�S�W�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �O�¶�R�E�M�Hctif est 

double ���� �p�Y�H�L�O�O�H�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �D�X�� �S�O�D�L�V�L�U�� �G�X�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �j�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W��

�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� 

Concernant la lecture de la littérature pour la jeunesse, deux modèles de bibliothèques 

prévalent : celui des bibliothèques scolaires et celui des bibliothèques pour enfants. Dans cette 

�S�D�U�W�L�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �O�L�P�L�W�H�U�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�X�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���V�F�R�O�D�L�U�H���� �1�R�X�V�� �Q�¶�D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V��

donc pas les bibliothèques pour la jeunesse.  

�(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �F�K�D�T�X�H�� �p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �D�� �p�W�p�� �U�H�Qdue 

�R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �$�\�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �E�X�W�� �G�H�� �P�H�Q�H�U�� �j�� �E�L�H�Q�� �O�¶�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �O�¶�e�W�D�W���F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �S�U�R�S�R�V�H�U���X�Q�H�� �R�I�I�U�H�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H���� �F�H�Q�W�U�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �O�L�Y�U�H���� �D�X�[�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V��

�G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V�����O�L�H�X���R�•���H�O�O�H���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V�����V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���W�U�Dditionnelle du colportage 

dont les gouvernements se méfient car ils ne peuvent la contrôler. À partir de 1862, 

�O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �T�X�L�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �H�Q�� �]�R�Q�H�� �U�X�U�D�O�H�� �V�H�� �Y�R�L�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�Q�I�L�H�U�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �U�{�O�H�� �F�H�O�X�L�� �G�H��

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�H���O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���S�X�E�O�L�T�X�H���T�X�¶�L�O���L�Q�V�W�D�O�O�H���G�D�Q�V���O�D���V�D�O�O�H���G�H���F�O�D�V�V�H���j���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H�V��

�D�G�X�O�W�H�V���G�X���Y�L�O�O�D�J�H���R�X���G�X���K�D�P�H�D�X�����$�L�Q�V�L�����O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�p�H��

�T�X�L���� �D�X�� �V�R�U�W�L�U�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �Q�¶�D�� �S�O�X�V�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�U�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V���� �&�H�� �V�\�V�W�q�P�H��

fonctionnera une vingtaine d�¶�D�Q�Q�p�H�V���� 

�,�O���I�D�X�W���D�W�W�H�Q�G�U�H�������������S�R�X�U���T�X�H���O�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�R�L�H�Q�W��

�G�R�W�p�V�� �G�¶�X�Q�� �6�H�U�Y�L�F�H�� �G�H�� �'�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q ���� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �O�H�V��

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �Q�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Qnelle. Depuis leur 

création, elles sont restées des espaces marginaux, existant grâce aux enseignants, aux 

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�W���D�X�[���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H���O�H�V���F�R�R�S�p�U�D�W�L�Y�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V�� 

Si Francis Marcoin affirme que « �O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���H�V�W���I�L�O�O�H���G�H���O�¶�pcole » (Marcoin 1993, 

�S�������������F�¶�H�V�W���T�X�H���G�D�Q�V���V�H�V���G�p�E�X�W�V�����O�D���O�H�F�W�X�U�H���S�X�E�O�L�T�X�H���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���S�D�U���O�H���P�r�P�H���P�R�G�q�O�H���T�X�H���F�H�O�X�L��
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�G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �J�R�X�Y�H�U�Q�p�� �S�D�U�� �O�H�� �V�R�X�F�L�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �X�W�L�O�H�� �H�W�� �O�D�� �P�p�I�L�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�V�� �H�[�F�q�V�� �G�H�� �O�D��

fiction. 

Pour Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, la bibliothèque, scolaire ou non, est un 

dispositif du contrôle des lectures populaires : « toujours contrôle de ceux qui ne savent pas 

�H�Q�F�R�U�H���E�L�H�Q���O�L�U�H���Q�L���E�L�H�Q���F�K�R�L�V�L�U���O�H�X�U�V���O�L�Y�U�H�V�����G�H���F�H�X�[���T�X�¶�R�Q���Q�H���V�D�X�U�D�L�W���V�D�Q�V���G�D�Q�J�H�U���O�D�L�V�V�H�U���V�H�X�O�V��

braconner leurs �O�H�F�W�X�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �L�Q�G�p�I�L�Q�L�P�H�Q�W�� �H�[�S�D�Q�V�p�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�U�L�P�p�� » (Chartier, 

Hébrard 2000, p. 102) 

 

2.1. �/�¶�D�U�P�R�L�U�H-bibliothèque 

 

En 1833, Guizot avait déclaré que pour instruire, il fallait du matériel tel que des 

tableaux noirs, des tables, des plumes, du papier et aussi des livres.  

Au cours du XIXe �V�L�q�F�O�H�����X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���O�R�L�V���H�W���G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V���W�H�Q�W�H���G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�H�U���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H��

�O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �D�X�� �O�L�Y�U�H���� �¬�� �O�¶�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�F�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �T�X�L�� �D�Y�D�Lent été 

�O�¶�R�E�M�H�W���G�H�V���O�R�L�V���*�X�L�]�R�W�������������������V�X�F�F�q�G�H���O�¶�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H�����Q�R�X�Y�H�O�O�H���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�H���O�¶�e�W�D�W�� 

�'�H�� ���������� �j�� ������������ �O�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���G�L�V�W�U�L�E�X�H�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�� �P�L�O�O�L�R�Q�� �G�H�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �D�X�[�� �p�F�R�O�H�V��

primaires mais en 1850, on ne retrouve aucune trace de ce�V���G�R�Q�V���F�D�U���U�L�H�Q���Q�¶�D�Y�D�L�W���p�W�p���F�U�p�p pour 

leur conservation dans les écoles.  

Devant cette perte, le pouvoir impérial encourage la création de bibliothèques au 

temps du ministre Rouland. Gustave Rouland adresse une circulaire aux préfets le 31 mai 

���������� �T�X�L���U�p�F�O�D�P�H���T�X�H���W�R�X�W���S�U�R�M�H�W���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�p�F�R�O�H���V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H��

armoire-bibliothèque. Il souhaite, à terme,  en imposer dans chacune des trente-six mille 

communes du territoire national.  �*�U�k�F�H�� �j�� �O�X�L���� �O�¶�D�U�P�R�L�U�H-bibliothèque devient une institution. 

�/�¶�D�U�U�r�W�p���G�X����er �M�X�L�Q�������������G�p�F�U�q�W�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���E�Lbliothèque dans chaque école de garçons 

�H�W���R�I�I�U�H���X�Q���F�R�G�H���G�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V�����O�L�p�H�V���j���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���F�H�W�W�H���D�U�P�R�L�U�H-bibliothèque 

placée dans la salle de cours. La surveillance de la bibliothèque scolaire (article 1) est confiée 

�j���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�����D�U�W�Lcle 2). La bibliothèque scolaire a pour fonction de sauvegarder les manuels 

�V�F�R�O�D�L�U�H�V���H�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���F�H�X�[���T�X�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�R�X�U�U�D���S�U�r�W�H�U���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���Q�p�F�H�V�V�L�W�H�X�[�����G�L�V�S�H�Q�V�p�V��

de payer la contribution scolaire. Elle doit également être utilisée pour le prêt de livres. On y 

�U�D�Q�J�H���D�L�Q�V�L���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�V���j�� �r�W�U�H���S�U�r�W�p�V���D�X�[�� �p�F�R�O�L�H�U�V���H�W���j�� �O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�Q�W���G�H��

« �G�R�W�H�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �O�D�E�R�U�L�H�X�V�H�V�� �G�¶�X�Q�� �I�R�Q�G�V�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�V�� �H�W utiles» (cité par 

Chartier 2002�����S���������������G�¶�H�Q�F�D�G�U�H�U���O�H�V���O�H�F�W�X�U�H�V���G�H�V���Fampagnes et de combattre la séduction de la 

�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���F�R�O�S�R�U�W�D�J�H���� �/�¶�D�U�P�R�L�U�H-�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���H�V�W���G�¶�H�P�E�O�p�H���S�H�Q�V�p�H���F�R�P�P�H���O�H���F�H�Q�W�U�H���G�¶�X�Q�H��
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institution de lecture destinée prioritairement aux populations peu ou pas familières de 

�O�¶�L�P�S�U�L�P�p���� �/�H�V�� �D�U�P�R�L�U�H�V-bibliothèques doivent pourvoir à fournir aux enfants indigents des 

livres scolaires convenables. Elles doivent également mettre à la disposition des élèves ayant 

�T�X�L�W�W�p�� �O�¶�p�F�R�O�H���H�W�� �G�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V, les bons livres qui complèteront leur formation scolaire en leur 

apportant des informations utiles dans les domaines qui les concernent, par exemple sur de 

nouvelles techniques agricoles, tout en maintenant leur �D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�D�W�L�R�Q�����/�¶�D�U�W�L�F�O�H�������S�U�p�Y�R�L�W���H�Q��

effet que les ouvrages « pourront être prêtés aux familles �ª�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�Rnc de susciter la lecture 

chez les adultes comme en témoigne de manière explicite la circulaire aux préfets du 24 juin 

1862 :  

 
« �&�H�� �V�H�U�D�� �S�R�X�U�� �>�O�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�@���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�R�Q�J�X�H�V�� �Y�H�L�O�O�p�H�V�� �G�¶�K�L�Y�H�U���� �X�Q�� �H�[�F�H�O�O�H�Q�W�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U�� �D�X�[��
�G�D�Q�J�H�U�V���G�H���O�¶�R�L�V�L�Y�H�W�p�����H�W���O�¶expérience a prouvé que, dans les campagnes surtout, la lecture à haute voix, 
faite le soir au sein de la famille, a des attraits tout-�S�X�L�V�V�D�Q�W�V���>�«�@ »  

 

�,�O���V�¶�D�J�L�W���D�L�Q�V�L���G�H���F�U�p�H�U���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���S�X�E�O�L�F���G�H���O�H�F�W�H�X�U�V�����F�H�X�[���T�X�L���G�R�L�Y�H�Q�W���W�R�X�W���D�S�S�U�H�Q�G�U�H����

apprendre à lire et apprendre des livres. 

Alors que les bibliothèques municipales des petites villes demeurent des bibliothèques 

savantes constituées à partir des anciens fonds du clergé, bien que dressées dans une salle de 

classe, les armoires-bibliothèques représentent la première forme de lecture publique qui 

servira de prolongement aux cours pour adultes. Pendant longtemps, elles demeureront les 

seuls distributeurs de livres pour les habitants des plus petits villages français :  

 

« Ainsi, aux yeux des républicains qui en héritent, comme pour le Second Empire libéral qui en avait 
 �S�U�L�V�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���� �O�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �V�R�Q�W���E�L�H�Q���G�H�V�� �E�D�V�W�L�R�Q�V���D�Y�D�Q�F�p�V�� �G�H�� �O�D�� �O�D�w�F�L�V�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�H���O�L�Y�U�H��
 �D�X�W�D�Q�W���T�X�H���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���P�R�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���S�H�X�S�O�H�� » (Chartier, Hébrard 2000, p. 110).  

 

�3�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �R�Q�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�D�L�W�� �D�X�[�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �G�H�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V���� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D��

qualité avait été approuvée par les prescripteurs qui se distinguaient nettement des vieux 

romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue ou des feuilletons de presse à un sou. Pendant 

un siècle, ce « dispositif du contrôle des lectures populaires » (Ibid.�����S���������������Q�H���F�H�V�V�H�U�D���G�¶�r�W�U�H��

critiqué par les bibliothécaires professionnels. 

Dans le premier bilan sur les bibliothèques scolaires destiné au ministre Bardoux en 

1877, le baron de Watteville, directeur des sciences et des lettres au ministère et président de 

la commission des bibliothèques scolaires, rappelle les objectifs des textes officiels : 

 

« Souvent, incapable lui-même de lire, le paysan é�W�D�L�W�� �K�H�X�U�H�X�[�� �G�H�� �Y�R�L�U�� �V�R�Q�� �I�L�O�V���� �D�X�� �U�H�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H����
�D�S�S�R�U�W�H�U�� �X�Q�� �O�L�Y�U�H�� �T�X�L�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�L�W�� �O�H�V�� �O�R�Q�J�X�H�V�� �Y�H�L�O�O�p�H�V�� �G�¶�K�L�Y�H�U ���� �L�O�� �p�F�R�X�W�D�L�W���� �I�L�H�U�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H���� �G�H��
comprendre par son enfant ce que jusque-là il avait ignoré. » (Baron de Watteville (1879), Rapport sur 
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les bibliothèques scolaires (1866-1877), Paris : imprimerie nationale, p. 21, cité dans Hébrard, Chartier 
2000, p. 108).  
 

Il met en évidence le manque de fonds, le vieillissement des collections, le désintérêt des 

communes lorsque les aides financières de �O�¶�e�W�D�W���V�H���I�R�Q�W���S�O�X�V���U�D�U�H�V�����(�Q���G�R�X�]�H���D�Q�V�����S�O�X�V���G�H���K�X�L�W���P�L�O�O�L�R�Q�V��

de volumes ont été prêtés par les bibliothèques scolaires engendrant ainsi un nouveau public de 

lecteurs. 

Selon le baron de Watteville, le roman est le premier choix des usagers des bibliothèques qui, 

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�D�� �V�Xite à des lectures « utiles » (des voyages, des biographies puis des ouvrages 

�G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H) : « �/�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �D�P�R�U�F�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �K�D�P�H�o�R�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �R�Q�� �D�W�W�L�U�H�� �H�W�� �O�¶�R�Q�� �S�U�H�Q�G�� �O�H�V��

lecteurs. » (Ibid., p. 55 cité dans Hébrard, Chartier 2000, p. 109). Il inscrit ces institutions qui sont 

uniques en Europe dans la perspective « �G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���P�R�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���S�H�X�S�O�H » (Ibid., p. 61 

cité dans Hébrard, Chartier 2000, p. 109).  

�3�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�L�H�U�� �T�X�L�� �H�Q�� �D�V�Vurait la lecture, le ministre Rouland 

�Y�R�X�O�D�L�W���S�p�Q�p�W�U�H�U���O�¶�p�F�R�O�H���M�X�V�T�X�H���G�D�Q�V���O�H���I�R�\�H�U���I�D�P�L�O�L�D�O�����2�U�����O�D���O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���V�H�P�E�O�H���H�Q��

opposition av�H�F�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �5�R�X�O�D�Q�G���S�X�L�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H�� �U�D�P�H�Q�H�U���O�H�V�� �D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V��

�M�H�X�Q�H�V���D�G�X�O�W�H�V���Y�H�U�V���O�¶�p�F�R�O�H, au moment de la veillée.  

�/�¶�L�G�p�H�� �G�H�V�� �Y�H�L�O�O�p�H�V�� �V�W�X�G�L�H�X�V�H�V�� �H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �G�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V����

�&�¶�H�V�W���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���T�X�H���U�H�Y�L�H�Q�W���O�H���U�{�O�H�����G�¶�\���I�D�L�U�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H���H�W���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�O�H���G�H�V���D�G�X�O�W�H�V���H�Q��

lisant à haute voix les livres prêtés par �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U : 

 

« �'�D�Q�V���O�H�V���O�R�Q�J�X�H�V���V�R�L�U�p�H�V���G�¶�K�L�Y�H�U�����O�H���S�H�W�L�W���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���H�W���O�¶�R�X�Y�U�L�H�U���D�J�U�L�F�R�O�H���S�H�X�Y�H�Q�W���U�H�F�H�Y�R�L�U���D�X�[���F�R�X�U�V��
�G�¶�D�G�X�O�W�H�V�� �G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �G�H�� �F�K�L�P�L�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �G�H�� �J�p�R�P�p�W�U�L�H�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �T�X�L�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W��
leur application immédiate da�Q�V���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���G�H�V���H�Q�J�U�D�L�V ».  

 
 

Dans une circulaire aux recteurs du 8 octobre 1867, le ministre explique que les livres 

�T�X�H���O�¶�R�Q���S�U�r�W�H���D�X�[���D�G�X�O�W�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�H�U�Y�L�U���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���F�O�D�V�V�H :  

 
« �/�H�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�D�G�Xlte est une collection de bons livres propres à entretenir 
les sentiments généreux, à répandre les notions utiles, à faire aimer le travail. Ces livres ne seront pas là 
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �P�L�V�� �j�� �O�D�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�G�X�O�W�H�� �D�X�[�� �M�R�X�U�V�� �G�H�� �O�R�L�V�L�U ; dans les classes du soir, une 
�O�H�F�W�X�U�H�� �E�L�H�Q�� �F�K�R�L�V�L�H�� �F�R�X�S�H�U�D�L�W�� �D�J�U�p�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�[�H�U�F�L�F�H�V���� �H�W���� �W�R�X�W�� �H�Q�� �U�H�S�R�V�D�Q�W�� �O�¶�p�O�q�Y�H�����I�R�X�U�Q�L�U�D�L�W�� �X�Q�H��
occasion de lui apprendre beaucoup de choses utiles pour les réflexions et les commentaires qui, 
naturellement, accompagneraient la lecture du maître. »  
 
 
Contrairement à Rouland qui cherchait à moraliser les loisirs, le ministre Victor Duruy 

veut que les bibliothèques servent aux jeunes adultes dans le cadre même de la salle de classe. 

Le ministre recommande de modifier le choix des livres destinés à ces nouveaux lecteurs en 

�p�F�D�U�W�D�Q�W���O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�L�Y�H�U�W�L�V�V�D�Q�W�V���� �/�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V�� �Q�H�� �I�D�L�W���D�X�F�X�Q�� �G�R�X�W�H��
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puisque les livres doivent dorénavant être « bien appropriés à leurs besoins moraux et 

professionnels.  

 

2.2. �/�H�V���°�X�Y�Ues  

 

�/�H�V���L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�D�G�p�P�L�H���R�Q�W���S�R�X�U���F�K�D�U�J�H���G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U���H�Q���G�p�W�D�L�O���O�H���F�R�Q�W�H�Q�X���G�H���F�K�D�T�X�H��

bibliothèque. « Les ouvrages de pure imagination » tels que les romans doivent être 

particulièrement examinés et doivent être admis uniquement si les inspecteurs reconnaissent 

«  que les populations auront quelque chose à gagner à leur lecture ; ce ne sera pas une vaine 

�V�D�W�L�V�I�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�U�L�R�V�L�W�p�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�H�Y�U�R�Q�W�� �\�� �W�U�R�X�Y�H�U���� �P�D�L�V�� �G�H�� �E�R�Q�V�� �H�W�� �V�D�O�X�W�D�L�U�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� ». De 

�P�r�P�H�����O�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���F�K�R�L�V�L�V���D�Y�H�F���V�Rin et  

 

« �0�0�����O�H�V���L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�V���Q�H���G�H�Y�U�R�Q�W���D�F�F�R�U�G�H�U���O�H�X�U���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�V���j��
 donner aux lecteurs des idées vraies et sages. �>�«�@ �/�H�V���O�L�Y�U�H�V���T�X�¶�R�Q���G�H�Y�U�D���S�O�D�F�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V��
 scolaires devront donc avant tout être �H�P�S�U�H�L�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H��
 impartialité ; �ª�����H�[�W�U�D�L�W�V���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q aux recteurs du 24 juin 1862). 

 

�&�R�P�P�H�� �O�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �O�¶�L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �0�H�X�U�W�K�H et Moselle���� �O�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

publique sont atteintes : « Le goût des saines lectures se développe dans les plus humbles 

�I�R�\�H�U�V�����O�D���Y�H�L�O�O�p�H���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q�H���p�F�R�O�H���G�H���P�R�U�D�O�L�W�p�����O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�p�Q�q�W�U�H���G�D�Q�V���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����J�U�k�F�H���D�X�[��

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V�����/�H�V���O�L�Y�U�H�V���R�Q�W���S�O�X�V���G�¶�X�Q�H���I�R�L�V���P�D�Q�T�X�p���D�X�[���O�H�F�W�H�X�U�V�� »  

 
Les bibliothèques scolaires disposent de types de fonds �����G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���I�L�F�W�L�R�Q���H�W���G�H�V��

�R�X�Y�U�D�J�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�����(�O�O�H�V���R�Q�W���G�R�Q�F���S�R�X�U���I�L�Q�D�O�L�W�p���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�H���G�L�V�W�U�D�L�U�H���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�H���G�H�X�[��

formes de corpus.  

Les ouvrages de fiction sélectionnés pour la bibliothèque doivent avoir un contenu 

utile pas uniquement pour les enfants mais aussi pour les familles. Le ministre Rouland 

évoque comme contenu utile, les ouvrages qui transmettent des valeurs patriotiques : 

   

 «  Sans proscrire impérieusement les ouvrages de pure imagination�����L�O�V�����O�H�V���L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�����Q�H��
 �O�H�V���O�D�L�V�V�H�U�R�Q�W���H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �T�X�¶�D�X�W�D�Q�W���T�X�¶�L�O�V�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�R�Q�W���T�X�H�� �O�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V��
 �D�X�U�R�Q�W�� �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H�� �j�� �J�D�J�Q�H�U�� �j�� �O�H�X�U�� �O�H�F�W�X�U�H���� �&�H�� �Q�H�� �V�H�U�D�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �Y�D�L�Q�H�� �V�D�W�L�V�I�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�U�L�R�V�L�W�p�� �T�X�¶�L�O�V��
 devro�Q�W���\���W�U�R�X�Y�H�U���P�D�L�V���G�H���E�R�Q�V���H�W���V�D�O�X�W�D�L�U�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V�����>�«�@ 
 �/�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �T�X�¶�R�Q�� �G�H�Y�U�D�� �S�O�D�F�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �G�H�Y�U�R�Q�W�� �G�R�Q�F�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �r�W�U�H�� �H�P�S�U�H�L�Q�W�V��
 �G�¶�X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���Q�D�W�L�R�Q�D�O���H�W���G�¶�X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���L�P�S�D�U�W�L�D�O�L�W�p ; » (Rouland, « Instruction aux recteurs » 
 du 24 juin 1862 cité dans Gourévitch 1998, p. 163). 
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Jean Hébrard cite, dans leur intégralité, deux listes de livres caractéristiques de « la 

première phase des bibliothèques scolaires �ª�� �T�X�¶�X�Q�� �I�X�W�X�U�� �G�p�S�X�W�p, Ernest Dumas, a dressées. 

Passant de commune en commune au cours de sa campagne électorale en 1868, il a obtenu 

�G�H�V���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�L�W�p�V���G�X���*�D�U�G���T�X�¶�H�O�O�H�V���Y�R�W�H�Q�W���O�H���F�U�p�G�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W : soit 25 francs pour la liste 

A ou 50 francs pour la liste B. (cité par Jean Hébrard 1989, p. 562-563). Les livres d�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

dominent la liste : �$�E�U�p�J�p���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���)�U�D�Q�F�H���� �+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���6�D�L�Q�W-Louis de Joinville,  Vie 

des hommes illustres de Plutarque ainsi que des ouvrages instructifs destinés à un 

apprentissage professionnel : Petite Leçon de chimie agricole, Éclairage au gaz, Petit cours 

�G�H�� �F�K�L�P�L�H�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �0�D�Q�X�H�O�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �H�W�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����

Arithmétique agricole. �/�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �H�[�F�O�X�H : Don Quichotte de 

Cervantès, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, Voyages de Gulliver, Robinson 

Crusoë, Contes de Noël de Dickens, �/�D�� �&�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�R�Q�F�O�H�� �7�R�P��de Beecher-Stowe et de 

Corneille, Molière et Racine, le Théâtre choisi. 

Aux côtés de tragédies classiques, ce sont les meilleurs tirages de la littérature pour la 

jeunesse q�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���S�D�U�P�L���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���I�L�F�W�L�R�Q�����/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�X��Don Quichotte dans les 

deux listes propose un exemple des dangers de la lecture romanesque qui peut conduire aux 

pires extrémités.  

La commission ministérielle va chercher à dresser une liste de livres que les futurs 

instituteurs, les normaliens, pourront aimer et faire lire à leur élèves. Le corpus qui sera 

recommandé officiellement doit être moralement et idéologiquement irréprochable et capable 

de procurer le plaisir qui fait aimer la lecture. On cherche ainsi des ouvrages dont le style et 

�O�¶�L�Q�W�U�L�J�X�H���V�R�Q�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�Hs �G�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���H�W���G�H���S�O�D�L�U�H���D�X�[���Q�R�X�Y�H�D�X�[���O�H�F�W�H�X�U�V�����/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U��

�O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �S�U�R�S�R�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V�� �O�L�E�U�H�V�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�X�� �;�,�;e siècle 

�G�R�Q�W�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �Q�¶�R�Qt pas écrit intentionnellement pour la jeunesse (About, Daudet, Gautier, 

�0�D�O�R�W���� �0�p�U�L�P�p�H���� �6�D�Q�G���� �9�H�U�Q�H���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �G�p�M�j�� �D�F�T�X�L�V�� �X�Q�H��

reconnaissance universelle : De Foe, Dickens, Cooper, Gorki, London, Manzoni, Stevenson, 

Tourgueniev. Par son caractère international, cette liste se distingue de celle des lectures 

�R�E�O�L�J�p�H�V�� �T�X�L�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �3�R�X�U�� �D�L�G�H�U�� �O�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �j��

�V�X�L�Y�U�H�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O�H���� �-�X�O�H�V�� �6�W�H�H�J�� �F�U�p�H�� �H�Q�� ���������� �X�Q�H�� �U�H�Y�X�H��La Lecture en classe qui 

présente des livres de qualité, à la portée des élèves.  

En mars 1850, une loi confie au Conseil �L�P�S�p�U�L�D�O�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H la charge 

�G�H���G�U�H�V�V�H�U���O�D���O�L�V�W�H���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���S�U�H�V�F�U�L�W�V�����F�¶�H�V�W-à-dire les livres qui doivent être introduits dans les 

écoles publiques, et des livres proscrits car ils sont jugés comme contraires à la morale, à la 
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constitution et aux lois. La loi ne concerne pas seulement les manuels de classe mais aussi les 

�O�L�Y�U�H�V���G�H���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���H�W���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���T�X�H���O�¶�R�Q���R�Ifre aux distributions de prix.  

 

Alors que, depuis 1865, les livres pour les écoles publiques sont sélectionnés par des 

comités locaux accueillant élus politiques, notables, autorités religieuses, pédagogiques ou 

administratives, Jules Ferry fait voter une loi en 1880, le 16 juin, qui donne aux instituteurs la 

�F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �F�K�R�L�V�L�U�� �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V���� �/�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H���� �3�D�X�O�� �%�H�U�W�� �D�F�F�R�U�G�H�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�� �D�X�[��

professeurs du secondaire alors que ce choix incombait aux proviseurs. « �&�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F��

seulement à partir de 1880 q�X�H�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �F�K�R�L�V�L�V�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �O�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �U�H�I�O�q�W�H�Q�W�� �O�H�V��

�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �F�R�U�S�V�� �H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�� �>�«�@���� �H�Q�� �D�F�F�R�U�G�� �R�X�� �H�Q�� �G�p�F�D�O�D�J�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�H�X�Us 

ministériels. » (Chartier 2002, p. 27).  

�&�R�P�P�H�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�H�� �-�H�D�Q�� �+�p�E�U�D�U�G���� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �D�� �G�¶�Dbord proposé de 

développer la lecture-travail et non pas la lecture-plaisir : « Cette lecture-travail demeure une 

�O�H�F�W�X�U�H�� �X�W�L�O�L�W�D�L�U�H�� �T�X�L�� �G�R�W�H�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �G�¶�X�Q�� �E�D�J�D�J�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �G�H�� �E�D�V�H�� ���G�¶�R�•�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �F�K�R�L�[��

�U�p�V�H�U�Y�p�H���j���O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���J�U�D�Q�G�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���S�U�R�Sosée par Hachette)» (Hébrard 1991, p. 56).  

La définition de la littérature pour le peuple est très « utilitariste » : « �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �O�D��

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �>�V�F�R�O�D�L�U�H�@�� �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �R�I�I�U�H�� �X�Q�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� ���V�€�U�V���� �D�X�[�� �D�G�X�O�W�H�V�� �H�W��

enfants du village » (Chartier, Hébrard 2000, p. 310). La lecture-plaisir est proposée aux 

�H�Q�I�D�Q�W�V���K�R�U�V���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�H���O�D���S�U�H�V�V�H�� 

 
 

�/�D�� �P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X�� ��er juin 1862 

�S�H�U�P�H�W���j���X�Q���O�D�U�J�H���S�X�E�O�L�F���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���G�H���S�D�U�H�Q�W�V���G�¶�D�Fcéder au savoir. 

Dans Le Tour de la France par deux enfants, �*�����%�U�X�Q�R���I�D�L�W���O�¶�p�O�R�J�H���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�W���G�H�V��

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �X�Q�� �G�L�D�O�R�J�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �-�X�O�L�H�Q���� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �K�p�U�R�V���� �H�W�� �X�Q�H�� �Y�L�H�L�O�O�H��

institutrice, Mme Gertrude : 

«  
- Eh mais, Julien, lui dit-elle un jour, vous aimez les histoires, et je vous ai dit toutes celles qui me sont 

restées dans la mémoire ���� �V�L�� �Y�R�X�V�� �P�¶�H�Q�� �O�L�V�L�H�]�� �T�X�H�O�T�X�H�V-unes à présent, quelles bonnes soirées nous 
passerions ! 

- �2�X�L�����G�L�W���-�X�O�L�H�Q�����P�D�L�V���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���F�R�€�W�H�Q�W���F�K�H�U���H�W���Q�R�X�V���Q�¶�H�Q��avons point. 
- �(�W���O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�H�����S�H�W�L�W���-�X�O�L�H�Q�����Y�R�X�V���O�¶�R�X�E�O�L�H�]�����¬���O�¶�p�F�R�O�H���L�O���\���D���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���T�X�H���0�����O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U��

prête aux écoliers laborieux. Voyons, dès demain, nous irons le prier de vous prêter quelques livres à 
votre portée. 

 Le lendemain so�L�U���F�H���I�X�W���X�Q�H���Y�U�D�L�H���I�r�W�H���S�R�X�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����,�O���D�U�U�L�Y�D���W�H�Q�D�Q�W���j���O�D���P�D�L�Q���X�Q���O�L�Y�U�H���S�O�H�L�Q���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V����
 dans lequel il fit ce jour-là et les jours suivants la lecture à haute voix. 
 �>�«�@���$�S�U�q�V���O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�O�O�H���O�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�D�L�W���V�X�U���W�R�X�W���F�H���T�X�¶�L�O���Y�H�Q�D�L�W���G�H���O�L�U�H�����H�W���-�X�O�Len répondait de son mieux. 
 �/�H���W�H�P�S�V���S�D�V�V�D�L�W���G�R�Q�F���S�O�X�V�� �Y�L�W�H���H�Q�F�R�U�H���T�X�H���G�H���F�R�X�W�X�P�H�����-�X�O�L�H�Q���p�W�D�L�W���W�R�X�W���K�H�X�U�H�X�[���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�U���O�X�L���D�X�V�V�L��
 �V�H�V���V�R�L�U�p�H�V���j���V�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���G�H���V�X�L�Y�U�H���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���T�X�H���O�X�L���G�R�Q�Q�D�L�W���V�R�Q���I�U�q�U�H���D�v�Q�p�� 
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- Oh �����G�L�W���X�Q���M�R�X�U���-�X�O�L�H�Q���T�X�D�Q�G���O�¶�K�H�X�U�H���I�X�W���Y�H�Q�X�H���G�H���V�H���F�R�X�F�K�H�U�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���E�L�H�Q���E�H�O�O�H���F�K�R�V�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U���W�R�X�W�H��
�X�Q�H�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �H�P�S�U�X�Q�W�H�U�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V ���� �0�D�G�D�P�H�� �*�H�U�W�U�X�G�H���� �Q�R�X�V�� �O�H�V�� �O�L�U�R�Q�V�� �W�R�X�V�� �Q�¶�H�V�W-ce 
pas ? 

- Je ne demande pas mieux, répondit en souriant la mère Gertrude. Mais dites-moi, Julien, qui a fait les 
�I�U�D�L�V���G�H���W�R�X�V���F�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�R�Q�W���O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���H�V�W���U�H�P�S�O�L�H�����H�W���j���T�X�L���G�H�Y�H�]-vous, en définitive, ce 
plaisir de la lecture ? Y avez-vous réfléchi ? 

- �1�R�Q�����G�L�W���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����M�H���Q�¶�\���V�R�Q�J�H�D�L�V���S�D�V�� 
- �-�X�O�L�H�Q���� �O�H�V�� �p�F�R�O�H�V���� �O�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�D�G�X�O�W�H�V���� �O�H�V�� �E�Lbliothèques scolaires sont les bienfaits de votre patrie. La 

�)�U�D�Q�F�H�� �Y�H�X�W�� �T�X�H�� �W�R�X�V�� �V�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �G�L�J�Q�H�V�� �G�¶�H�O�O�H���� �H�W�� �F�K�D�T�X�H�� �M�R�X�U�� �H�O�O�H�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �V�H�V��
écoles et de ses cours, elle fonde de nouvelles bibliothèques, et elle prépare les maîtres savants pour 
diriger la jeunesse. » 

(G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants, cours moyen, Belin, 1877 dans Gourévitch 1998 : 161-
162). 
 
 

Au cours des heures �G�¶�p�F�R�O�H�����O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���V�R�Q�W���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�p�V, pour les efforts �T�X�¶�L�O�V���R�Q�W��

fournis au cours de la semaine, par une séance de lecture���� �S�R�X�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �F�K�R�L�V�L�W 

« un livre de bibliothèque ». 

Du temps de Jules Ferry, les bibliothèques dites populaires sont un aspect du dispositif 

�G�¶�D�F�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�¶�p�F�U�L�W���T�X�L���D�S�S�D�U�D�v�W���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���D�Q�Q�p�H�V���Ge la Restauration. On leur 

�F�R�Q�I�L�H�� �X�Q�H�� �P�L�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �J�X�L�G�D�J�H���� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �/�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���� �F�R�P�P�H��

�O�¶�p�F�R�O�H�����G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q���R�X�W�L�O���G�D�Q�V���O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���O�D���F�R�Q�T�X�r�W�H���U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H���� 

 
 

2.3. De Jules Ferry à 1914, les bibliothèques populaires des écoles  

 

Les bibliothèques scolaires deviennent des bibliothèques populaires des écoles 

publiques sous Jules Ferry���� �(�O�O�H�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �S�O�X�V�� �Y�D�V�W�H�� �G�H�V��

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���S�R�S�X�O�D�L�U�H�V���T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�X�E�O�L�F���T�X�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���G�H�Y�Hnue 

obligatoire doit mener à la pratique assidue des livres. En zone rurale, la bibliothèque 

populaire des écoles publiques remplace la bibliothèque municipale lorsque la commune ne 

�G�L�V�S�R�V�H���S�D�V���G�H�V���P�R�\�H�Q�V�� �S�R�X�U���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U���R�X���� �G�D�Q�V���O�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V���Y�L�O�O�H�V���� �O�R�U�V�Tue la bibliothèque 

�Q�¶�D�W�W�L�U�H pas suffisamment ses lecteurs potentiels.  

Les bibliothèques scolaires continueront à envahir les écoles dans les années 1880. On 

dénombre ainsi vingt-quatre mille bibliothèques scolaires pour soixante-quatre mille écoles en 

1882, sous le second ministère Ferry. Les bibliothèques se développent de manière continue 

entre le Second Empire et la Belle Époque ; au tournant du siècle, on atteint un taux 

�G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� ������ ���� �G�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� À partir de  1883, les fonds passent progressivement de 

cents à cent soixante �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �S�D�U�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �H�W�� �F�K�D�T�X�H�� �W�L�W�U�H�� �V�R�U�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V��

�O�¶�D�Q�Q�p�H�� 
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�/�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �j�� �r�W�U�H�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �P�R�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X��

peuple, elles sont aussi considérées comme des bastions de la laïcisation. Elles sont toujours 

destinées au peuple ignorant �H�W�� �Q�R�Q�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �L�Q�V�W�U�X�L�W. À la fin du XIXe siècle, les tâches 

�p�G�X�F�D�W�U�L�F�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���D�Y�D�L�W���F�R�Q�I�L�p�H�V���D�X�[���E�L�E�O�L�R�W�K�p�F�D�L�U�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���© �P�R�L�Q�V���G�¶�D�W�W�L�U�H�U���Y�H�U�V���O�H���O�L�Y�U�H���G�H��

nouveaux lecteurs que de lutter contre le danger �± moral ou intellectuel �± que font courir les 

enfermements inévitables » (Chartier, Hébrard 2000, p. 204). Par le biais des livres de 

divertissement, les bibliothécaires acheminent les jeunes et les adultes aux livres 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����2�Q���F�Rmpte trois mille bibliothèques populaires en France en 1902.  

Les bibliothèques populaires des écoles publiques sont à nouveau nommées 

bibliothèques scolaires dans les textes officiels publiés entre 1887 et 1914 puis bibliothèques 

�G�¶�p�F�R�O�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V dans l�¶�D�U�U�r�W�p���G�X���������G�p�F�H�P�E�U�H�������������� 

De 1890 à 1915, les bibliothèques scolaires deviennent progressivement des 

bibliothèques de classe. Bien que toujours réservés aux élèves, les livres sont à la disposition 

�G�X�� �P�D�v�W�U�H���� �/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �H�Q�� �F�Oasse par certains instituteurs qui 

�F�R�Q�V�D�F�U�H�Q�W���X�Q���T�X�D�U�W���G�¶�K�H�X�U�H���S�D�U���V�H�P�D�L�Q�H���j���X�Q�H���O�H�F�W�X�U�H���P�D�J�L�V�W�U�D�O�H���j���Y�R�L�[���K�D�X�W�H���R�X�����D�X���F�R�X�U�V���G�H��

promenades ou des récréations, certains instituteurs « provoquent les analyses et les 

réflexions, ils font engager de petites discussions entre des enfants à qui ils se sont efforcés de 

faire lire le même livre, et interviennent eux-mêmes pour préciser les notions vagues, pour 

redresser les idées fausses. » (cité dans Jean Hébrard (1989), p. 572) 

Dans la préface du catalogue de 18�������� �R�Q�� �L�Q�G�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�� �T�X�H�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H��

ses priorités :  

 
« �$�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W���� �L�O�� �L�Q�V�S�L�U�H�U�D�� �O�H�� �J�R�€�W�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �P�r�P�H���� �S�D�U�� �G�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V�� �j�� �K�D�X�W�H�� �Y�R�L�[���� �E�L�H�Q��
choisies, habilement suspendues, dont il se chargera lui-même et dont il fera la récompense du travail. Il 
invitera ensuite les élèves à faire des emprunts à la bibliothèque ; il indiquera les lectures pour la 
maison �����L�O���V�D�X�U�D���O�H�V���J�U�D�G�X�H�U���H�W���O�H�V���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H�U���V�H�O�R�Q���O�¶�k�J�H�����O�D���F�D�S�D�F�L�W�p�����O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V�����O�H�V���O�R�L�V�L�U�V�����O�H�V���V�D�L�V�R�Q�V����
les travaux des c�K�D�P�S�V���� �R�X�� �G�H�� �O�¶�D�W�H�O�L�H�U���� �O�H�V�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �G�X�� �G�H�K�R�U�V�� �>�«�@���� �,�O�� �I�H�U�D�� �F�L�U�F�X�O�H�U�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �T�X�L��
semble plaire ���� �L�O�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�D�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�H�X�U�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V�� �>�«�@ ; enfin, à force de conviction et de 
patience, il constituera un groupe régulier de lecteurs qui auront vite épuisé son catalogue. » (Ibid. p. 
573).  
 

Ces priorités ne �V�R�Q�W���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H�V���T�X�¶�j���O�D���V�H�X�O�H���I�L�Q�D�O�L�W�p���V�F�R�O�D�L�U�H�����&�H���V�H�U�R�Q�W���G�p�V�R�U�P�D�L�V���O�H�V��

bibliothèques municipales ou associatives qui prendront en charge la lecture des adultes et 

celle des enfants en dehors �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H : « Dès lors, en se consacrant à la culture écrite des 

�p�O�q�Y�H�V�����O�H�V���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���Y�R�Q�W���G�H�Y�H�Q�L�U���O�¶�H�Q�M�H�X���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H���G�p�E�D�W�����S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���F�H�O�X�L-là, 

�D�X�W�R�X�U���G�H�V���O�H�F�W�X�U�H�V���T�X�¶�L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���U�p�V�H�U�Y�H�U���j���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H�� » (Ibid. p. 573) 
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En comparaison avec les listes de livres des années 1870, les romans, les nouvelles, les 

pièces de théâtre et les poésies destinés aux adultes se sont accrus de 68 % en 1890 et la 

littérature pour enfant a augmenté de 124 %. Les choix de livres destinés aux enfants ont 

�F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H�P�H�Q�W���F�K�D�Q�J�p���� �$�O�R�U�V���T�X�¶�H�Q�������������� �G�R�P�L�Q�D�L�H�Q�W���j�� �F�{�W�p���G�H�V���O�L�Y�U�H�V�� �G�H���O�H�F�W�X�U�H���V�F�R�O�D�L�U�H��

sous la forme de morceaux choisis, les robinsonnades, les fables et les recueils de contes 

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�V���� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�¶�+�H�W�]�H�O�� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �X�Q�H�� �H�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� �I�R�U�F�H�� �j�� �S�D�U�Wir de 1891 ainsi que 

quelques romans de la Comtesse de Ségur. 

 

2.4. 1930-1950  

 

�/�H�� �F�R�Q�J�U�q�V�� �G�¶�$�O�J�H�U���� �H�Q�� �D�Y�U�L�O�� ������������ �S�U�H�P�L�H�U�� �F�R�O�O�R�T�X�H�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H����

évoque les bibliothèques pour enfants et les bibliothèques scolaires. Après avoir constaté que 

les activités de lecture réalisées en primaire ne développent guère le désir de lire, Jean 

Baucomont, inspecteur primaire à Albertville, indique les réformes en cours �����O�¶�X�V�D�J�H���G�X���O�L�Y�U�H��

de « lecture suivie �ª�� �R�X�� �O�¶�D�Q�W�K�R�O�R�J�L�H�� �P�L�H�X�[�� �D�G�D�S�W�p�V�� �D�X�[�� �k�J�H�V���� �O�D�� �S�Uésence dans la classe du 

livre de bibliothèque « destiné à la lecture libre, individuelle et visant à la culture et à la 

récréation personnelle de chaque enfant. » (cité dans Chartier, Hébrard 2000, p. 148). Il 

encourage à renouveler les pratiques pédagogi�T�X�H�V�� �H�Q�� �L�Q�F�O�X�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �G�H�V��

séances de lecture silencieuse, en ayant recours à la lecture libre et récréative, réalisée par le 

�P�D�v�W�U�H���R�X���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���� �3�R�X�U���F�H�O�D�����O�H�V���O�L�Y�U�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W���V�R�U�W�L�U���G�H���O�¶�D�U�P�R�L�U�H�� �H�W���r�W�Ue disposés sur des 

rayonnages pour �T�X�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H���\���D�F�F�p�G�H�U���O�L�E�U�H�P�H�Q�W���H�W���j���W�R�X�W���P�R�P�H�Q�W�� 

�/�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V���V�X�U���O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���G�H�������������L�Q�G�L�T�X�H�Q�W à leur tour que:  

 
« toute école doit posséder une bibliothèque. Beaucoup de maîtres, chaque semaine, lisent un passage 
�p�W�H�Q�G�X���G�¶�X�Q���R�X�Y�U�D�J�H�����O�H���F�R�P�P�H�Q�W�H�Q�W�����P�R�Q�W�U�H�Q�W���F�R�P�P�H�Q�W���L�O���S�U�H�Q�G���S�O�D�F�H���G�D�Q�V���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�R�•���L�O���H�V�W���H�[�W�U�D�L�W����
�&�¶�H�V�W���O�j���X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H���H�[�F�H�O�O�H�Q�W�H�����/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���p�W�D�Q�W���D�L�Q�V�L���p�Y�H�L�O�O�p�����S�O�X�V���G�¶�X�Q���G�p�V�L�U�H�U�D���H�P�S�U�X�Q�W�H�U���O�H��
livre pour le lire tout entier à la maison, seul ou en famille » (cité dans Chartier, Hébrard, 1986, p. 535. 

 
�1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�V�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W de celui des 

bibliothèques scolaires�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���S�O�D�F�H�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���© culturel » riche et 

varié où il peut librement construire le cheminement de lecteur. 

 

Dans �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux guerres, sous �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�U�P�R�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H��

�V�R�Q�W�� �H�Q�I�H�U�P�p�V�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V���� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�P�H�X�U�H�� �W�U�q�V�� �D�F�W�L�Y�H���� �/�H�� �I�R�Q�G�V�� �H�V�W��

régulièrement renouvelé grâce à la circulation de cartons de �O�L�Y�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �G�p�S�O�D�F�H��

�G�¶�X�Q�H���p�F�R�O�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�� 
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Dans les années 1950, les bibliothèques scolaires du premier et du second degré se 

multiplient. 

 

 
À la fin des années 1950, certains proviseurs de lycées créent de véritables 

bibliothèque�V�� �G�¶�p�O�q�Y�H�V�� �T�X�L�� �U�H�P�S�O�D�F�H�Q�W�� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �D�U�P�R�Lre de la classe des lettres et la 

bibliothèque des professeurs. 

Le 1er octobre 1958, on ouvre des centres locaux de documentation pédagogique dans 

�X�Q�H�� �F�H�Q�W�D�L�Q�H�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �I�R�X�U�Q�L�U�� �D�X�[�� �S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�V�� �Oes instruments de travail et les 

�V�R�X�U�F�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �L�O�V�� �R�Q�W�� �E�H�V�R�L�Q���� �,�O�� �I�D�X�G�U�D�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X�� ������ �M�X�L�Q�� ���������� �H�W�� �O�D��

�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �&�$�3�(�6�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �T�X�H�� �F�Hs centres soient pris en charge par des 

bibliothécaires. En 1970, une bibliothèque de prêt gratuit est créée dans chaque établissement 

�G�¶�H�Q�V�H�L�Jnement public du second degré.  

 

2.5. Les CDI et la littérature pour la jeunesse 

 

�/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���&�'�,���H�V�W���j���V�L�W�X�H�U���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���G�H�X�[���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���R�Q�W���O�L�H�X���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����D�X��

lendemain de la seconde guerre mondiale ���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �O�H�� �O�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�H�V��

« classes nouvelles �ª���S�D�U���*�X�V�W�D�Y�H���0�R�Q�R�G�����O�H���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���V�H�F�R�Q�G���G�H�J�U�p���D�X��

�P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����O�H�������M�X�L�O�O�H�W�������������H�W�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H��

bibliothèque générale de lycée au lycée Longchamp de Marseille en 1947 qui se substitue aux 

anciennes armoires de la classe de lettres et à la bibliothèque des professeurs. Les classes 

nouvelles doivent accueillir progressivement les adolescents âgés de douze à dix-huit ans et 

�O�H�V���R�U�L�H�Q�W�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���F�D�G�U�H�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W. 

À la fin des années 1950, d�¶�D�X�W�U�H�V�� �O�\�F�p�H�V�� �S�D�U�L�V�L�H�Q�V�� ���(�G�J�D�U�� �4�X�L�Q�H�W���� �-�D�Q�V�R�Q�� �G�H�� �6�D�L�O�O�\����

Claude Monet, La Fontaine) ainsi que les lycées pilotes de Sèvres, de Montgeron et de 

Bellevue à Toulouse créent leur bibliothèque à la suite de Marseille. 

 

La bibliothèque générale participe au mouvement de démocratisation de la culture en 

cherchant à pallier les carences des adolescents qui accèdent peu à peu aux études 

secondaires. Elle répond  à une dou�E�O�H�� �Y�L�V�p�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �H�W�� �� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W����

�H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �p�O�q�Y�H�V�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �T�X�L�� �O�H�V�� �P�H�W�W�H��

�O�L�E�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�X�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�H��

�G�R�F�X�P�H�Q�W�H�U�����G�H���V�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U�����V�H�X�O�V �R�X���H�Q���p�T�X�L�S�H�����J�X�L�G�p�V���R�X���Q�R�Q���S�D�U���X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�������G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U��
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des méthodes de recherche et de travail. Or, dans les années 1960, on constate que les trois 

quarts des livres prêtés ont un caractère littéraire, la « �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�p�Y�D�V�L�R�Q » domine donc la 

« lecture moderne de documentation » et « �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q ». Si les lycéens considèrent la 

�E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �F�R�P�P�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�� �S�O�X�W�{�W�� �D�X�� �O�R�L�V�L�U�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�D�W�W�D�F�K�H�Q�W�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H��

�G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H���S�O�X�W�{�W���j���O�D���V�D�O�O�H���G�H���F�O�D�V�V�H�����F�¶�H�V�W���T�X�H���S�H�X���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V���X�W�L�O�L�V�H�Q�W���O�D���E�L�E�Oiothèque 

�F�R�P�P�H���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���S�R�X�U���L�Q�L�W�L�H�U���O�H�X�U�V���p�O�q�Y�H�V���j���O�¶�X�V�D�J�H���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���H�W���G�H���O�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H����

Marie-�0�D�U�J�X�H�U�L�W�H���%�X�U�J�H�U���F�R�Q�F�O�X�W���T�X�¶ 

 

« au fil des ans donc, les bibliothèques générales remplissent essentiellement un rôle éducatif et culturel, le 
rôle �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �p�W�D�Q�W���� �O�X�L���� �G�p�Y�R�O�X�� �D�X�� �F�R�X�U�V���� �H�W�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�H�� �O�D��
�S�p�G�D�J�R�J�L�H�� �D�F�W�L�Y�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H���� �S�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W���� �H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�U�p�p�H�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� » 
(Burger 1992, p. 358)  
 
 

2.5.1. La mise en pla�F�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H�V���&�H�Q�W�U�H�V���G�H���'�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���H�W���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��
(CDI) 

 
Le premier Service de Documentation (SD) a été créé à Paris, au lycée Janson de 

Sailly sous le nom de service local de documentation pédagogique. Dès 1959, cette initiative 

locale est suivie par vingt-cinq autres créations. Destinés aux enseignants, les SD ont 

« �F�R�P�P�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �O�H�V�� �D�X�[�L�O�L�D�L�U�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�V » (Burger 1992, p. 360) 

�F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �W�H�[�W�H�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �G�H�� ���������� �T�X�L�� �L�Q�F�L�W�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V�� �j�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U�� �G�H�V��

m�p�W�K�R�G�H�V�� �D�F�W�L�Y�H�V�� �H�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �Q�R�Q��

�F�R�P�P�H���G�H���V�L�P�S�O�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V���H�W���H�Q���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�D�Q�W���O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���V�R�Q���V�D�Y�R�L�U���S�D�U���O�¶�p�O�q�Y�H�����$�O�R�U�V��

�T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �G�H�X�[�� �F�H�Q�W�V�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�V�� �H�Q�� ������������ �O�H�V�� �6�'�� �V�¶�p�O�q�Y�H�Q�W�� �j�� �V�L�[ cents et 

�G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���O�H�V���6�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���'�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����6�'�,�����X�Q���D�Q���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W�����/�H���V�R�X�F�L����

�G�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U�� �O�H�V�� �X�V�D�J�H�U�V�� �O�¶�H�P�S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �G�H�V�� �I�R�Q�G�V�� �V�D�Q�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �S�U�p�F�L�V���� �(�Q��

������������ �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �S�R�X�U�Y�X�V�� �G�¶�X�Q�� �6�'�,�� �G�D�Q�V�� �X�Q��

espace clairement identifié qui juxtapose une salle de documentation et une salle de 

bibliothèque, ouvert aux élèves comme aux enseignants. Le souhait de démocratiser 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���D�E�R�X�W�L�W���j���O�¶�D�F�F�q�V���G�H���W�R�X�V���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���D�X���F�R�O�O�q�J�H���Hn 1977 avec la réforme Haby. 

Les CDI vont participer à ce mouvement. 

�/�H�V�� �6�'�,�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �D�S�S�X�L�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���� �O�H�� �Y�R�O�H�W��

�S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���Q�¶�p�P�H�U�J�H���T�X�H���S�H�X���j���S�H�X�����,�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���G�H�V�W�L�Q�p�V���D�X�[���H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V���S�X�L�V���L�O�V���R�Q�W��

peu à peu ouve�U�W���O�H�X�U�V���S�R�U�W�H�V���D�X�[���p�O�q�Y�H�V�����G�D�Q�V���X�Q���V�R�X�F�L���G�¶�p�J�D�O�L�W�p�����S�R�X�U���T�X�H tous, quelque soit 

leur milieu �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����D�L�H�Q�W���D�F�F�q�V���D�X�[���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���H�W���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H�� 
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�/�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�W�H�V���H�W���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�'�,���Y�D���F�R�P�P�H�Q�F�H�U���j���P�R�G�L�I�L�H�U���O�¶�R�I�I�U�H��

et, selon Max Butlen, elle « a souvent permis une première introduction de la littérature de 

jeunesse et plus généralement de la culture écrite contemporaine. » (Butlen 2005, p. 95) 

En 1974, sont créé�V���G�D�Q�V���O�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���O�H�V��

Centres de D�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���� �,�O�V�� �V�R�Q�W�� �J�p�U�p�V�� �H�W�� �D�Q�L�P�p�V�� �S�D�U�� �X�Q�� �E�L�E�O�L�R�W�K�p�F�D�L�U�H-

documentaliste dont le statut pédagogique a été accentué au fil des années. Les textes officiels 

de 1986 qui régissent les tâches du documentaliste insistent ainsi sur la pédagogie 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �H�W�� �O�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �I�D�Y�R�U�L�V�D�Q�W�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �G�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�H��

�O�R�L�V�L�U�����/�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���F�R�Q�G�X�L�W���j���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�$�3�(�6���H�[�W�H�U�Q�H���H�W��

�L�Q�W�H�U�Q�H�� �G�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� ���������� �T�X�L�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �U�{�O�H��que jouent les 

documentalistes dans la formation des élèves : à la fois gestionnaire des fonds, agent de 

communication qui accueille les élèves, animateur qui aménage des parcours-lecture en 

mettant en évidence par exemple les nouveautés, il est devenu membre à part entière de 

�O�¶�p�T�X�L�S�H���p�G�X�F�D�W�L�Y�H���G�H���V�R�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�Q���J�D�J�Q�D�Q�W���O�H���W�L�W�U�H���G�H�� �© professeur-documentaliste ». 

�3�D�U���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�����O�H���&�'�,���H�V�W���j���S�U�p�V�H�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q���O�L�H�X���G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� 

�/�H�V���D�V�S�H�F�W�V���T�X�¶�X�Q���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�W�H���H�V�W���F�K�D�U�J�p���G�¶aborder au CDI, en collaboration ou non avec 

des enseignants sont de trois ordres : une approche fonctionnelle (apprentissages, amélioration 

�G�H�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H������ �D�S�S�U�R�F�K�H�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W-livre dans ses différentes 

composantes, et le troisième est de donner le goût de lire aux élèves. Afin de développer 

�O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���O�H�F�W�X�U�H-�S�O�D�L�V�L�U�����O�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�W�H�V���V�R�Q�W���L�Q�Y�L�W�p�V���j���V�¶�D�S�S�X�\�H�U���V�X�U���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U��

la jeunesse. Des revues professionnelles destinées aux établissements scolaires constituent de 

précieuses aides : Argos, Inter-CDI, Lire au collège, au lycée, au LEP. 

À la fois lieu des écrits du travail scolaire, le CDI �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�¶�X�Q�H��

lecture plus personnelle, plus gratuite lorsque les élèves y viennent sans projet particulier. La 

circulaire de 1982 clarifie les objectifs que doivent se fixer les documentalistes : aider les 

�p�O�q�Y�H�V�� �j�� �P�D�v�W�U�L�V�H�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���� �D�X�� �&�'�,�� �H�W�� �K�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H����

développer leur sens critique, faire acquérir des méthodes de travail personnelles, lutter contre 

�O�¶�p�F�K�H�F scolaire en lecture/écriture et mettre à la disposition des élèves les ressources 

culturelles disponibles.  

 Lieu-ressource, il doit fournir des outils documentaires aux élèves dans le cadre de 

leur travail scolaire mais il est également un espace ouvert pour accueillir les élèves entre 

�G�H�X�[���F�R�X�U�V�����j���O�¶�K�H�X�U�H���G�X���G�p�M�H�X�Q�H�U���D�I�L�Q���T�X�¶�L�O�V���H�P�S�U�X�Q�W�H�Q�W���G�H�V���O�L�Y�U�H�V���j���W�L�W�U�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����T�X�¶�L�O�V�� �\��

feuillettent un journal ou une BD. 
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 Le CDI représente à la fois un lieu de diffusion mais aussi un lieu de découverte de la 

littérature pour la jeunesse où �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�� �G�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�X�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�W�H�� �S�H�X�W�� �\��

organiser des actions. Les principales actions sont des animations autour du livre qui 

permettent de sortir les ouvrages des ra�\�R�Q�Q�D�J�H�V���� �G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U�� �O�H�� �I�R�Q�G�V�� �G�X�� �&�'�,�� �H�W�� �G�H�� �O�H��

compléter : elles donnent vie au CDI et attirent les lecteurs » (Loocke 1989, p 130).23 

 « �/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���D���p�W�p���O�H���I�H�U���G�H���O�D�Q�F�H���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���T�X�L���Y�L�V�D�L�H�Q�W���O�¶�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q���j���O�D��

lecture ���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�¶�X�Q�H�� �O�Hcture plus accessible, traitant de thèmes qui intéressent les jeunes, 

mettant en scène des héros de leur âge selon un point de vue adapté, ces textes permettent une 

�O�H�F�W�X�U�H���S�O�X�V���D�X�W�R�Q�R�P�H���V�D�Q�V���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�����R�X���p�W�D�\�D�J�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H�V���S�U�R�M�H�Ws 

est de faire circuler les livres, de multiplier et de diversifier les lectures pour instaurer une 

�S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���I�D�P�L�O�L�D�U�L�W�p���F�K�H�]���G�H�V���M�H�X�Q�H�V���S�R�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���O�L�Y�U�H�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H��

culturelle "héritée". » (Lorant-Jolly 1999, p. 75). 

 En 1989, Christian Looke rapporte que la plus grande partie des crédits des CDI sont 

affectés à des achats de livres pour la jeunesse « et il en a toujours été ainsi », ajoute-t-il 

(Loocke 1989, p. 128). Il donne la raison pour laquelle la littérature pour la jeunesse occupe 

une place privilégiée : « �H�O�O�H���F�R�Q�W�U�L�E�X�H���j���I�D�L�U�H���G�X���&�'�,���X�Q�����H�V�S�D�F�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�����H�W���p�W�D�E�O�L�W���X�Q�H��

frontière avec le monde des adultes. �ª�� ���/�R�R�F�N�H�� ������������ �S���� �������� �6�¶�L�O�� �Q�R�W�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �H�I�I�R�U�W�V��

considérables sont entrepris pour renouveler les fonds des collèges, il remarque cependant que 

la plupart du temps, les crédits suffisent à peine à remplacer les livres disparus ou hors 

�G�¶�X�V�D�J�H�� 

 

2.5.2. La coopération entre les bibliothèques et le monde scolaire 

 

La circulaire n°86-123 du 13 mars 1986 invite les documentalistes des CDI à 

entretenir des relations avec les diverses bibliothèques à proximité afin que leur établissement 

�V�F�R�O�D�L�U�H���S�X�L�V�V�H���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�����G�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���R�X���O�L�Y�U�H�V���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U��

les élèves. La politique de coopération est réaffirmée en 1989. 

Jean-�0�D�U�L�H���3�U�L�Y�D�W���G�p�Y�R�L�O�H���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���P�H�Q�p�H���S�D�U���O�D���)�p�G�p�U�D�W�L�R�Q 

française de Coopération entre bibliothèques (FFCB) sur les relations entre les bibliothèques 

et le monde scolaire. La littérature pour la jeunesse représente un support écrit du travail 

important pour les représentants des collèges et lycées (41 %) et pour ceux des bibliothèques 

municipales (80 %) ; elle domine les documentaires.  

                                                 
23 Nous évoquerons plus précisément les animations réalisées au CDI dans notre partie III. 
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�$�X�� �W�H�U�P�H�� �G�H�� �F�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �V�X�U�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�V�W�Dté que des romans 

destinés à la lecture ont été introduits dans les classes pour instruire mais aussi éduquer les 

enfants. Nous avons également découvert �T�X�H�� �O�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �R�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�� �X�Q��

espace qui permet de conserver les livres au sein de la �F�O�D�V�V�H���� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�U�P�R�L�U�H-bibliothèque, 

�S�X�L�V���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���P�L�V���S�H�X���j���S�H�X���H�Q���S�O�D�F�H���X�Q���O�L�H�X���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V�����T�X�L���F�H�Q�W�U�D�O�L�V�H���O�H�V���O�L�Y�U�H�V��

�D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �/�H�� �S�U�R�I�H�V�V�H�X�U-documentaliste a succédé au bibliothécaire-

documentaliste qui avait lui-même succédé au bibliothécaire, gardien des manuels et des 

livres de la bibliothèque scolaire. Cette évolution témoigne de la volonté des responsables de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H���Y�D�O�R�U�L�V�H�U���O�D���O�H�F�W�X�U�H�� �H�W���G�H���O�¶�H�[�W�U�D�L�U�H���G�H���O�D���V�D�O�O�H���G�H�� �F�O�D�V�V�H���H�Q���D�P�p�Q�D�J�H�D�Q�W���X�Q��

lieu où les élèves peuvent avoir accès au livre en libre service, sans dépendre de la tutelle de 

leur enseignant. Les CDI occupent une place symbolique qui relie la salle de classe et le 

monde social et se trouvent au carrefour des deux espaces.  
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CONCLUSION 

 
 

 
 Dans �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�L�R�Q�V�� �S�R�V�p�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�U�p�D�W�H�X�U�V����

�D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �p�G�L�W�H�X�U�V���� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �D�\�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �H�W�� �G�¶�p�G�X�T�X�H�U�� �O�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F����

avaient changé de visée, au fil des décennies, en cherchant, en priorité, à di�Y�H�U�W�L�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W����Or, 

au terme de ce survol historique, nous avons constaté que, loin de se succéder dans la 

�F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H���� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �F�H�V�V�p�� �G�H�� �V�¶�H�Q�W�U�H�P�r�O�H�U���� �O�D�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �p�W�D�Q�W�� �V�R�L�W�� �G�R�Q�Q�p�H�� �j��

�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���V�R�L�W��au divertissement de �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� 

 �/�¶�X�Q�H���G�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�V���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�V�W���G�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U���j���G�H�V��

enfants pris dans un processus de socialisation culturelle. Ainsi, une nouvelle finalité est 

�D�S�S�D�U�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H����lors de périodes de tensi�R�Q�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �R�•�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��

nationale est en danger, �T�X�L�� �V�H�� �U�D�W�W�D�F�K�H�� �j�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O��

�V�¶�D�J�L�W���G�¶�L�Q�F�X�O�T�X�H�U���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���S�D�W�U�L�R�W�L�T�X�H�V�����/�D���Y�R�L�H���G�H�V���S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V���S�H�U�P�H�W���D�L�Q�V�L���G�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U��

�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�D�Q�V���G�H�V���p�G�Ltoriaux ou, de manière détournée, par le canal du feuilleton 

romanesque qui met en �V�F�q�Q�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �G�H�� �O�¶�k�J�H du lecteur. De même, les romans 

scolaires, supports de lecture en classe, constituent une autre voie pour transmettre des valeurs 

patriotiques���� �,�O�V�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �U�R�P�D�Q�V��

�G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�����U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V�����O�L�Y�U�H�V���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���F�L�Y�L�T�X�H�����V�R�F�L�D�O�H���H�W���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H���� 

 �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�L�[���� �G�L�V�W�U�L�E�X�p�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�Q�� �J�X�L�V�H�� �G�H��

récomp�H�Q�V�H���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p���j���V�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H���P�D�L�V���T�X�H���O�¶�p�F�R�O�H��le lui remet 

�S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �O�¶�R�X�Y�U�H�� �H�W�� �O�H�� �O�L�V�H�� �H�Q�� �I�D�P�L�O�O�H�� �'�H�� �P�r�P�H���� �H�Q�� �S�U�r�W�D�Q�W�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V���� �O�H�V��

bibliothèques scolaires contribuent à faire circuler, de la sphère scolaire à la sphère familiale,  

�W�R�X�W�H�V���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���T�X�H���F�H�V���V�X�S�S�R�U�W�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W���� �/�¶�p�F�R�O�L�H�U���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q�����P�H�V�V�D�J�H�U���H�W���X�Q���S�D�V�V�H�X�U-

�O�H�F�W�H�X�U�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �V�¶appuient les pouvoirs public�V�� �S�R�X�U�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D��

population les savoirs, les devoirs qui forment les citoyens de la société.  

 �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �G�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�X�� �4�X�p�E�H�F suit le même 

développement, certes de manière différée le plus souvent, en partageant les mêmes finalités à 

travers des supports ; les desseins identitaires diffè�U�H�Q�W���V�H�O�R�Q���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���F�K�D�T�X�H���S�D�\�V�� 

 Nous affirmons que la tension éducation, instruction / divertissement est constitutive 

de la littérature pour la jeunesse qui, de ce fait, est devenue un support de choix pour entrer 

dans les classes. 
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PARTIE II 
 
 

LA LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE, 
 

UN CORPUS AU PROGRAMME  
 

DU PREMIER CYCLE 
  

�'�(���/�¶�(�1�6�(�,�*�1�(�0�(�1�7���6�(�&�2�1�'�$�,�5�( 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

Dans cette partie nous nous intéresserons à la place accordée à la littérature pour la 

jeunesse que lui réservent les prescripteurs dans les textes officiels du premier cycle de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H, en France et au Québec.  

�(�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H���G�H���F�R�Q�V�p�F�U�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q�����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�R�Q�Q�H���j��

�O�L�U�H���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�¶auteurs qui peut varier selon le niveau des élèves. Il procède par sélection 

et cette opération aboutit à des listes dans lesquelles se trouve un nombre varié de noms 

�G�¶�D�X�W�H�X�Us parfois accompagnés �G�X�� �W�L�W�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H. Les listes paraissent dans des 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �D�I�L�Q�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�Vemble du corps enseignant les prenne en compte pour 

réaliser leur cours. �0�D�U�W�L�Q�H�� �-�H�\�� �p�Y�R�T�X�H�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W���M�R�X�p�� �S�D�U���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H��

cette sélection : « �/�D�� �O�L�V�W�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �D�X�[�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �H�V�W�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�L�[�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H : 

anonyme, elle donne forme à un consensus national » (Jey 1998, p. 13). Or, comme nous 

�O�¶�D�Y�R�Q�V�� �p�Y�R�T�X�p�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q générale, �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�¶une série de 

listes �F�R�Q�V�D�F�U�p�H�V���H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W���D�X�[���°�X�Y�U�H�V���G�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��pour la jeunesse qui est parue dans 

les Accompagnements des Programmes de français des trois niveaux du Collège en 1996-

1999. Si, �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V���� �H�Q�� ������������ �G�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �G�H�� �O�¶�Hnseignement 

secondaire diffusent �G�H�V�� �O�L�V�W�H�V�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�H�V�� �D�X�[�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �Meunesse cela 
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signifie-t-il  �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �T�X�¶�D�X�F�X�Q�� �W�L�W�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �Q�¶a été cité dans des sélections 

antérieures ? Pourquoi la littérature pour la jeunesse aurait-elle été négligée alors que, comme 

�Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�p dans notre première partie, elle fut souvent conçue pour éduquer et 

�L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W ? Lui a-t-on �S�U�p�I�p�U�p�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �Q�R�Q�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �p�F�U�L�W�H�V��

pour la jeunesse et était-elle considérée comme appartenant uniquement à la sphère privée des 

élèves �"���&�H�U�W�D�L�Q�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�Ve �Q�¶�D�X�U�D�L�H�Q�W-elles pas été en réalité introduites dans 

les textes officiels sans être annoncées comme telles ? Le survol historique que nous avons 

présenté dans notre première partie nous servira à les reconnaître, le cas échéant. Afin de 

répondre à ces questions, nous avons choisi, dans un premier temps, �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V��

officiels antérieurs à ceux de 1996. Il nous faut définir quels sont les « textes officiels » qui 

constituent le corpus de référence de notre analyse. �/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V��de 

référence sur lesquels enseignants, concepteurs de manuels fondent leurs cours ou leurs 

�R�X�Y�U�D�J�H�V���� �&�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �Q�R�X�V�� �O�L�Y�U�H�Q�W�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�V�� �G�p�F�L�G�H�X�U�V���� �O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W���Y�R�L�U�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �O�D�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �p�G�X�F�D�W�L�Y�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �H�Q�Jagent ou 

�T�X�¶�L�O�V���S�R�X�U�V�X�L�Y�H�Q�W. André Chervel définit ainsi la notion de « texte officiel » :  

 

« La notion de "texte officiel" recouvre généralement les textes imprimés ou non, qui émanant des 
instances supérieures de la hiérarchie, ont un caractère prescriptif. �>�«�@�� �/�H�V�� �F�R�Q�V�L�J�Q�H�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V��
�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �Q�R�U�P�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�X�Q�L�T�X�p�V�� �D�X�[�� �p�F�K�H�O�R�Q�V��
inférieurs de la hiérarchie en suivant la voie "hiérarchique"» (Chervel 1992, p. 14).  
 

Les textes officiels sur lesquels nous avons fondé notre recherche sont des 

« programmes ». La mission des programmes �H�V�W�� �G�H�� �G�R�Q�Q�H�U�� �H�W�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�H�Q�X�V��

�G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �D�V�V�L�J�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �H�W�� �D�Y�H�F�� �V�R�Q��

public. 

 

« Le "programme" est fixé par �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���� �H�W�� �H�Q�J�O�R�E�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V��
�F�R�Q�W�H�Q�X�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���R�X���G�H�V���H�[�D�P�H�Q�V �����H�W���L�O���H�V�W���L�P�S�R�V�p���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���P�D�v�W�U�H�V���H�W���G�H�V���p�O�q�Y�H�V�����V�R�Q��
application étant contrôlée par la direction des établissements et les service�V�� �G�¶�L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q�� » (Chervel 
1998, p. 115).  

 

La notion de « programme » �H�W���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���X�V�X�H�O�O�H���G�X���W�H�U�P�H���V�R�Q�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���D�X���;�,�;e 

siècle. Apparue dès 1885 dans la nomenclature réglementaire, �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �© programme » 

remplace « �S�O�D�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H�V » dans la première moitié du XXe siècle. Le « �S�O�D�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H�V » 

�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �G�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V���� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �W�U�D�L�W�V�� �G�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V���� �G�H�� �O�H�X�U�V��

rubriques, de leurs contenus et des exercices à pratiquer. �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V��

complètent les Programmes : les « Instructions Officielles », les « Compléments » et les 
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« Accompagnements ». Nous avons plus particulièrement consulté ceux qui ont été diffusés à 

partir de 1977. 

Le numéro spécial du Bulletin Officiel du 14 décembre 1978 offre les définitions 

suivantes du Programme, et des Instructions de français, pour chaque niveau, classe ou cycle 

du collège :   

 

« �O�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�H�V�� �P�D�W�L�q�U�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �S�R�U�W�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �I�U�D�Q�o�D�L�V » alors que « les 
instructions proposent des suggestions pour la mis�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �F�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�V��
principes qui commandent les objectifs ; elles constituent donc un complément nécessaire aux 
documents visant les objectifs et le programme » (BO n° spécial, 14 décembre 1978, p. 17). 
 

Les « Compléments » ou « Accompagnements » �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�[��

enseignants des différentes disciplines, pour chaque niveau. Ils sont présentés comme des 

« instruments » qui doivent les aider à conduire la classe et à fixer la progression de leur 

enseignement,  ils les aident à préciser « la manière de construire les notions clefs, de fixer les 

�Q�L�Y�H�D�X�[���G�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H���H�W���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q » (Ministère 1985, p. 14).  

Notre étude se déroulera en trois étapes qui suivent la chronologie des Programmes : la 

première p�p�U�L�R�G�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�H�� ���������� �j�� �������� ; �O�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X��

collège unique et reposera sur deux programmes, ceux de 1977-1979 et ceux des années 1980 

et enfin notre troisième partie portera sur les derniers programmes introduits à partir de 1996. 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�D�L�V�L�U��

pourquoi 1996 a été décrit comme une « évolution » (Friot 1995, p. 57) dès 1995, alors que 

�O�H�V���3�U�R�J�U�D�P�P�H�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���T�X�¶�j���O�¶�p�W�D�W���G�H���© Projets », et comme la légitima�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�R�U�S�X�V���T�X�L����

�D�X���V�H�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H�����D���p�W�p���F�R�Q�G�D�P�Q�p���j���r�W�U�H���G�L�V�W�U�L�E�X�p���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���F�R�P�P�H���S�U�L�[ d�H���I�L�Q���G�¶�D�Q�Q�p�H���R�X���j��

remplir les étagères de la bibliothèque scolaire23.  

Nous verrons que, si la littérature pour la jeunesse est apparue effectivement comme 

un �V�X�S�S�R�U�W�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �S�H�X�� �V�R�O�O�L�F�L�W�p�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �V�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �O�¶�R�Q�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W��

toujours représentée au sein des listes officielles. Bien que le Québec ne partage pas avec la 

France la même tradition des listes prescriptives, nous avons souhaité savoir si les deux pays 

�V�H���U�H�M�R�L�J�Q�D�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���I�L�Q�D�O�L�W�p�V���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���D�V�V�L�J�Q�p�H�V���j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H. Nous 

nous demandons q�X�H�O�O�H�� �I�X�W�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �P�q�U�H-�S�D�W�U�L�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��

québécois, comment celui-�F�L�� �V�¶�H�Q�� �H�V�W-il émancipé. Au sein de chaque chapitre, après avoir 

survolé les Programmes français, nous les confronterons à ceux du Québec afin de mettre en 

évidence les similitudes et les divergences : constaterons-nous la même évolution sur les deux 

                                                 
23 Voir Partie I. 
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�U�L�Y�H�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H, à savoir un intérêt croissant pour la littérature pour la jeunesse �"���'�¶�X�Q�H��

�S�p�U�L�R�G�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����Q�R�X�V���Q�R�X�V���E�R�U�Q�H�U�R�Q�V���j���R�E�V�H�U�Y�H�U���G�H�X�[���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���O�L�V�W�H�V : les points 

de stabilité et les nouveautés et nous tenterons de justifier leur présence au regard des 

object�L�I�V���D�V�V�L�J�Q�p�V���j���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V���� 

�,�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���G�D�Q�V���T�X�H�O���E�X�W��on a �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���j��

�G�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�\�F�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �S�D�U�W�L�H��

précédente que, selon les époques, la littérature pour la jeunesse avait été conçue 

principalement pour éduquer, instruire ou divertir les enfants, en France comme au Québec. 

�'�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����W�R�X�W���S�R�U�W�H�U�D�L�W���j���V�X�S�S�R�V�H�U���T�X�H���F�H���V�R�Q�W���O�H�V���W�H�[�W�H�V���T�X�L���R�Q�W���S�R�X�U��

objectif de transmettre des savoirs et des valeurs aux enfants qui peuvent séduire les 

prescripteurs, mais est-ce vraiment le cas ? 
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CHAPITRE 1 
 

�/�¶�2�)�)�5�(���6�&�2�/�$�,�5�(���$�3�5�Ê�6���/�¶�(�1�6�(�,�*�1�(�0�(�1�7���3�5�,�0�$�,�5�( 
 

(1803-1975) 
 
 
 

INTRODUCTION 

 

�'�D�Q�V�� �F�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�R�Q�V�� �D�X�[�� �°�X�Y�U�H�V pour la jeunesse qui ont été 

préconisées par les Programmes de français des deux pays à partir du XIXe �V�L�q�F�O�H���M�X�V�T�X�¶�D�X�[��

�D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �$�Y�D�Q�W�� ������������ �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �U�L�H�Q�� �Q�H�� �V�D�X�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �S�O�X�V�� �p�G�X�F�D�W�L�I�� �T�X�H�� �O�D��

�I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�Wiquité et plus précisément les Latins : Cicéron, Salluste, 

Tite-�/�L�Y�H�� �H�W�� �9�L�U�J�L�O�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�\�F�p�H�V���� �G�R�P�L�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�U�F�H�D�X�[�� �F�K�R�L�V�L�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire les plus 

�E�H�O�O�H�V���S�D�J�H�V���H�W���O�H�V���S�O�X�V���P�R�U�D�O�H�V���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���G�H�V���P�R�G�q�O�H�V���G�¶�p�O�R�T�X�H�Q�F�H���H�W���G�H���Y�H�U�W�X����

�7�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q a lieu depuis les XVI e-XVII e siècles ���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �I�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�¶�X�Q��

ensemble canonique que personne ne songe à modifier. Un lien fort unit les auteurs et les 

classes dans lesquelles on les étudie ; par exemple, concernant la poésie, on étudie les fables 

de Phèdre en Sixième et en Cinquième, les Bucoliques �G�H���9�L�U�J�L�O�H���H�Q���T�X�D�W�U�L�q�P�H���H�W���O�¶Énéide des 

classes de troisième à la rhétorique. Un changement se produit dès le lendemain de la défaite 

de 1871 �����O�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�V���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�D���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H���G�X���O�D�W�L�Q���H�W���G�H�V���Hxercices rhétoriques, qui 

en découlent, se multiplient. On assiste à un conflit relatif à la culture scolaire �R�•�� �O�¶�R�Q��

commence à songer à donner la priorité à la littérature française au lieu de privilégier celle de 

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�� �O�D�W�L�Q�H���� �/�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�Ues français sont en effet perçus comme un réservoir de 

�Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�L�� �V�H�U�W�� �O�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �I�R�U�P�H�U�� �H�W�� �G�¶�p�G�X�T�X�H�U�� �O�H�� �F�L�W�R�\�H�Q�� �G�H�� �G�H�P�D�L�Q�� �H�Q��

unissant les enfants de la même patrie. Certes, ils étaient déjà présents dans les programmes 

antérieurs puis�T�X�H�� �O�¶�p�W�D�W�� �D�� �S�U�L�V�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���� �G�¶�L�P�S�R�V�H�U�� �H�W�� �G�H�� �G�L�I�I�X�V�H�U�� �G�H�V�� �D�Xteurs 

français depuis 1803 mais que devient cette initiative sous la IIIe République ? On commence 

�j�� �S�H�Q�V�H�U�� �j�� �p�O�D�U�J�L�U�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �H�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U une 

�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �G�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �D�X�[�� �I�X�W�X�U�V��

�F�L�W�R�\�H�Q�V���T�X�L���V�H�U�R�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�p�H�V���F�R�P�P�H���O�H���I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���Q�D�W�L�R�Q�D�O����Nous 

nous demandons si �O�H�V���Q�R�X�Y�H�D�X�[���F�R�U�S�X�V���G�H���W�H�[�W�H�V���G�¶�D�X�W�H�X�U�V���I�U�D�Q�o�D�Ls ont accueilli �G�H�V���°�X�Y�U�H�V��

destinées à la jeunesse. Quand et comment a-t-on commencé à ériger en autorité des écrivains 
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français �S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���"���3�R�X�U�T�X�R�L���D�Y�R�L�U���F�K�R�L�V�L���F�H�V���D�X�W�H�X�U�V���H�W���F�H�V���°�X�Y�U�H�V ? Quelles sont les 

�I�L�Q�D�O�L�W�p�V���T�X�H���O�¶�R�Q���D�V�V�L�J�Q�H���j���F�H���F�R�U�S�X�V ?  

Afin de répondre à ces questions, nous nous sommes référée �j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�$�Q�G�U�p��

Chervel, �/�H�V���$�X�W�H�X�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�D�W�L�Q�V���H�W���J�U�H�F�V���D�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�H��

1800 à nos jours ���������������T�X�L���S�U�R�S�R�V�H���X�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H�V���F�D�W�D�O�R�J�X�H�V���G�¶�°�X�Y�U�H�V��

�O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �L�Q�V�F�U�L�W�V�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire, depuis 1801, date à laquelle paraissent pour la première fois des  programmes 

officiels.24 Avant de nous plonger dans les Programmes de français du Premier cycle du 

secondaire, nous avons cherché à retrouver les origines du collège afin de déterminer à quel 

�W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�L�R�Q�V�� �Q�R�X�V�� �U�p�I�p�U�H�U�� �S�R�X�U�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�V�� �O�L�V�W�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��

que les prescripteurs ont choisi de mettre au programme depuis 1800. Le collège a été créé 

dans sa forme actuelle en 1975, �D�X���W�H�U�P�H���G�¶�X�Q���O�H�Q�W���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H���U�p�I�R�U�P�H�V���T�X�L���F�R�P�P�H�Q�F�H���j��

la fin de la première Guerre mondiale mais auparavant, quels enseignements offre-t-on aux 

élèves �D�S�U�q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H ? No�W�U�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �T�X�¶entretient la 

« Nouvelle France » avec la France, à partir du XIXe siècle, �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Qement 

secondaire et littéraire ; nous nous demandons si elle reproduit le modèle français ou si elle 

�V�¶�H�Q���p�P�D�Q�F�L�S�H�� 

 

1. LE PRE�0�,�(�5�� �&�<�&�/�(�� �'�(�� �/�¶�(�1�6�(�,�*�1�(�0�(�1�7�� �6�(�&�2�1�'�$�,�5�(�� �2�8��

�/�¶�+�,�6�7�2�,�5�(���'�¶�8�1�(���'�e�0�2�&�5�$�7�,�6�$�7�,�2�1 

 

�6�L�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �X�Q�L�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

�V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�V�W�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �L�O�� �Q�¶�H�Q�� �D�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �p�W�p�� �D�L�Q�V�L���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �p�G�X�F�D�W�L�I��

français a connu auparavant une répartition des deux filières basée sur la stratification sociale, 

« parallèles et parfaitement étanches » (Choppin 2000, p. 11) �T�X�L�� �R�Q�W�� �F�R�K�D�E�L�W�p�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �I�L�Q��

des années 1950 : le primaire destiné au peuple et le secondaire réservé à une élite sociale ou 

�L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�O�H���� �7�R�X�V�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �S�D�V�� �D�F�F�q�V�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�S�S�H�Oait du 

�W�H�P�S�V���G�H���-�X�O�H�V���)�H�U�U�\���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� 

Que proposait-t-�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �D�X-delà du primaire avant �T�X�H�� �O�¶�R�Q��

aboutisse à la forme du « collège unique �ª���� �I�R�U�P�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�H�� �G�X�� �O�\�F�p�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

�S�U�L�P�D�L�U�H���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�H���S�U�H�P�L�H�U���F�\�F�O�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O���G�H�S�X�L�V���������������H�W��
                                                 
24 �$�Q�G�U�p���&�K�H�U�Y�H�O���U�D�S�S�R�U�W�H���T�X�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�D���I�L�[�D�W�L�R�Q���G�H���O�L�V�W�H�V���G�¶�D�X�W�H�X�U�V���Y�D�O�D�E�O�H�V���S�R�X�U���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H��
�G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V���H�V�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���E�L�H�Q���D�Qtérieure au XIXe siècle, on en trouve en effet dès le Moyen 
Âge. 
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�D�X�T�X�H�O�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�¶�k�J�H�� �R�Q�W�� �D�F�F�q�V ? Peut-on considérer que 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H�� �I�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�O�O�q�J�H�� �R�X�� �H�[�L�V�W�H-t-il 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �U�D�P�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V �"�� �1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�\�F�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

�V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�H��

démocratisation qui, après avoir été destinée à une élite sociale, a cherché à réunir tous les 

�H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�¶�k�J�H ���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�� �H�X�� �G�H�V�� �U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V��

�V�X�U���O�H�V���I�L�Q�D�O�L�W�p�V���H�W���O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��de la littérature comme nous le verrons par 

la suite. 

Nous nous sommes appuyée �V�X�U�� �O�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�� �$�Q�W�R�L�Q�H�� �3�U�R�V�W pour le 

contexte français et �S�R�X�U�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V���� �1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �H�Q�� �T�X�R�L�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U��

�F�\�F�O�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H �H�V�W���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���© démocratisation » pour la France comme 

pour le Québec. 

 

1.1. Un enseignement primaire, un enseignement secondaire et des 

enseignements intermédiaires au XIXe siècle 

 

À quel moment a-t-on institué un enseignement secondaire �"���&�¶�H�V�W���V�R�X�V���Oa Révolution 

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�D�U�O�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �G�¶ « école primaire » et que, sur ce modèle, 

�&�R�Q�G�R�U�F�H�W�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�� �O�¶ « école secondaire » dans son �5�D�S�S�R�U�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �j��

�O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�Y�H��des 20 et 21 avril 1792. Le terme « secondaire » signifie alors 

« accessoire, qui vient en second rang �ª���� �,�O���G�p�V�L�J�Q�H���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H����

supérieur au primaire et inférieur à celui des écoles centrales du Directoire, des lycées de 

Napoléon ou des collèges royaux de la Restauration. À travers la nationalisation projetée des 

réseaux scolaires, la jeunesse est devenue, depuis la Révolution, un enjeu politique et social. 

Roger Ducos le déclare devant la Convention en 1792 ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �© créer une génération 

nouvelle par une éducation uniforme » (Caron 1996, p. 148). La loi de 1802, le 11 floréal de 

�O�¶�D�Q�� �;���� �V�X�S�S�U�L�P�H�� �O�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �U�H�P�S�O�D�F�H�� �S�D�U�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V : les 

« écoles secondaires » et les « lycées » ���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �S�R�X�U��

�G�p�V�L�J�Q�H�U���X�Q�H���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���R�I�I�L�F�L�H�O�����/�¶�e�W�D�W���G�R�L�W���S�U�H�Q�G�U�H���O�H���U�H�O�D�L�V���G�H���/�¶�e�J�O�L�V�H���H�W��

�G�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H���H�Q���D�V�V�X�U�D�Q�W���O�D���V�W�D�E�L�O�L�W�p���V�R�F�L�D�O�H�����/�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�V�W���G�pfinie dans les décrets 

de 1808, son rôle est de « fixer la société » pour finir l�D�� �5�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���� �/�¶�etat assume 

l�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�H�V�� �O�\�F�p�H�V���� �/�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�o�X�H�V�� �F�R�P�P�H��

inférieures aux lycées. En formant les candidats aux professions moyennes du commerce, les 
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écoles secondaires préfigurent les écoles primaires supérieures (EPS). Il faut attendre 1815 

pour que « secondaire » soit employé dans son sens moderne pour désigner tous les 

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�X�E�O�L�F�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �O�\�F�p�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V���� �R�X�� �S�U�L�Y�p�V comme les 

institutions, les pensions et les petits sé�P�L�Q�D�L�U�H�V�����/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H��dès 

lors �G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�Ws intermédiaires. Comment se 

répartissent ces différents enseignements au cours du XIXe siècle ? 

 

 

1.1.1. Deux enseignements distincts ���� �O�¶�H�Q�Veignement primaire et �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire  

 

�/�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H distingue dès 1815 �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶enseignement qui répondent 

chacun à des finalités distinctes ���� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�U�L�P�D�Lre qui doit se répandre sur tout le 

territoire et une autre instruction, qualifiée de « secondaire », qui est élitiste. En 1816, 

François Guizot confirme cette répartition. �/�L�P�L�W�p�H�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �F�R�Q�W�H�Q�X�V���� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�U�L�P�D�L�U�H��

est destinée au peuple, à « �W�R�X�V���O�H�V���V�X�M�H�W�V���G�H���O�¶�e�W�D�W���>�«�@���D�X�W�D�Q�W���S�R�X�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���O�¶�e�W�D�W���T�X�H���S�R�X�U 

celui des individus » alors que �O�¶instruction secondaire accompagne « la supériorité du rang 

ou de la fortune » �F�¶�H�V�W-à-dire les individus issus des classes aisées de la société, « qui sont 

destinés à  �D�Y�R�L�U���G�X���O�R�L�V�L�U���H�W���G�H���O�¶�D�L�V�D�Q�F�H�����R�X���T�X�L���H�P�E�U�D�V�V�H�Q�W���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�V���O�L�E�U�H�V���G�¶�X�Q���R�U�G�U�H��

plus élevé, telles que le commerce, les lettres, etc. »25.  

�&�K�D�T�X�H���F�R�X�F�K�H���V�R�F�L�D�O�H���S�R�V�V�q�G�H���V�R�Q���R�U�G�U�H���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���H�W���V�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V����

L�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �F�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�� �V�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�¶�Ddulte et 

non de remettre en cause la hiérarchie sociale existante. Le secondaire prétend ainsi offrir une 

formation « totale » et non rudimentaire comme celle du primaire qui prétend armer les 

enfants du peuple pour la vie entière.  Pendant plusieurs décen�Q�L�H�V�����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��

ne cherchera pas à toucher le peuple. �(�Q�� ������������ �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �H�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire, pris comme entités administratives, demeurent deux institutions qui se 

développent parallèlement et indépendamment �O�¶�X�Q�H���G�H �O�¶�D�X�W�U�H���� 

�/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �I�X�W�� �P�L�V�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �S�D�U�� �-�X�O�H�V�� �)�H�U�U�\���� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�,�;e 

siècle, �Q�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���W�R�X�M�R�X�U�V���S�D�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H�T�X�H�O���W�R�X�V���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��

passeraient mais un enseignement autonome qui débouche sur la vie �D�F�W�L�Y�H�����,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H��

question de « démocratisation �ª���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �G�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H���� �$�Q�W�R�L�Q�H�� �3�U�R�V�W�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �T�X�H�� �O�H��

                                                 
25 GUIZOT François (1816), �(�V�V�D�L���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���G�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�Q��France, Paris, p. 2-
3. 
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terme de « démocratisation �ª�� �Q�¶�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�� �Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H�� �G�H�V�� �I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H��

républicaine, sans doute parce que la diffusi�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�D pas pour objectif la 

promotion des individus ; �-�X�O�H�V���)�H�U�U�\�� �F�R�P�P�H���)�H�U�G�L�Q�D�Q�G���%�X�L�V�V�R�Q���V�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�H�Q�W���H�Q���H�I�I�H�W���G�X��

�G�X�D�O�L�V�P�H���T�X�L���H�[�F�O�X�W���W�R�X�W�H���S�D�V�V�H�U�H�O�O�H���H�Q�W�U�H���O�¶�p�F�R�O�H���G�X���S�H�X�S�O�H���H�W���O�¶�p�F�R�O�H���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���T�X�L���V�H���I�R�Q�G�H��

sur la sélection sociale.  

Dix ans après la proclamation de la IIIe République, la loi Camille Sée du 21 décembre 

1880 constitue officiellement un enseign�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���I�p�P�L�Q�L�Q���S�X�E�O�L�F�����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V��

�I�L�O�O�H�V���p�W�D�L�W���H�Q���H�I�I�H�W���F�R�Q�I�L�p���j���O�¶�e�J�O�L�V�H���M�X�V�T�X�¶�j���F�H�W�W�H���O�R�L�� 

�6�L���O�¶école républi�F�D�L�Q�H���Q�¶�D���S�D�V eu pour objectif premier de modifier la position sociale 

�G�H�V���p�O�q�Y�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���D�F�F�X�H�L�O�O�H���Q�L���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���X�Q�H���S�D�V�V�H�U�H�O�O�H���H�Q�W�U�H���H�O�O�H���H�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H, 

elle a cherché néanmoins à offrir des structures post-primaires, parall�q�O�H�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Qement 

secondaire.  

 

 

1.1.2. Les enseignements intermédiaires �����O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U���H�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�S�p�F�L�D�O 

 

�/�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���T�X�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���Q�H���S�R�X�Y�D�L�W���F�R�Q�Y�H�Q�L�U���j���W�R�X�V���F�H�X�[��

qui avaient les moyens de poursuivre des études, au-delà de �O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H, est apparu dès la 

Restauration et a eu pour aboutissement la création de deux institutions ���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

�S�U�L�P�D�L�U�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �V�S�p�F�L�D�O���� �/�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �D�� �V�R�Q�J�p�� �H�Q��

effet à un enseignement intermédiaire qui pourrait accueillir la classe sociale à laquelle 

�O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�U�L�P�D�L�U�H���Q�H���V�X�I�I�L�W���S�O�X�V���H�W���G�R�Q�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�p�S�D�V�V�H���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V�� 

 

�¬�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�D�� �S�H�W�L�W�H�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�L�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W�� �H�W�� �G�X��

commerce réclament un enseignement intermédiaire, moins long que le lycée et sans latin. On 

�S�D�U�O�H�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�� �© enseignement français », plus scientifique et plus ouvert aux langues 

�Y�L�Y�D�Q�W�H�V�����'�D�Q�V���O�D���O�R�L���G�X���������M�X�L�Q���������������*�X�L�]�R�W���F�K�R�L�V�L�W���G�¶�H�Q���I�D�L�U�H���X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���F�D�U����

sans latin, il ne peut être qualifié de « secondaire » ; sont ainsi créées les écoles primaires 

supérieures (EPS). Le ministre �R�E�O�L�J�H���O�H�V���F�K�H�I�V���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�W���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H���S�O�X�V���G�H��

six mille habitants à ouvrir une école primaire supérieure (loi du 28 juin 1833). Dans la 

�U�p�D�O�L�W�p���� �O�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �S�U�L�P�D�L�U�H�V�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�V�� �G�p�S�H�Q�G�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W��

souvent les annexes. �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U est repris �S�D�U���-�X�O�H�V���)�H�U�U�\���H�W���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H 

�V�R�O�L�G�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�R�U�G�U�H���S�U�L�P�D�L�U�H���� 



 138 

Un autre enseignement intermédiaire surgit au XIXe siècle �����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�S�p�F�L�D�O���R�X��

professionnel que Guizot fait installer dans le primaire en 1833. Repris et développé par 

Victor Duruy entre 1863 et 1866, �T�X�L�� �O�X�L�� �G�R�Q�Q�H�� �O�H�� �W�L�W�U�H�� �G�¶ « enseignement secondaire 

spécial ». Il accueille des élèves âgés de douze à seize ans dont la catégorie sociale ne 

�I�U�p�T�X�H�Q�W�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �O�\�F�p�H�V�� �H�W�� �T�X�L���� �D�S�U�q�V�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H���� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �U�H�W�D�U�G�H�U�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V��

leur entrée dans la vie professionnelle : fils de familles aisées, attachées à la boutique, à 

�O�¶�D�W�H�O�L�H�U�� �R�X�� �j�� �O�D�� �W�H�U�U�H. Victor Duruy le présente comme une nécessité qui résulte à la fois de 

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �,�O�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�H�� �W�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �S�R�X�U�� �D�S�S�R�U�W�H�U�� �G�H�� �O�D��

�G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� La loi du 21 juin 1865, qui porte sur son 

organisation délimite le contenu et ajoute des disciplines qui ne sont pas enseignées en 

�S�U�L�P�D�L�U�H���� �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �V�S�p�F�L�D�O�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H��

�V�X�S�p�U�L�H�X�U���� �,�O�� �G�R�L�W�� �Y�D�U�L�H�U�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�D�� �O�R�F�D�O�L�W�p�� �R�•�� �L�O�� �V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�� Après un 

succès de vingt-cinq ans, il sera transformé en enseignement secondaire moderne en 1891.  

�,�O���F�R�P�S�U�H�Q�G���X�Q�H���V�F�R�O�D�U�L�W�p���p�F�R�X�U�W�p�H���T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���V�X�U���T�X�D�W�U�H���D�Q�Q�p�H�V�����X�Q���S�H�X���G�H���O�D�W�L�Q���H�W���E�H�D�X�F�R�X�S��

de langue française, une formation scientifique minimale et une initiation à quelques 

disciplines utiles aux professions techniques (dessin linéaire, langues vivantes, comptabilité, 

applications industrielles). 

  

Malgré ces enseignements intermédiaires, �O�D���V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�H�Q�V�H�L�Jnement primaire 

�H�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�X�V�F�L�W�H���G�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���H�W���G�H�V���R�E�M�H�F�W�L�R�Q�V �M�X�V�T�X�¶�j���O�D���3�U�H�P�L�q�U�H���*�X�H�U�U�H��

Mondiale. 

Au XIX e siècle, le lien entre démocratisation et égalité des chances, « par quoi il faut 

�H�Q�W�H�Q�G�U�H�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �O�¶�D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�F�Hs données aux originaires des classes 

�L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�V���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���D�X�[���S�O�D�F�H�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�V » (Prost 1981, p. 206), ne va pas de soi pour les 

�S�U�R�P�R�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �J�U�D�W�X�L�W�H�� �H�W�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H���� �'uruy, Ferry et Buisson souhaitent le 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �V�Hs conséquences morales et patriotiques mais en 

�U�H�I�X�V�D�Q�W���T�X�¶�L�O���D�L�W���G�H�V���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V : un enfant plus instruit que son père ne doit pas 

prétendre pour autant à une profession supérieure à la sienne. La position sociale représente 

une donnée de fait, �D�G�P�L�V�H���F�R�P�P�H���W�H�O�O�H���H�W���T�X�¶�L�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���F�K�H�U�F�K�H�U���j���H�Q���F�K�D�Q�J�H�U�����3�D�U���O�D���V�X�L�W�H����

les inégalités données par la naissance sont apparues comme des injustices : au nom de 

�O�¶�p�J�D�O�L�W�p�����G�X���S�U�R�J�U�q�V���H�W���G�X���G�\�Q�D�P�L�V�P�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V�����R�Q���D���H�Q�F�R�X�U�D�J�p���O�H���G�p�V�L�U���G�H���P�R�E�L�O�L�W�p���V�R�F�Lale 

dans la seconde moitié du XXe siècle.  

Le propre de la démocratie occidentale et plus particulièrement française est « �G�¶�D�Y�R�L�U��

�Y�R�X�O�X���O�D���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q�H���I�L�Q���H�Q���H�O�O�H-même, mais 
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aussi comme le moyen de rendre la société plus juste. » (Prost 1981, p. 206). La 

démocratisation va consister à « rechercher les orientations les plus justes entre les filières 

�G�L�Y�H�U�J�H�Q�W�H�V���H�Q���V�X�S�S�U�L�P�D�Q�W���O�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���M�X�V�T�X�¶�j���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���S�R�L�Q�W�� Plusieurs réformes et 

projets vont se succéder au XXe �V�L�q�F�O�H���M�X�V�T�X�¶�j���������������G�D�W�H���G�H���O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���F�R�O�O�q�J�H���X�Q�L�T�X�H : 

quelles sont les principales étapes marquantes de la démocratisation du Premier cycle de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H ? 

 

1.2. L�H�V���U�p�I�R�U�P�H�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���D�X���;�;e siècle 

 

Intr�R�G�X�L�W�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �-�X�O�H�V�� �)�H�U�U�\���� �O�D�� �U�p�I�R�U�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��

commence à être mise en place alors que des critiques apparaissent dans la presse et à 

�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�����/�D���&�K�D�P�E�U�H���G�p�F�L�G�H���D�O�R�U�V���G�¶�R�X�Y�U�L�U���X�Q�H���H�Q�T�X�r�W�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H qui 

aboutira à la réforme de 1902 promulguée par Georges Leygues qui veut réorganiser les 

�p�W�X�G�H�V�� �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�S�O�H���� �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �V�H�U�D�� �G�L�Y�L�V�p�� �H�Q��

�S�O�X�V�L�H�X�U�V���V�H�F�W�L�R�Q�V���G�¶�p�J�D�O�H���Y�D�O�H�X�U���F�R�Q�G�X�L�V�D�Q�W���Y�H�U�V���X�Q���E�D�F�F�D�O�D�X�U�p�D�W���j���S�O�X�V�L�H�X�U�V �V�H�F�W�L�R�Q�V���M�X�V�T�X�¶�H�Q��

1923. �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�S�p�F�L�D�O�� �H�V�W�� �V�X�S�S�U�L�P�p���� �U�H�P�S�O�D�F�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �V�H�F�W�L�R�Q�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V����

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�L�O�O�H�V���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���F�H�O�X�L���G�H�V���J�D�U�o�R�Q�V�����/�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�V�W���F�R�P�P�X�Q�����j���W�R�X�W�H�V��

les formations. �1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�X�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �H�Q�Wamé dans les années 1920 a 

�V�X�L�Y�L���S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�W�D�S�H�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���D�X���F�R�O�O�q�J�H���X�Q�L�T�X�H���H�Q��������������Avant de nous intéresser aux 

réformes de 1959 et 1963 qui font suite aux critiques des ségrégations entre établissements et 

au souhait de les remplacer par des structures plus démocratiques,  nous évoquerons la rivalité 

entre primaire et secondaire dans la première moitié du XXe siècle. 

 

 

1.2.1. �/�D�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��à 

partir de 1909 

 

Héritée du XIXe siècle, la dualité �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �V�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�X�� �Q�R�X�Y�H�D�X��

siècle. �$�S�U�q�V���O�H���F�H�U�W�L�I�L�F�D�W���G�¶�p�W�X�G�H�V�����Oe primaire assure �T�X�D�W�U�H���D�Q�Q�p�H�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U��

dans des établissements distincts des écoles primaires supérieures (EPS) ou dans des cours 

complémentaires (CC), rattachés à une école primaire. Parallèlement, �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

�V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �H�Q�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�Q�W�� �V�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �R�X 

« petites » classes qui sont payantes. Les deux enseignements, primaire et secondaire, se 
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distingu�H�Q�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H���S�X�E�O�L�F���T�X�¶�L�O�V���D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H�X�U�V���F�R�Q�W�H�Q�X�V����

leurs objectifs, leur cursus, leurs examens, leurs enseignants, leurs méthodes et leurs outils. 

�$�Q�W�R�L�Q�H�� �3�U�R�V�W�� �P�R�Q�W�U�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�D�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�Lgnement 

naît dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale autour de la question de la 

réunification des deux systèmes ���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �D�Y�H�F�� �V�H�V�� �S�U�R�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� ���p�F�R�O�H��

�S�U�L�P�D�L�U�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �H�W�� �O�H�� �F�R�X�U�V�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �H�W�� �G�¶�D�X�W�Ue part le collège ou le 

lycée avec leurs classes élémentaires en amont et leurs classes préparatoires aux grandes 

écoles. « �2�Q���H�V�W���D�O�R�U�V���S�D�V�V�p���G�H���O�D���F�R�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���G�H�X�[�����R�U�G�U�H�V�����G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���j���O�D���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q��

de deux "degrés". » (Chartier, Hébrard 2000, p. 215). 

À la fin de la Première Guerre Mondiale, �R�Q���F�R�P�P�H�Q�F�H���j���V�R�Q�J�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H���X�Q�L�T�X�H�����8�Q 

�J�U�R�X�S�H�� �G�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V, �T�X�L�� �V�H�� �G�p�V�L�J�Q�H�Q�W�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �© compagnons », lance ainsi une 

�F�D�P�S�D�J�Q�H�� �S�R�X�U�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �E�D�V�H�V��et publie un 

manifeste, �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H �������������� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �H�V�W�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �X�Q�L�T�X�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H��

�G�R�Q�Q�H�U���j���W�R�X�V���O�H�V���)�U�D�Q�o�D�L�V���O�D���P�r�P�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���E�D�V�H�����G�¶�p�O�H�Y�H�U���O�H���Q�L�Y�H�D�X���J�p�Q�p�U�D�O���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

�H�Q�� �D�O�O�R�Q�J�H�D�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �p�F�R�O�H�� �X�Q�L�T�X�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �T�X�D�W�R�U�]�H�� �D�Q�V�� �,�O�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �S�U�p�Y�X�� �G�¶�X�Q�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�H�V��

�F�O�D�V�V�H�V���G�H�V���O�\�F�p�H�V���H�W���O�H�V�� �p�F�R�O�H�V���S�U�L�P�D�L�U�H�V���� �G�¶�D�O�O�R�Q�J�H�U���O�H�V���p�W�X�G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���H�W���G�H���U�D�F�F�R�X�U�F�L�U��

les études secondaires en les faisant commencer deux ans plus tard. La dualité entre les deux 

enseignements est véritablement remise en cause, �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �V�X�L�W�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

critiques et suggestions, �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V et des lycées doit 

faire face �j���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����/�H���F�R�O�O�q�J�H���G�p�V�L�J�Q�H���D�O�R�U�V���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���D�Q�D�O�R�J�X�H�V��

au�[�� �O�\�F�p�H�V�� �P�D�L�V�� �P�R�L�Q�V�� �S�U�H�V�W�L�J�L�H�X�[�� �H�W�� �G�H�� �V�W�D�W�X�W�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�O���� �6�X�L�W�H�� �j�� �O�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��

naissances au cours de la Première Guerre Mondiale, les établissements supérieurs 

rencontrent des difficultés à recruter des élèves à partir de 1925-1926.  

En 1930, la crise de recrutement des établissements secondaires prend fin, grâce aux 

facteurs démographiques mais également grâce à l�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���F�O�D�V�V�H�V���G�H���6ixième rendu gratuit 

dès la rentrée suivante (loi du 16 avril 1930), ce qui facilit�H���O�H���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W���G�¶�p�O�q�Y�H�V���L�V�V�X�V���G�Hs 

�P�L�O�L�H�X�[�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�V���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �S�U�L�P�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �O�\�F�p�H�V�� �G�H�P�H�X�U�H�Q�W�� �S�D�\�D�Q�W�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q��

1945, la gratuité des classes secondaires est acquise en 1933 pour la totalité du cursus mais 

elle intervient trop tard puisque la crise de recrutement est terminée. Malgré cette 

amélioration, les lycées continuent à dénoncer la concurrence déloyale des établissements 

primaires qui attirent davantage les familles. �/�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�� �P�D�M�H�X�U�� �j�� �O�¶�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��

�F�O�L�H�Q�W�q�O�H�� �Q�H�� �V�H�P�E�O�H�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U����On croyait en effet que les familles qui 

�Q�¶�D�Y�D�Len�W���S�D�V���H�X���D�F�F�q�V���j���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�R�X�K�D�L�W�H�U�D�Lent y envoyer leur enfant alors 

que pour celles-ci, bien que devenu gratuit, le secondaire demeure trop long, trop abstrait dans 
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son contenu et trop précaire dans ses débouchés. �&�R�P�S�D�U�p�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �Oe 

primaire supérieur est proche du petit peuple et des classes moyennes inférieures en lui offrant 

�O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �J�D�J�Q�H�U�� �V�D�� �Y�L�H���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �O�\�F�p�H�V�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W�� �X�Q�H�� �(�3�6�� �D�I�L�Q�� �G�¶�D�W�W�L�U�H�U�� �O�D�� �F�O�L�H�Q�W�q�O�H��

insensible aux prestiges des humanités et réunissent dans les mêmes cours de français, 

�G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���R�X���G�H���P�D�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V �O�H�V���p�O�q�Y�H�V���G�H���O�¶�(�3�6���H�W���F�H�X�[���G�X���F�R�O�O�q�J�H�����&�H�W�W�H���S�U�D�W�L�T�X�H���D�S�S�H�O�p�H��

« amalgame » est instituée par Édouard Herriot dès le début de la crise de recrutement, en 

1927. 

 

Jean Zay, min�L�V�W�U�H���G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��de 1936 à 1939, dépose un projet de loi le 

���� �P�D�U�V�� ���������� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �L�O�� �S�U�p�Y�R�L�W�� �O�¶�X�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�D��

�G�L�V�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�W�L�W�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H�V���O�\�F�p�H�V�� �H�W���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�H���S�D�V�V�H�U���O�H�� �F�H�U�W�L�I�L�F�D�W���G�¶�p�W�X�G�H�V�� �D�Y�D�Q�W��

�G�¶�H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����,�O���S�U�p�Y�R�L�W���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���H�Q���G�H�X�[���F�\�F�O�H�V���H�W��

de le diviser en trois branches : classique, moderne et technique avec une première année 

�G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�X�Q�H�����-�H�D�Q��Zay institue un parallélisme entre les EPS et le 

premier cycle des lycées et collèges en fixant le même programme. Les enseignants et les 

conservateurs multiplient les objections et des difficultés apparaiss�H�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� ������������ �G�Dte à 

laquelle Jean Zay abandonne volontairement son portefeuille.  

À la veille de la Deuxième Guerre Mondiale, le primaire supérieur connaît 

effectivement une croissance spectaculaire. La demande sociale se porte davantage sur lui que 

sur le secondaire �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q enseignement plus concret, plus 

pragmatique, plus proche des familles, mieux adapté aux enfants des milieux populaires, à 

leurs préoccupations quotidiennes et plus attentif à leurs débouchés professionnels. Ne 

�E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W���S�D�V���G�H�V���P�r�P�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�¶�D�F�F�Xeil que le lycée, les EPS refusent de plus en plus 

�G�¶�p�O�q�Y�H�V���H�W���L�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q�H���V�p�O�H�F�W�L�R�Q���� 

�-�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V��

parallèles qui se distinguent par leur clientèle, leur administration, leur personnel, leurs études 

et leurs débouchés ���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� ���G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �H�W�� �O�\�F�p�H�V�� �G�D�Q�V��

lesquels sont inclues les classes de primaire), �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �T�X�L�� �L�Q�W�q�J�Ue 

les EPS �H�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��primaire et technique qui inclut les �F�O�D�V�V�H�V�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �P�D�L�V��

aussi des Cours Complémentaires (CC) sur quatre années.  
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1.2.2. Où il est question de « démocratisation » 

 

Le Régime de Vichy poursuit paradoxalement le projet de Jean Zay mais dans un 

esprit bien différent. La réforme de 1941 (lois et décrets du 15 août) va chercher à libérer le 

secondaire de la concurrence du primaire supérieur. Le ministre Jérôme Carcopino va 

transformer l�H�V�� �(�3�6�� �H�Q�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�J�U�H�U�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �/�D��

concurrence du primaire demeure cependant sous la forme des CC qui sont conservés et 

connaîtront une impulsion supplémentaire grâce à la réforme du secondaire (passant de + 168 

% de 1945 à 1958). La transformation des EPS a eu une double conséquence : une relative 

�G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Qseignement secondaire qui accueille la clientèle plus populaire des 

EPS, notamment les enfants des travailleurs manuels et, paradoxalement, en désenclavant le 

primaire supérieur, le ministre Carcopino lui a permis de déboucher sur le baccalauréat :  

 

« �&�¶�Hst donc Vichy qui, à son insu, a engagé de façon irréversible la démocratisation dans la voie 
�T�X�¶�H�O�O�H���D���V�X�L�Y�L�H �����Q�R�Q���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���Q�R�X�Y�H�D�X�����D�G�D�S�W�p���D�X�[���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�H���O�D���P�D�V�V�H��
�G�H���O�D���Q�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���O�D���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����D�X���S�U�L�[���G�¶�X�Q�H���O�p�J�q�U�H���D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�X�Q���D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�����G�H���F�H���P�r�P�H��
enseignement secondaire qui avait été conçu pour former des élites. » (Prost, 1981, p. 233).  

 

La notion de « �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W �ª���T�X�¶�H�P�S�O�R�L�H���$�Q�W�R�L�Q�H�� �3�U�R�V�W���P�p�U�L�W�H��

quelques précisions. De la Libération, en 1945, au milieu des années 1960, �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X��

système scolaire est dominée par la croissance des effectifs qui entraînent des réformes de 

structure. Pourquoi parle-t-on de « démocratisation » ? 

Le Plan Langevin-Wallon, projet �G�H���U�p�I�R�U�P�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�Lgnement adopté le 19 juin 1947 

remis au ministre �G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���1�D�W�L�R�Q�D�O�H���S�D�U���O�D���&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���0�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�O�H���G�¶�e�W�X�G�H���S�U�p�V�L�G�p�H��

par Paul Langevin et Henri Wallon, �Q�¶�D�E�R�X�W�L�U�D�� �S�D�V�� �P�D�L�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�Wera, pendant plus de vingt 

ans, une référence majeure en matière de r�p�I�R�U�P�H���G�H���O�¶enseignement. Il �H�V�W���O�¶�X�Q���G�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V��

textes à employer le terme de « démocratisation » :  

 

« Tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au 
développement maximum que leur personnalité comporte. Ils ne doivent trouver �G�¶�D�X�W�U�H���O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���T�X�H��
�F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �D�S�W�L�W�X�G�H���� �>�«�@�� �/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q de " la �M�X�V�W�L�F�H�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �S�D�U�� �O�D�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W, mettra chacun à la place que lui assignent ses aptitudes, pour le plus grand bien de tous. 
La diversification des fonctions sera commandée non plus par la fortune ou la classe sociale mais par la 
�F�D�S�D�F�L�W�p���j���U�H�P�S�O�L�U���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q�����/�D���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W, conforme à la justice, assure une 
meilleure distribution des tâches sociales. �(�O�O�H�� �V�H�U�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �Wemps que le bonheur 
individuel » (Mialaret 1997, p. 17-18).  
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�3�H�U�P�H�W�W�U�H���j�� �W�R�X�V���O�¶�D�F�F�q�V���j�� �O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�Q�W�U�D�v�Q�H�U�D�L�W���S�R�X�U��Paul Langevin et Henri Wallon 

une démocratisation de la société puisque les places sociales seraient distribuées non plus 

selon la classe sociale mais la capacité de chacun.  

Le lycée continue à accueillir les enfants issus de familles aisées, destinées à suivre 

des études longues, tandis que le collège moderne et les Cours Complémentaires, rebaptisés 

c�R�O�O�q�J�H�V�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �Hn 1959-1960, proposent aux enfants de familles plus 

�P�R�G�H�V�W�H�V���X�Q�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H���T�X�L���G�p�E�R�X�F�K�H���V�X�U���X�Q���P�p�W�L�H�U���W�H�O���T�X�¶�X�Q���H�P�S�O�R�L���G�H���E�X�U�H�D�X����de 

comptable.26  

 

 

1.2.3. Trois réformes pour un collège unique 

 

Une première rupture va avoir lieu avec la réforme Berthoin (décret du 6 janvier 

1959). Elle organise �X�Q���F�\�F�O�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���G�H�X�[���D�Q�V en Sixième et Cinquième, à la fin de 

�O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �R�X�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�� �H�W�� �S�U�R�O�R�Q�J�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� �O�D�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p��

obligatoire qui est fixée à seize ans pour les enfants nés à partir du 1er janvier 1953. Les 

classes primaires des lycées sont progressivement supprimées et un seul enseignement 

élémentaire accueille tous les enfants du Cours préparatoire (CP) au Cours moyen, deuxième 

année (CM2). À �O�¶�L�V�V�X�H���G�X���&�\�F�O�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q (Sixième-Cinquième)�����O�¶�p�O�q�Y�H���D���O�H���F�K�R�L�[���H�Q�W�U�H��

�T�X�D�W�U�H�� �Y�R�L�H�V�� �G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� ���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �F�R�X�U�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��C�R�O�O�q�J�H�V�� �G�¶Enseignement 

Général ���&�(�*�������O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O���F�R�X�U�W���G�D�Q�V���O�H�V���O�\�F�p�H�V�����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Qement technique court 

�G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�O�q�J�H�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H �H�W���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���O�R�Q�J���G�D�Q�V���O�H�V���O�\�F�p�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���� 

�,�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�H�� �I�D�L�U�H���H�Q���V�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���H�Q��Sixième de lycée dépende du mérite scolaire et 

�Q�R�Q���G�H���O�¶origine sociale. Pour cela, le Cycl�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���D�Y�D�L�W���S�R�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�H��

�W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�Y�Lendrait le mieux à chaque élève mais le C�\�F�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��

�Q�¶�H�Q�W�U�D�v�Q�H���D�X�F�X�Q�H���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�O�q�Y�H�V���T�X�L���S�R�X�U�V�X�L�Y�H�Q�W���O�H�X�U���V�F�R�O�D�U�L�W�p���G�D�Q�V���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���R�•��

�L�O�V���O�¶ont commencée : les élèves des Sixième et Cinquième des CEG poursuivent leur scolarité 

en Quatrième et Troisième dans leur établissement et les lycéens font de même.  

 

�/�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�p�I�R�U�P�H�� �%�H�U�W�K�R�L�Q�� �P�q�Q�H�� �j�� �V�R�Q�� �p�F�K�H�F���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�p�I�R�U�P�H��

Fouchet (décret du 3 août 1963) qui va déterminer la scission entre les collèges et les lycées 

sous la forme de deux cycles. Elle reporte �G�H���G�H�X�[���D�Q�V���Y�H�U�V���O�¶�D�Y�D�O���O�H���P�R�P�H�Q�W���G�H�V���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��

                                                 
26 Un autre enseignement qualifié de technique et professionnel  se développ�H���H�Q���S�D�U�D�O�O�q�O�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��
général. Il ouvre des classes de Sixième et de C�L�Q�T�X�L�q�P�H���D�I�L�Q���G�¶�D�W�W�L�U�H�U���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���W�H�Q�W�p�V���S�D�U���O�H�V���&�&�� 
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décisives �����O�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���O�R�Q�J�X�H�V���H�W���F�R�X�U�W�H�V���Q�H���G�L�Y�H�U�J�H�U�R�Q�W���T�X�¶�j���S�D�U�W�L�U���G�H���Oa seconde. La 

nouvelle réforme met donc en place un C�\�F�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q (les classes de Sixième et de 

Cinquième) et un Cycle �G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q��(les classes de Quatrième et de Troisième). Elle 

regroupe tous les enseignements de ce niveau et les implante dans des établissements 

autonomes distincts des écoles et lycées, sous la forme de deux types de collège de premier 

cycle : �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W��les collèges �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����&�(�6�� qui sont destinés à remplacer 

à court terme le premier cycle des lycées et qui seront généralisés en 1965,  �H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W��les 

CEG. �/�H�V���p�O�q�Y�H�V���T�X�¶�R�Q���H�Q�Y�R�L�H���H�Q���6�L�[�L�q�P�H���Q�H���V�R�Q�W���S�O�X�V���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H :  

 

« Dans les années 1960, la démocratisation ne peut plus être définie comme la promotion des élèves 
 �G�¶�p�O�L�W�H�� �L�V�V�X�V�� �G�X�� �S�H�X�S�O�H���� �P�D�L�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D���F�O�D�V�V�H�� �G�¶�k�J�H���� �/�H�� �U�{�O�H��
 traditionnel de la littérature de jeunesse se trouve en quelques années totalement remis en question. » 
 (Chartier 2002, p. 47). 

 

�7�R�X�V���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���L�V�V�X�V���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���D�F�F�q�G�H�Q�W���G�R�Qc au CES mais ils sont scolarisés 

dans des filières séparées, en fonction de leurs résultats scolaires : secondaire long conduisant 

au baccalauréat�����V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���F�R�X�U�W���V�¶�D�U�U�r�W�D�Q�W���H�Q���7�U�R�L�V�L�q�P�H���H�W���F�O�D�V�V�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�������S�U�D�W�L�T�X�H����De 

nouveaux établissements vont être construits entre 1965 et 1975 : 2354 collèges qui 

accueillent les CEG et également les premiers cycles détachés de leurs lycées qui sont 

remplacés par de nouvelles sections de préparation au baccalauréat. Dans ces nouvelles 

constructions, les différences des CES et des CEG commencent à disparaître. Les lycées vont 

perdre progressivement leurs classes primaires et leur premier cycle et les écoles primaires 

vont renoncer à �O�H�X�U�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H���I�L�Q���G�¶�p�W�X�G�H�V �j���S�D�U�W�L�U���G�H�������������M�X�V�T�X�¶�j���������������/�H�V���&�(�*���H�W���&�(�6��

ont �G�p�V�R�U�P�D�L�V�� �H�Q�� �F�R�P�P�X�Q�� �G�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�L�U�� �O�H�� �P�r�P�H�� �J�U�R�X�S�H�� �G�¶�k�J�H�� �L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���� �/es différences 

administratives et pédagogiques �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V��vont peu à peu 

�V�¶�H�V�W�R�P�S�H�U. Dès 1967-1968, les CES deviennent des établissements prépondérants qui 

comptent en 1969-�����������S�O�X�V���G�¶�p�O�q�Y�H�V���T�X�H���O�H�V���&�(�*���H�W���O�H�V���O�\�F�p�H�V���U�p�X�Q�L�V�����/�D���U�p�I�R�U�P�H���)�R�X�F�K�H�W���D��

donc introduit une modification radicale du système éducatif ���� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H��accueille les 

élèves âgés de six à onze ans et �V�¶�D�U�U�r�W�H���G�R�U�p�Q�D�Y�D�Q�W���D�X���&�0�� et les filières techniques recrutent 

à la sortie de la classe de T�U�R�L�V�L�q�P�H���T�X�L���G�H�Y�L�H�Q�W���O�H���S�D�O�L�H�U���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q����La classe de 

S�L�[�L�q�P�H���D�F�F�X�H�L�O�O�H���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���p�O�q�Y�H�V���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H : « �/�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���D���F�H�V�V�p���G�¶�r�W�U�H���X�Q�H��

école dont on sort pour entrer au travail : pour tous les enfants, elle débouche désormais sur 

une autre école, le collège » (Prost 1997, p. 67).  
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Appliquée à la rentrée de 1977, la réforme Haby (loi du 11 juillet 1975 et décrets du 

28 décembre 1976) �P�D�U�T�X�H�� �O�¶�D�F�K�q�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�¶évolution amorcée en 1959 en consacrant 

�O�¶�X�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �T�X�L�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �k�J�p�V�� �G�H�� �G�R�X�]�H�� �j�� �V�H�L�]�H�� �D�Q�V (la 

distinction entre les CEG et CES est abolie ; elle simplifie la structure scolaire en superposant 

trois niveaux, architecture qui demeure au�M�R�X�U�G�¶�K�X�L : écoles, collèges et lycées.  La réforme 

�+�D�E�\�� �V�X�S�S�U�L�P�H���O�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V���H�Q���6�L�[�L�q�P�H���H�W���H�Q���&�L�Q�T�X�L�q�P�H�����H�O�O�H���L�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H���G�¶�R�S�W�L�R�Q�V���j��

partir de la Quatrième. 

Le collège, « �O�¶�p�F�R�O�H���P�R�\�H�Q�Q�H » �F�R�P�P�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�H���$�Q�W�R�L�Q�H���3�U�R�V�W, trouve ainsi sa forme 

provisoirement définitive non sans contradictions :  

 

« �/�D���S�p�G�D�J�R�J�L�H���T�X�L���O�¶�H�P�S�R�U�W�H���H�V�W���S�O�X�V���S�U�R�F�K�H���G�H���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���T�X�H���G�X���S�U�L�P�D�L�U�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U����
�T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �U�p�V�L�V�W�p�� �D�X�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �V�D�� �U�L�Y�D�O�H�� �S�O�X�V�� �S�U�H�V�W�L�J�L�H�X�V�H�� �>�«�@�� �0�D�L�V���� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H��
in�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�p�H���� �O�H�� �F�R�O�O�q�J�H�� �V�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H���S�U�L�P�D�L�U�H���� �T�X�L�� �Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �S�D�V���H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V���� �&�¶�H�V�W��
une école primaire pour grands élèves, mais où les classes sont faites par des professeurs du 
secondaire.» (Prost 1997, p. 103-104). 
 

Le collège unique ne se fonde plus sur la sélection sociale ni sur le mérite mais sur la 

volonté de donner à tous les élèves la même chance de réussite. �/�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V�� �Q�¶�H�[�L�V�W�Hnt ainsi 

plus : les classes de Sixième et de Cinquième sont indifférenciées et, en Quatrième et 

Troisième, les options préparent à la spécialisation. La loi du 11 juillet 1975 déclare que 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �V�X�F�F�q�G�H�� �G�p�V�R�U�P�D�L�V�� �© sans discontinuité à la formation 

primaire » �����O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�H�Q�W�U�p�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���F�R�Q�W�U�{�O�p���S�D�U���X�Q���H�[�D�P�H�Q���G�H���S�D�V�V�D�J�H�����/�H�V���G�H�X�[ classes 

�G�X���F�\�F�O�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�R�L�Y�H�Q�W���D�L�Q�V�L���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�U���G�X���S�U�L�P�D�L�U�H���H�W���S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H���V�H�V���D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�V��

fondamentales. Les inégalités sont officiellement niées mais elles réapparaissent.  

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �D�� �p�W�D�E�O�L�� �O�H collège unique���� �F�¶�p�W�D�L�W�� �H�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �O�L�H�X�� �S�R�X�U��donner une formation 

�V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �T�X�D�W�U�H�� �D�Q�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�¶�k�J�H���� �O�H�� �F�R�O�O�q�J�H��

unique « �H�[�S�U�L�P�H���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���H�W���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���S�D�U���O�¶�p�F�R�O�H���D�X�W�R�X�U��

de valeurs et de langages communs »27. 

Dans les années 1970, on passe de la coexistence de deux « �R�U�G�U�H�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�Pent à la 

succession de deux « degrés �ª�����F�R�P�P�H���O�¶�D���P�L�V���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���$�Q�W�R�L�Q�H���3�U�R�V�W�����T�X�¶�H�Q���H�V�W-il pour le 

Québec qui partage avec la France une subdivision entre un enseignement primaire et un 

enseig�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��

�T�X�p�E�p�F�R�L�V���H�V�W���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���� 

 

                                                 
27 Conseil National des Programmes (2002), �4�X�¶�D�S�S�U�H�Q�G-on au collège ?, Paris : CNDP/XO Éditions, p. 23. 
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1.2.4. H�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�Jnement secondaire au Québec 

 

Au XIX e siècle, l�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �D�X�� �4�X�p�E�H�F�� �U�H�V�V�H�P�E�O�H�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�Hment 

secondaire français �����V�p�S�D�U�p���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H����il est élitiste en ne recrutant que 1 à 2 

% de la population masculine destinée à la prêtrise, au droit, à la médecine ou à la politique. Il 

dure huit ans et, c�R�P�P�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Qt primaire, relève du clergé.  

En 1867, une nouvelle Constitution donne naissance à la Confédération canadienne 

�T�X�L�� �P�D�U�T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X�� �S�D�\�V���� �V�D�X�I�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�D�� �&�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���� �8�Q�� �V�H�X�O��

gouvernement réunit le Haut et le Bas-�&�D�Q�D�G�D���� �/�¶Article 93 accorde juridiction à chaque 

�J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �J�D�U�D�Q�W�L�W�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�V�� �G�H�V��

�p�F�R�O�H�V�� �F�R�Q�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �Dinsi que, �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H���� �O�D�� �/oi 31 crée le ministère de 

�O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���G�H���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�H���G�H���4�X�p�E�H�F�����&�K�D�T�X�H���S�U�R�Y�Lnce a le pouvoir de légiférer en 

�P�D�W�L�q�U�H���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� 

En 1943, la fréquentation du secondaire devient �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�k�J�H���G�H���T�X�D�W�R�U�]�H��

�D�Q�V���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H��

commence à rédiger des progr�D�P�P�H�V���V�p�S�D�U�p�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���H�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����/�H�V��

programmes spécifiques aux matières apparaissent avec la création du ministère de 

�O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q�� 

 

« �/�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H�� ���F�X�U�U�L�F�X�O�X�P�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V�� �S�U�p�F�L�V�D�L�H�Q�W 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���T�X�L���G�H�Y�U�D�L�W���r�W�U�H���G�R�Q�Q�p�H���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���P�D�W�L�q�U�H�V���H�W���S�R�X�U���W�R�X�W�H�V���O�H�V��
�D�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�X�[�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�L�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�� �G�¶�X�Q�H��
matière spécifique. » (Labonté 1980, p. 49) 

 

Dans �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H���� �X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �Q�¶�p�P�H�U�J�H��

vraiment que depuis 1956, date à laquelle un nouveau programme est mis en place : le cours 

�S�U�L�P�D�L�U�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �V�X�U�� �V�H�S�W�� �D�Q�Q�p�H�V�� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�X�U�H�� �T�X�D�W�U�H�� �R�X�� �F�L�Q�T�� �D�Q�Q�p�H�V. 

Au�S�D�U�D�Y�D�Q�W���� �O�¶�pducation au-delà du primaire était majoritairement privée, élitiste, sexiste, 

sous-financée et sous-développée (Després-Poirier 1999, p. 191). La scolarité moyenne ne 

dépasse pas la septième année au début des années 1960, lorsque le gouvernement Lesage 

démocratise les institutions sociales ou politiques. Sur le plan éducatif, une série de lois 

�D�S�S�H�O�p�H���O�D���*�U�D�Q�G�H���&�K�D�U�W�H���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�V�W���D�G�R�S�W�p�H���H�Q���������������(�O�O�H 

 

« �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�X�� �G�U�R�L�W�� �G�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�I�D�Q�W�� �j�� �U�H�F�H�Y�R�L�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �Von choix, 
�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�V���� �2�Q�� �Y�L�V�H�� �j�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�H�U�� �H�W�� �j�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j��
�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���H�W���j���W�R�X�V���O�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[�� » (Desprès-Poirier 1999, p. 55).  
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Dès 1961, une loi oblige les commissions scolaires à offrir gratuitement 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �j�� �O�D�� �R�Q�]�L�q�P�H�� �D�Q�Q�p�H���� �/�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �H�V�W��

�S�U�R�O�R�Q�J�p�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�k�J�H���G�H���T�X�L�Q�]�H���D�Q�V���� 

La « Révolution tranquille » désigne la période des années 1960 au cours de laquelle 

le Québec va connaître une vague de réformes sociales et politiques, une relative prospérité 

�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W�� �G�D�Q�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V���� �¬�� �F�H�W�W�H��

époque, « une contre-culture importée principalement de Californie vient consacrer la 

libération de presque toutes les contraintes traditionnelles �ª�����j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H : libération 

sexuelle, des femmes qui veulent mettre un terme aux rôles que la société leur assignait, et 

�H�Q�Y�H�U�V���O�¶�(�J�O�L�V�H�����O�D���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�J�O�L�V�H�V���E�D�L�V�V�D�Q�W���G�H���P�R�L�W�L�p���Du cours des années 1960. La 

libération « signifie aussi la montée du nationalisme québécois » et de partis prônant la 

séparation du Québec du reste du Canada. �$�Y�H�F�� �O�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V��

���I�D�P�L�O�O�H�����U�H�O�L�J�L�R�Q�����U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�«�������O�D���Veconde moitié du XXe siècle est marquée par un 

�U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���� �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �H�V�W�� �P�L�V�� �H�Q�� �G�R�X�W�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�H��

�F�R�Q�V�W�D�W�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �p�O�H�Y�p�� �G�¶�p�F�K�H�F�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V���� �3�D�U�P�L�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���� �O�¶�X�Q�� �W�R�X�F�K�H��

�O�¶�H�Q�V�Hignement de la littérature et le choix des textes �����X�Q�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�p�J�p�P�R�Q�L�H���G�X���F�R�U�S�X�V��

�I�U�D�Q�o�D�L�V���F�R�P�P�H�Q�F�H���j���V�¶�H�Q�J�D�J�H�U������ 

 

En 1961, une C�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���U�R�\�D�O�H���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���4�X�p�E�H�F��est mise en 

place, présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent, vice-�U�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶Université Laval. Le 

R�D�S�S�R�U�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �j�� �G�p�S�R�V�H�U�� �H�Q�� ���������� �H�Q�W�U�D�v�Q�H des bouleversements profonds du 

système éducatif �W�H�O�� �T�X�H�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�� �G�¶�X�Q�� �R�U�J�D�Q�H��

�F�R�Q�V�X�O�W�D�W�L�I�����O�H���&�R�Q�V�H�L�O���V�X�S�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���U�H�P�S�O�D�F�H�U���O�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

publique. Le gouvernement veut  

 

« rendre l�¶�p�F�R�O�H accessible à tous �O�H�V���M�H�X�Q�H�V�����S�D�U���O�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�D�U�U�L�q�U�H�V���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�V�����J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���H�W��
psychologiques, et de leur offrir un enseignement qui soit adapté à leurs aptitudes en même temps 
�T�X�¶�D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �U�{�O�H�� �G�H�� �F�L�W�R�\�H�Q�� �H�W�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �4�X�p�E�H�F�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�W�� �G�H��
demain. »28.  

 

En 1964, la Commission Parent recommande un �Q�R�X�Y�H�D�X�� �W�\�S�H�� �G�¶�p�F�R�O�H ���� �O�¶�p�F�R�O�H 

secondaire polyvalente�����F�¶�H�V�W-à-dire une école commune, non sélective, qui accueille tous les 

élèves et leur offre une formation reflétant une polyvalence de culture dans les domaines des 

langues, des sciences, des arts et de la technique. Outre une formation générale commune, elle 

                                                 
28 Gouvernement du Québec (1964-1965, 1965-1966) cité dans Després-Poirier 1999, p. 191. 
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préconise une diversité de cours à option qui réponde à la variété des besoins, des goûts et des 

�D�S�W�L�W�X�G�H�V���G�H�V���p�O�q�Y�H�V���D�I�L�Q���G�¶�p�O�D�E�R�U�H�U���X�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�p�W�X�G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p����Un an plus tard, le 

primaire est réduit à six années et le secondaire dure cinq années. 

La Loi sur la fréquentation et la gratuité scolaire ainsi que les exigences du marché du 

�W�U�D�Y�D�L�O���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���D�F�F�p�O�p�U�p���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H����Les effectifs des 

écoles secondaires passent ainsi de 130 000 élèves en 1956 à 670 850 en 1971. La population 

a donc plus que quintuplé en quinze ans.  

À cette époque, plusieurs changements ont lieu : la laïcisation de la profession, la 

�I�H�U�P�H�W�X�U�H�� �G�H�V�� �F�R�O�O�q�J�H�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���� �O�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �O�D�W�L�Q�� �H�W�� �G�X�� �J�U�H�F�� �H�W�� �O�D��

�G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q���G�H�V���K�H�X�U�H�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V���D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�J�O�D�L�V���H�W��

des sciences.  �2�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�� �D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �Q�R�U�P�D�W�L�I�� �G�H�� �O�D��

�O�D�Q�J�X�H���P�D�W�H�U�Q�H�O�O�H�����E�D�V�p���V�X�U���O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�W���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� 

Publié en 1979, le document ministériel �/�¶�p�F�R�O�H�� �T�X�p�Eécoise, appelé aussi le Livre 

orange, a servi à établir les objectifs de la formation primaire et secondaire. Il affirme le rôle 

�S�U�L�P�R�U�G�L�D�O���G�H���O�¶�e�W�D�W���T�X�p�E�p�F�R�L�V���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�Q���L�Q�G�L�T�X�D�Q�W���T�X�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�R�L�W�� 

 

« �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �F�R�Q�W�U�L�Eue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions 
�G�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�F�H�V���� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �V�H�V�� �I�D�F�X�O�W�p�V���� �V�R�Q�� �M�X�J�H�P�H�Q�W�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �H�W�� �V�R�Q�� �V�H�Q�V�� �G�H�V��
responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société »29.  

 

Quelles sont les �U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H ? Le 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�� �U�H�M�H�W�W�H�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�H�Q�W�� �O�¶�p�O�q�Y�H�� �S�D�V�V�L�I�� �R�X�� �U�H�I�X�V�H�Q�W�� �O�H�� �O�L�H�Q��

�H�Q�W�U�H���O�H���Y�p�F�X���G�H�V���p�O�q�Y�H�V���H�W���O�H�X�U���G�p�P�D�U�F�K�H���G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���H�W���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W ; il rappelle la 

néces�V�L�W�p�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� ���� �© �O�¶�D�F�W�H�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�� �G�R�L�W�� �V�H�� �I�R�Q�G�H�U�� �V�X�U�� �O�H��

�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�¶�p�O�q�Y�H�� �H�W�� �V�X�U�� �V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�� �V�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �V�H�O�R�Q�� �V�R�Q�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �S�U�R�S�U�H »30. 

�/�¶�e�W�D�W���T�X�p�E�p�F�R�L�V���V�R�X�K�D�L�W�H���D�L�G�H�U���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���j���V�¶�L�Q�V�p�U�H�U���S�O�X�V���I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V��la société actuelle, 

�P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �H�Q�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q��

intellectuelle plus élevée. 

Cependant plusieurs problèmes vont émerger et des changements vont survenir. 

�/�¶�p�F�R�O�H���S�X�E�O�L�T�X�H���G�H���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������H�V�W���G�p�Yaluée ���������������G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���V�¶�H�Q���G�p�F�O�D�U�H�Q�W��

insatisfaits. Plusieurs changements se concrétiseront dans les années 1980 puis les grands axes 

                                                 
29 Gouvernement du Québec (1979), �/�¶�p�F�R�O�H���T�X�p�E�p�F�R�L�V�H, Québec �����0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q�����S���������� 
30 Ibid., p. 84. 
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et les finalités éducatives seront redéfinies dans les années 1990 à travers une refonte du 

curriculum31 :  

 

« un curri�F�X�O�X�P�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �T�X�L�� �F�R�P�S�R�U�W�H�U�D�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�H�Q�X�V�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�V�� �I�D�L�V�D�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �H�W��
�G�¶�X�Q�H�� �V�D�Q�F�W�L�R�Q���� �>�«�@�� �/�D�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �E�D�V�H�� �V�H�U�D�� �G�H�� �P�r�P�H�� �Q�D�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �P�r�P�H���T�X�D�O�L�W�p���� �S�D�U�W�R�X�W�� �V�X�U�� �O�H��
territoire québécois ».32 

 
La priorité sera ainsi donnée aux matières essentielles.  

 

�&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�X�� �4�X�p�E�H�F�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H��

�G�¶�X�Q�H���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q �����G�¶�X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���p�O�L�W�L�V�W�H�����R�Q���H�V�W���S�D�V�V�p���j���X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H��

�j���W�R�X�V���O�H�V���M�H�X�Q�H�V�����/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���S�U�L�P�D�L�U�H���D��été en effet pendant longtemps le seul niveau de 

formation accessible à la majorité de la population québécoise. Comme en France, les écoles 

secondaires offrent des programmes de formation générale.  

�$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �U�H�W�U�D�F�p�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �Follège, nous allons à présent nous intéresser aux 

�D�X�W�H�X�U�V���H�W���D�X�[���°�X�Y�U�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���T�X�L���R�Q�W���G�R�P�L�Q�p���O�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V������������ 

 

2. UN CORPUS LITTÉRAIRE STABLE POUR LA JEUNESSE 

 

Nous allons chercher à quel moment l�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �H�V�W devenu une 

�S�U�L�R�U�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Veignement secondaire français. �¬�� �T�X�H�O�� �P�R�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V��

français ont-elles commencé à être choisies comme corpus scolaires ? Nous avons mentionné 

la date de 1880 comme c�H�O�O�H���G�X���S�U�H�P�L�H�U���S�O�D�Q���G�¶�p�W�X�G�H�V���G�H���O�D���,�,�,e République qui réorganise le 

sec�R�Q�G�D�L�U�H���P�D�L�V���F�¶�Hst également au cours de cette même année que �O�H���P�L�Q�L�V�W�U�H���G�H���O�¶�,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

�S�X�E�O�L�T�X�H���� �-�X�O�H�V�� �)�H�U�U�\���� �S�H�U�P�H�W�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�V�� �D�X�[�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �-�X�O�H�V��

Simon qui remettent en cause la prééminence du latin. Ferry commence par supprimer le 

discours �O�D�W�L�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�U�L�W�� �G�X baccalauréat et le remplace par une composition française, 

changement qui détermine une nouvelle orientation centrée sur la langue et la littérature 

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����G�H�S�X�L�V���O�H�V���F�O�D�V�V�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�O�D�V�V�H���G�H���U�K�p�W�R�U�L�T�X�H���� 

�/�¶�L�Q�W�p�U�rt pour le français trouve sa source dans des événements historiques : la défaite 

contre la Prusse et la révolte parisienne de 1871. Les réformateurs républicains se concentrent 

�V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���I�Uançais pour plusieurs raisons. D�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�Hnt de la langue 

                                                 
31 Le curriculum désigne « �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���T�X�L���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���O�H���F�R�Q�W�Hnu de la formation des élèves : 
grilles-�P�D�W�L�q�U�H�V�����W�H�P�S�V���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�¶�p�W�X�G�H�V�����p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�V�����V�D�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V��
études, agencement des diverses filières de formation. » (Després-Poirier 1999, p. 193). 
32 Gouvernement du Québec 1997, cité dans Després-Poirier 1999, p. 193. 
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�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���J�D�U�D�Q�W�L�W���O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���S�D�\�V���H�W���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�Y�L�Q�F�H�V, les plus reculées au sein de la 

communauté nationale, qui parlent des patois différents ; d�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

langue f�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �Y�D�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�H�� �G�p�W�D�F�K�H�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W de �O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �G�H�� �O�¶�e�J�O�L�V�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W��

responsable de son éducation morale �M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V. Les Républicains vont remplacer le 

catéchisme par une éducation morale « laïque �ª�� �D�I�L�Q�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �O�H�V�� �H�Qfants à la culture de la 

nation et de développer en eux des valeurs fondées sur la raison, la morale et le patriotisme. 

Cependant nous verrons que les textes français étaient présents, avant 1880, dans les 

�3�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���V�X�L�W�H���j���O�¶�H�Qseignement primaire. 

Nous nous sommes référée �j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�$�Q�G�U�p�� �&�K�H�U�Y�H�O33 que nous avons complété 

par les recherches de Martine Jey, de Violaine Houdart-Mérot sur la culture littéraire et 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �D�X�� �O�\�F�p�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �H�W�� �F�H�X�[�� �G�¶�$�Q�Q�H-Marie 

Chartier34 sur la lecture. Pour le �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�X�p�E�p�F�R�L�V���� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�� �Q�R�V��sources a été quelques 

�F�K�D�S�L�W�U�H�V���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���&�O�D�X�G�H���6�L�P�D�U�G �V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�D�Q�J�X�H��

maternelle35.  

Parmi les auteurs que les programmes ont sélectionnés, �Q�R�X�V�� �D�O�O�R�Q�V�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �V�L�� �O�¶�R�Q��

reconnaît des écrivains pour la jeunesse. Après avoir identifié les titres, nous les 

commenterons en tentant de saisir les raisons pour lesquelles les prescripteurs les ont 

privilégiés et pour quelles finalités pédagogiques ils ont été destinés à �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire. 

 

2.1. Fénelon et La Fontaine ou le règne sans partage de deux « classiques » 

pour la jeunesse 

 

�6�L�� �O�H�V�� �O�L�V�W�H�V�� �G�¶�°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �G�H�� ��������-1999 réunissent plus de deux cents 

titres par niveau, les listes du XIXe siècle ont rarement proposé plus de cinq références issues 

de la littérature française. Or, en observant les listes qui ont été prescrites de 1803 à la veille 

�G�H�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�R�O�O�q�J�H�� �X�Q�L�T�X�H���� �H�Q�� ������������nous avons relevé deux titres, écrits par deux 

auteurs classiques, La Fontaine et Fénelon : les Fables et Les Aventures de Télémaque. Les 

deux �°�X�Y�U�H�V représentent des classiques pour la jeunesse qui, par leur permanence dans les 

programmes pourraient être aussi reconnus comme des classiques scolaires. Tout en clarifiant 
                                                 
33 CHERVEL André (1986), �/�H�V���$�X�W�H�X�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�D�W�L�Q�V���H�W���J�U�H�F�V���D�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��
de 1800 à nos jours, Paris : INRP et Publications de la Sorbonne. 
34 Voir Bibliographie pour les articles et les ouvrages de ces trois auteurs. 
35 SIMARD Claude (1997), Éléments de didactique du français langue première, Saint-Laurent  (Québec) : 
Éditions du Renouveau Pédagogique, coll. « �/�¶�e�F�R�O�H���H�Q���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W ». 
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la notion de « classique », nous essaierons de saisir pour quelles raisons ces textes ont dominé 

les programmes de �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���� �G�H�� �O�D�� �6�L�[�L�q�P�H�� �j�� �O�D�� �7�U�R�L�V�L�q�P�H, de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �I�L�O�O�H�V���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�S�p�F�L�D�O�� �H�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

primaire supérieur (EPS)36. Nous nous sommes limitée aux premières classes de ces 

enseignements qui pouvaient correspondre à celles du collège actuel. Nous chercherons 

p�R�X�U�T�X�R�L���F�H�V���G�H�X�[���°�X�Y�U�H�V���G�X���;�9�,�,e siècle ont �p�W�p���O�H�V���V�H�X�O�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���P�L�V�H�V au 

programme pendant de nombreuses années alors que dès le XIXe siècle, une littérature pour la 

�M�H�X�Q�H�V�V�H�� �V�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�D�L�W�� �H�W�� �Sour quelles valeurs, finalités les Fables et les Aventures de 

Télémaque ont été particulièrement appréciées par les prescripteurs. 

 

 

2.1.1 Deux auteurs du XVIIe siècle ayant écrit pour des enfants 

 

�&�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X���G�D�Q�V���Q�R�W�U�H���S�U�H�P�L�q�U�H���S�D�U�W�L�H���� �O�H�V��Fables comme les Aventures 

de Télémaque peuvent être considérée�V���F�R�P�P�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•��

elles ont été comp�R�V�p�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�D�U�� �O�H�X�U�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �/�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �G�H�� �/�D�� �)�R�Q�W�D�L�Q�H��

�V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �D�X�� �'�D�X�S�K�L�Q�� �H�W�� �j�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �)�p�Q�H�O�R�Q�� �G�H�V�W�L�Q�H�� �V�R�Q�� �°�X�Y�U�H�� �D�X�� �'�X�F�� �G�H��

Bourgogne dont il est devenu le précepteur en 1689, dix ans avant la publication de son roman 

didactique. Les Fables comme les Aventures de Télémaque sont tous les deux rattachés à des 

genres littéraires qui relèvent de la littérature enfantine, au moment où ces genres marquent 

�O�H�X�U�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�¶�D�G�X�O�W�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �J�H�Q�U�H�V�� �H�Q devenant mondains : la 

fable, la fiction merveilleuse en prose (Spica 1996). Fénelon a choisi la voie de la fiction 

�P�H�U�Y�H�L�O�O�H�X�V�H���F�R�P�P�H���G�¶�X�Q���V�X�S�S�R�U�W���F�R�P�P�R�G�H���j���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���P�R�U�D�O���H�W���U�H�O�L�J�L�H�X�[���G�H���V�R�Q���p�O�q�Y�H����

petit-fils de Louis XIV dont il est devenu le précepteur. Les premières Fables  publiées en 

1668 (livres I à VI) sont dédiées à « Monseigneur le Dauphin �ª�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �D�X�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �J�U�D�Q�G��

�'�D�X�S�K�L�Q�����I�L�O�V���G�H���/�R�X�L�V���;�,�9���k�J�p���G�H���V�H�S�W���D�Q�V�����'�D�Q�V���O�¶�p�S�v�W�U�H���G�p�G�L�F�D�W�R�L�U�H�����D�S�U�q�V���O�H�V���F�R�P�S�O�L�P�H�Q�W�V��

�G�¶�X�V�D�J�H���V�X�U���O�D���J�U�D�Q�G�H�X�U���G�X���S�q�U�H�����/�D���)�R�Q�W�D�L�Q�H���H�[�S�U�L�P�H���V�R�Q���V�R�X�K�D�L�W���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���O�H���I�L�O�V���G�H���P�D�Q�L�q�U�H��

plaisante :  

 

« �/�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H�� �H�Q�� �H�V�W�� �S�X�p�U�L�O�H���� �M�H�� �O�H�� �F�R�Q�I�H�V�V�H ���� �P�D�L�V�� �F�H�V�� �S�X�p�U�L�O�L�W�p�V�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �G�¶�H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�V�� �j�� �G�H�V�� �Y�p�U�L�W�p�V��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�����>�«�@���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���U�p�S�D�Q�G���L�Q�V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q�H��âme les semences de sa vertu, 
�H�W�� �O�X�L�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �j�� �V�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �V�D�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�D�S�H�U�o�R�L�Y�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H���� �H�W�� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�U�R�L�W�� �I�D�L�U�H�� �W�R�X�W��
�D�X�W�U�H�� �F�K�R�V�H���� �&�¶�H�V�W���X�Q�H�� �D�G�U�H�V�V�H�� �G�R�Q�W���V�¶�H�V�W�� �V�H�U�Y�L�� �W�U�q�V�� �K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���F�H�O�X�L�� �V�X�U���O�H�T�X�H�O�� �V�D�� �0�D�M�H�V�W�p�� �D�� �M�H�W�p�� �O�H�V��

                                                 
36 �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���O�L�V�W�H�V���D���p�W�p���U�p�X�Q�L���H�Q�������������S�D�U���$�Q�G�Ué Chervel dans son ouvrage, Les Auteurs français, latins 
�H�W�� �J�U�H�F�V�� �D�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�H�� ���������� �j�� �Q�R�V�� �M�R�X�U�V, Paris : INRP et Publications de la 
Sorbonne. 
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yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous apprenez sans peine, ou pour mieux 
�S�D�U�O�H�U�����D�Y�H�F���S�O�D�L�V�L�U�����W�R�X�W���F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���T�X�¶�X�Q���S�U�L�Q�F�H���V�D�F�K�H�� »37. 

 

Alors que les Livres suivants du second recueil sont dédiés à Mme de Montespan, les 

dernières fables du livre XII le sont de nouveau à un enfant : un garçon de douze ans, Louis, 

duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, héritier de la Couronne. La Fontaine a composé 

ses fables pour un public adulte bien que dédiées pour la majorité �G�¶�H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V��à un enfant. 

 

 

2.1.2. �'�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���j���O�¶enseignement primaire supérieur en 

�S�D�V�V�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �V�S�p�F�L�D�O�� �H�W�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V��

filles 

 

�/�H�V�� �G�H�X�[�� �°�X�Y�U�H�V �D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Qseignement secondaire 

traditionnel, à partir de la Sixième, en 1803, dans les programmes de Cinquième de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �j�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �D�Y�H�F�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �L�Q�W�H�U�U�X�S�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��

allons détailler mais qui restent brèves. Télémaque est cité la même année, en 1803 dans les 

�S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�H�� �7�U�R�L�V�L�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �H�W���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �/�D��

Fontaine sera délaissé après 1947.  

Les Fables de La Fontaine et Télémaque de Fénelon se retrouvent de la Sixième à la 

Troisième dans �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���� �(�Q�� �6�L�[�L�q�P�H���� �O�H�V��Fables de La 

�)�R�Q�W�D�L�Q�H�� �D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �G�q�V�� ���������� �H�W�� �Q�H�� �T�X�L�W�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H��

Télémaque de Fénelon surgit en 1895 et reste a�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������� ; en Cinquième, 

La Fontai�Q�H�� �H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �G�q�V�� ���������� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �S�X�L�V�� �U�p�D�S�S�D�U�D�v�W�� �H�Q�� ���������� �H�W�� �G�H�� ���������� �j�� ������������

Télémaque �V�X�U�J�L�W�� �H�Q�� ���������� �H�W�� �U�H�V�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �������� ; il est de nouveau au 

�S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �H�Q�� ���������� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �(�Q�� �4�X�D�W�U�L�q�P�H���� �O�H�V��Fables et Télémaque apparaissent en 

1811. On retrouve La Fontaine en 1831 puis à partir de 1895 à 1938, en 1960 alors que 

�)�p�Q�H�O�R�Q���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W���G�H�������������M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������)�p�Q�H�O�R�Q���H�Q�Y�D�K�L�W���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�D���O�L�V�W�H���G�H�������������S�R�X�U��

la Troisième et La Fontaine celles de 1923 et de 1961.  

 

On relève également �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �)�p�Q�H�O�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire des jeunes filles en 1882 pour les classes de première année (Cinquième), 

                                                 
37 Citation de « �O�¶�e�S�L�W�U�H���G�p�G�L�F�D�W�R�L�U�H���j���0�R�Q�V�H�L�J�Q�H�X�U���O�H���'�D�X�S�K�L�Q » écrite par La Fontaine en 1668 à propos de ses 
Fables  �R�•���O�H���S�U�p�F�H�S�W�H�X�U���G�p�Y�R�L�O�H���V�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���S�O�D�L�V�D�Q�W�H, par le biais de la lecture de fables 
�T�X�L���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W���G�H���F�H�O�O�H�V���G�¶�e�V�R�S�H�� 
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Télémaque �V�H�U�D���H�Q�V�X�L�W�H���U�H�P�S�O�D�F�p���S�D�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���)�p�Q�H�O�R�Q���G�R�Q�W���O�¶�X�Q�H���H�V�W���H�[�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W��

destinée aux jeunes f�L�O�O�H�V�����O�¶Éducation des filles en 1882 (classe de Troisième). 

 �/�D���)�R�Q�W�D�L�Q�H���H�V�W���F�L�W�p���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�H�V���M�H�X�Q�H�V���I�L�O�O�H�V���G�q�V���������������F�O�D�V�V�H��

de Quatrième), en 1897 (classe de Cinquième) en se limitant aux trois premières classes de 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���Ges jeunes filles.  

�/�¶�e�W�D�W���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Qement des langues anciennes est inutile �D�X�[���I�L�O�O�H�V�����F�¶�H�V�W��

�S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�¶�$rrêté qui fixe le programme de1882 �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��

françaises.  

�'�H�� �P�r�P�H���� �j�� �Y�L�V�p�H�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�W�D�L�U�H���� �O�¶�H�Q�V�H�L�Jnement spécial ne propose pas de 

�O�D�W�L�Q���� �'�R�P�L�Q�H�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�X�� �;�9�,�,e siècle, une ouverture aux autres siècles reste 

prudente. �4�X�D�Q�W�� �j�� �/�D�� �)�R�Q�W�D�L�Q�H���� �R�Q�� �O�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire spécial dès 1863 (niveaux Sixième, Cinquième, Quatrième et Troisième), puis en 

1866 (niveau Troisième), 1875 (niveau Troisième), 1882 (niveaux Cinquième et Quatrième), 

1886 (niveaux Cinquième et Quatrième) et en 1891 (niveau Quatrième). Télémaque est 

�S�U�p�V�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�H�� �O�¶�Hnseignement secondaire spécial dès 1863 (niveau 

�6�L�[�L�q�P�H�����M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������G�D�W�H���j���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O���G�H�Y�L�H�Q�W���© enseignement secondaire moderne » ainsi 

que dans la quatrième classe (niveau Troisième), en 1863.  

 

�8�Q�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �O�L�V�W�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V���� �Y�D�O�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

primaire supérieur est publiée en 1893 mais il faut attendre 1920 pour que paraissent les 

�S�U�H�P�L�H�U�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �W�U�R�L�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �3�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H���� �H�Q�� ������������

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �V�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �V�H�F�R�Q�Gaire en partageant le même 

�S�U�R�J�U�D�P�P�H���T�X�H���O�H�V���F�R�O�O�q�J�H�V���H�W���O�H�V���O�\�F�p�H�V�����)�p�Q�H�O�R�Q���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

primaire supérieur (EPS) en 1893 dans le programme destiné aux trois classes sous forme 

�G�¶�H�[�W�U�D�L�W�V�����j���F�R�W�p���G�X���U�H�F�X�H�L�O���G�H���/�D���)�R�Q�W�D�L�Q�H���T�X�L��continue à être présent en 1943, 1947 (niveau 

Sixième), en 1920, 1943 et 1947 (niveau Cinquième), en 1920 (classe de Quatrième). 

  

�'�H���F�H���V�X�U�Y�R�O���G�H�V���O�L�V�W�H�V�����Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���W�L�U�H�U���T�X�H�O�T�X�H�V���U�H�P�D�U�T�X�H�V�����/�H�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V���Q�¶ont 

�S�D�V�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �Y�D�U�L�H�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�Hs, puisque les mêmes textes étaient au programme des 

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���H�W���Q�L�Y�H�D�X�[���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�L�W���G�R�Q�F���T�X�H�����W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���O�H�X�U���V�F�R�O�D�U�L�W�p����

les élèves���� �T�X�H�O�T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�X�L�Y�D�L�H�Q�W���� �V�¶�L�P�S�U�q�J�Q�H�Q�W�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V��

références litté�U�D�L�U�H�V���T�X�L���R�I�I�U�H�Q�W���X�Q�H���Y�R�L�H���G�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���P�R�U�D�O�H���D�I�L�Q���T�X�¶�L�O�V���S�D�U�W�D�J�H�Q�W���X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H��

commune. Est-ce un hasard que deux auteurs du XVIIe siècle aient été choisis par les 

prescripteurs dès le début du XIXe siècle ? La Fontaine comme Fénelon ne sont effectivement 
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pas les seuls auteurs du Grand Siècle à être régulièrement cités : Molière, Racine, Corneille ou 

La Bruyère les accompagnent fréquemment dans les listes. Pour quelles finalités ont-ils été 

sélectionnés ?  

 

�����������'�H�X�[���°�X�Y�U�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���S�R�X�U���T�X�H�O�O�H�V���I�L�Q�D�O�Ltés ? 

 

La notion de « classique �ª���P�p�U�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���F�O�D�U�L�I�L�p�H�����F�D�U���H�O�O�H���Y�D���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�H���G�p�Y�R�L�O�H�U���O�H�V��

�I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �D�V�V�L�J�Q�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �/�D�� �)�R�Q�W�D�L�Q�H�� �H�W��

Fénelon ont dominé les listes des corpus scolaires pendant plus d�¶�X�Q���V�L�q�F�O�H����Nous évoquerons 

ainsi les valeurs esthétiques et morales auxquelles les prescripteurs républicains sont 

particulièrement sensible�V�� �H�W�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�[�S�O�L�T�X�p�H�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�D�Q�V��

�O�¶enseignement secondaire. 

 

 

���������������4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���© classique » ? 

 

Pourquoi peut-on présenter les Fables de La Fontaine et Les Aventures de Télémaque 

comme des « classiques » �"���/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���P�R�W38 apporte quelques repères sur la notion.  

 « Classique » vient du latin classicus, formé sur classis, classe, qui désigne une 

�F�D�W�p�J�R�U�L�H���V�R�F�L�D�O�H�����X�Q�H���V�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���R�Q���G�L�V�W�U�L�E�X�H���O�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p��

romaine. Le terme a très tôt renvoyé à la première classe, la classe éminente puis, à partir du 

IIe siècle, selon Aulu-Gelle, les « classiques » désig�Q�D�L�H�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���H�W���D�X�W�H�X�U�V���© de première 

classe », de première valeur. Par la suite, le terme classicus, se �U�p�I�q�U�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�H�� �S�U�H�P�L�H�U��

�R�U�G�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �D�� �U�H�Q�Y�R�\�p�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �j�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� ���O�D��

qualité supérieure) qui conduit à �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �F�R�P�P�H�� �R�E�M�H�W�� �H�W�� �P�R�G�q�O�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��

enseigne. Ce schéma persiste en France, au XVIIe siècle. Le mot est introduit avec cette 

spécialisation par Thomas Sébillet dans son Art poétique : le sens initial est celui de 

« modèle » q�X�L���I�D�L�W���D�X�W�R�U�L�W�p�����V�¶�R�I�I�U�H���j���O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q���H�W���j���O�¶�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�������������������&�R�P�P�H���G�p�U�L�Y�p���G�H���F�H��

premier sens, le terme signifie également « �D�X�W�H�X�U�V�� �T�X�¶�R�Q�� �p�W�X�G�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V �ª���� �F�¶�H�V�W-à-

                                                 
38 Nous nous sommes essentiellement référés à la définition proposée par Alain Rey dans Le Robert. 
Dictionnaire historique de la langue française �D�L�Q�V�L���T�X�¶�j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�¶�$�O�D�L�Q���9�L�D�O�D���© �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H ? », 
publié en octobre 1993 dans le n° 19 de Littératures classiques qui recense les différents sens du terme (Viala 
1993, p. 11-31.) 
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�G�L�U�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �J�U�H�F�V�� �H�W�� �O�D�W�L�Q�V���� �&�R�P�Pent en est-on 

venu à employer le terme pour désigner des auteurs français ?  

Les auteurs du XVIIe �V�L�q�F�O�H���� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �T�X�D�O�L�I�L�p�V�� �G�H�� �© classiques » de leur temps. 

�&�H�U�W�D�L�Q�V���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[�����F�H�X�[���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���G�L�J�Q�H�V���G�¶�r�W�U�H���F�R�P�S�D�U�p�V���j���F�H�X�[���G�X���V�L�q�F�O�H���G�¶�$�X�J�X�V�W�H�����Q�H��

�O�¶�R�Q�W�� �p�W�p�� �T�X�¶�X�Q�� �V�L�q�F�O�H�� �S�O�X�V�� �W�D�U�G���� �O�D�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �© classique �ª�� �H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�R�Q�Q�p�H��

non pas au moment de �O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���P�D�L�V���j posteriori, elle apparaît comme « une 

�F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���� �>�«�@�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�� ���j�� �U�p�F�H�S�W�L�R�Q�� » (Viala 1993, p. 19). Ainsi, sous la 

plume de Voltaire et dans �/�¶�(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H��(1753), le mot qualifie les auteurs français du 

Grand Siècle par opposition aux Baroques. Les écrivains en question prônent la perfection des 

�*�U�H�F�V���H�W���G�H�V���/�D�W�L�Q�V���G�R�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���Sour eux des modèles à imiter ou dont il faut 

�V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���� 

�/�D�� �)�R�Q�W�D�L�Q�H�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�¶�(�V�R�S�H�� �S�R�X�U�� �V�H�V��Fables �T�X�¶�L�O�� �D�� �F�R�P�P�H�Q�F�p à publier en 

���������� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �)�p�Q�H�O�R�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H���/�¶�2�G�\�V�V�p�H���G�¶�+�R�P�q�U�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �T�X�D�W�U�L�q�P�H�� �G�H��

�O�¶�p�S�R�S�p�H�� �K�R�P�p�U�L�T�X�H���� �)�p�Q�H�O�R�Q�� �F�K�R�L�V�L�W�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �G�H�� �7�p�O�p�P�D�T�X�H���� �I�L�O�V�� �G�¶�8�O�\�V�V�H�� �H�Q�� �S�H�Q�V�D�Q�W��

que celui-�F�L�� �V�H�U�D�L�W�� �O�H�� �K�p�U�R�V�� �O�H�� �S�O�X�V�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �p�Y�H�L�O�O�H�U�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �M�H�X�Q�H�� �p�O�q�Y�H���� �)�p�Q�H�O�R�Q��

�U�H�S�U�H�Q�G�� �O�H�� �Y�R�\�D�J�H�� �S�p�U�L�O�O�H�X�[�� �T�X�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�� �7�p�O�p�P�D�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�¶�+�R�P�q�U�H�� �S�R�X�U�� �H�Q��

�D�O�O�R�Q�J�H�U�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �T�Xi constituera la trame des vingt-quatre livres. Le jeune héros est 

accompagné par Mentor, le plus sûr ami de son père qui le guide dans sa quête tel un 

�S�U�p�F�H�S�W�H�X�U�� �D�Y�H�F�� �V�R�Q�� �p�O�q�Y�H���� �&�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �S�D�U�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �© classiques » ont désigné les 

auteurs franç�D�L�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���G�H���/�R�X�L�V���;�,�9�����F�H�O�O�H���G�X���© classicisme » français.  

�/�H�� �W�H�U�P�H�� �D�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �p�W�p�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �W�U�q�V�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

époques mais ceci après coup. En 1880, ce sont encore les auteurs du XVIIe siècle qui 

dominent les programmes notamment pour être comparés à leurs modèles antiques puis, en 

�L�P�S�R�V�D�Q�W�� �O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�p�J�L�W�L�P�L�W�p�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V��

�p�S�R�T�X�H�V���V�¶�H�V�W���S�R�V�p�H�����/�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���T�X�L���p�W�D�L�H�Q�W���M�X�V�T�X�H���O�j���O�L�P�L�W�p�V���D�X�[���;�9�,�,e et XVIIIe siècles 

vont �V�¶�p�O�D�U�J�L�U�� �j�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �H�W�� �D�X�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�S�R�T�X�H�V���� �(�Q�� ������������ �� �L�O�V�� �V�¶�R�X�Y�U�H�Q�W��

�G�¶�D�E�R�U�G���D�X���0�R�\�H�Q���Æ�J�H���H�W���D�X���;�9�,e siècle, en 1885 au XIXe siècle pour la classe de seconde, 

XIX e siècle en 1895, Moyen Âge et XVIe siècle en 1923 pour la Troisième.  

Alors que « classique » signifie presque exclusivement « �D�X�W�H�X�U���H�W���°�X�Y�U�H���G�X���W�H�P�S�V���G�X��

classicisme français �ª���� �O�¶�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �X�Q�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�H�Q�V�� �G�X��

terme.  

Au fil du temps, « classique » signifie donc « qui a valeur de modèle », « qu�¶�R�Q��

enseigne dans les classes », « grec et latin », « �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �/�R�X�L�V�� �;�,�9 ». Dès le XVIIIe 

siècle et au fil du XIXe siècle, les classiques français vont côtoyer puis, en 1880, supplanter 
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�O�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���J�U�H�F�V���H�W���O�D�W�L�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�U�S�X�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W secondaire. Quelles étaient les 

qualités pour lesquelles les prescripteurs républicains ont destiné �O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�X���*�U�D�Q�G���6�L�q�F�O�H��

aux élèves  du Secondaire ? 

 

 

���������������'�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���H�W���P�R�U�D�O�H�V 

 

 �/�¶�e�F�R�O�H���D���M�R�X�p���X�Q���U�{�O�H���Q�R�Q �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H���G�D�Q�V���O�D���F�D�Q�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�X�W�H�X�U�V���H�W���G�H�V���°�X�Y�U�H�V����

La canonisation désigne le « système des règles qui trient, parmi les énoncés, ceux qui 

�G�H�Y�L�H�Q�G�U�R�Q�W�� �L�Q�D�O�W�p�U�D�E�O�H�V���� �>�«�@�� �O�D�� �P�D�Q�°�X�Y�U�H�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��

du canon des "auteurs". » (Kuentz 1972, p. 9-10). Pierre Kuentz explique que les limites de la 

canonisation sont variables :  

 

 « �L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �F�D�Q�R�Q�� �H�W�� �G�H�V�� �G�H�J�U�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�p�D�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �F�H�� �T�X�L�� �L�P�S�R�U�W�H�� �L�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H��
 tracé de la limite mais son traçage, �F�¶�H�V�W-à-dire le geste même qui sépare "auteurs" et "non-auteurs" 
 instituant ainsi la différence entre le consommable et le non-consommable, le sacré et le profane. » 
 (Kuentz 1972, p. 10).  
 

 Le temps joue un rôle essentiel,  

 

« il permet de poser le proc�H�V�V�X�V�� �G�H�� �F�D�Q�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�X��
 manuel  �V�H���E�R�U�Q�H���j���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�U�����&�¶�H�V�W���O�X�L�����H�Q���G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�����T�X�L���V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�H���O�H�V�����E�R�Q�V���D�X�W�H�X�U�V�����S�D�U���X�Q�H���V�R�U�W�H��
 de sédimentation qui élimine les auteurs secondaires pour ne laisser émerger que �O�H�V�����S�K�D�U�H�V�������>�«�@���/�D��
 �I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�D�Q�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W���O�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�D�����O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�������&�H�W���X�Q�L�Y�H�U�V�����R�Q���O�H���Y�R�L�W����
 �H�V�W���F�H�O�X�L���G�H���O�¶anthologie.» (Kuentz 1972, p. 10) 

 

 �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �X�Q�H�� �F�U�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�X�� �V�Hcondaire : 

�D�Y�H�F���O�D���G�p�F�D�G�H�Q�F�H���G�X���O�D�W�L�Q���H�W���O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���© français �ª�����V�¶�R�S�q�U�H���O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�¶�X�Q��

�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �F�H�Q�W�U�p�� �V�X�U�� �O�D�� �U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�� �j�� �X�Q�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �� �U�H�S�R�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H����

�/�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������D�R�€�W�������������G�p�I�L�Q�L�W���O�H�V���K�R�U�D�L�U�H�V�����O�H�V���S�U�R�J�Uammes et les méthodes : trois heures de 

français de la Sixième à la Troisième, le latin conserve néanmoins sa primauté, par exemple 

en Sixième avec dix heures par semaine.  

Les auteurs « classiques �ª���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���G�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�¶�D�S�R�J�p�H �G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�L�W�W�praire : 

�O�H���V�L�q�F�O�H���G�¶�$�X�J�X�V�W�H���H�W���G�H���3�p�U�L�F�O�q�V���S�R�X�U���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V���D�Q�W�L�T�X�H�V���H�W���F�H�X�[���G�X���*�U�D�Q�G���6�L�q�F�O�H���S�R�X�U���O�H�V��

Français. « Classique �ª�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �F�R�Q�Q�R�W�p�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�X�U�� �H�W�� �G�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�� �j�� �O�D��

�V�L�Q�J�X�O�D�U�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�H�� �© classique �ª�� �H�V�W�� �V�\�Q�R�Q�\�P�H�� �G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H���� �G�H�� �S�H�U�I�H�F�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O��

peut être étudié dans la classe et servir de modèle. Le siècle de Louis XIV est considéré 
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�F�R�P�P�H�� �O�¶�D�S�R�J�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �T�X�L�� �U�p�X�V�V�L�W�� �j�� �W�U�D�G�X�L�U�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�q�V��

1880.  

 

« Les quarante ou cinquante années da�Q�V���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���G�H�V�T�X�H�O�O�H�V���V�H���S�U�H�V�V�H�Q�W���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���/�D���)�R�Q�W�D�L�Q�H�����G�H��
�0�R�O�L�q�U�H�����G�H���5�D�F�L�Q�H�����G�H���%�R�L�O�H�D�X�����G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����H�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�����G�H���/�D���5�R�F�K�H�I�R�X�F�D�X�O�G�����G�H���0�D�G�D�P�H���G�H���6�p�Y�L�J�Q�p����
�G�H���3�D�V�F�D�O�����G�H���%�R�V�V�X�H�W���V�R�Q�W���F�R�P�P�H���O�H���P�L�G�L���G�¶�X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���M�R�X�U�Q�p�H���G�R�Q�W���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���0�R�Q�W�D�L�J�Q�H��et celle de 
�5�D�E�H�O�D�L�V���D�X�U�D�L�H�Q�W���V�L�J�Q�D�O�p���O�¶�D�X�U�R�U�H�����H�W���G�R�Q�W���O�H���G�p�F�O�L�Q���Y�H�U�U�D���S�D�U�D�v�W�U�H���H�Q�F�R�U�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���'�L�G�H�U�R�W���H�W���F�H�O�O�H���G�H��
Rousseau. »39  

 

Dès le XVIIIe �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �G�R�Q�F�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �T�X�L�� �V�H��

situent dans le prolongement des Classiques antiques et non ceux du Moyen Âge ou de la 

Renaissance���� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�H�X�U��comme Charles Perrault, pourtant du XVIIe siècle. Dans les 

textes officiels, les « grands classiques » se distinguent des « écrivains de second ou de 

troisième ordre » et sont présentés comme des auteurs irréprochables, des modèles incontestés 

�G�R�Q�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �H�V�W�� �O�D�� �V�R�E�U�L�p�W�p���� �/�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�X�� �*�U�D�Q�G�� �6�L�q�F�O�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�Q�W�� �O�¶�R�U�G�U�H���� �O�D��

�F�O�D�U�W�p���� �O�D�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H���� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H���� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �D�X�[��

écrivains baroques. Ils constituent des vecteurs de normes tandis que les auteurs, comme les 

Romantiques, qui �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�H�Q�W�� �O�D�� �V�L�Q�J�X�O�D�U�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �V�R�Q�W�� �H�[�F�O�X�V�� �G�H�V�� �O�L�V�W�H�V���� �G�D�Q�V�� �X�Q��

premier temps du moins. Est repoussé ce qui est perçu comme déséquilibre, folie ou morbidité 

sur le plan esthétique comme sur le plan moral.  

�/�H�V�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �G�H�� ���������� �G�p�Y�R�L�O�H�Q�W��

�O�¶�p�W�D�W�� �G�¶�H�V�S�U�L�W�� �T�X�L�� �V�¶�R�S�q�U�H�� �H�Q�� �R�X�Y�U�D�Q�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�L�q�F�O�H�V�� �T�X�H�� �O�H�� �;�9�,�,e siècle le corpus des 

auteurs français :  

 

« �/�D�� �F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�� �>�«�@�� �D�� �G�p�F�L�G�p�� �T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �P�R�W�� ���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V������ �L�O�� �Q�H�� �I�D�O�O�D�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�W�H�Q�G�U�H�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V��
auteurs du XVIIe siècle mais aussi les grands écrivains du XVIIIe et du XIXe siècles. Toutefois, les 
�S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�V���Q�H���G�H�Y�U�R�Q�W���O�H�V���D�G�P�H�W�W�U�H���T�X�¶�D�Y�H�F la plus grande prudence. »40.  

 

�'�q�V�� ������������ �O�H�V�� �,�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �L�Q�G�L�T�X�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�X�S�S�U�L�P�H�Q�W�� �O�D�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �S�K�U�D�V�H�� �G�X��

paragraphe concernant la « prudence ». �'�p�M�j�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�e�J�O�L�V�H���� �O�D��

�P�p�I�L�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �U�R�P�D�Q�H�V�T�X�H�V�� �T�X�L�� �G�L�V�W�U�D�L�H�Q�W�� �Ht pervertissent les âmes les plus 

�I�U�D�J�L�O�H�V�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �V�R�X�V�� �O�D�� �,�,�,e République. Le romanesque étant proscrit, la 

littérature mise au programme se situe du côté de la vérité et de la morale, elle se devait 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�Q���G�L�Y�H�U�W�L�V�V�D�Q�W�� 

                                                 
39 Article de Ferdinand Brunetière, « Classiques et Romantiques » paru dans la Revue des Deux Mondes, 15 
janvier 1883, cité dans Jey 1998, p. 35. 
40 Arrêté du 22 janvier 1885. Classe de Cinquième. Article 3, cité dans Jey 1998, p. 24. 
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Mis au se�U�Y�L�F�H���G�H���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���F�R�P�P�X�Q�H�����O�H�V���W�H�[�W�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V��

prennent le relais des textes latins et grecs à partir de 1880. Cherchons sur quels critères les 

�°�X�Y�U�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���R�Q�W été choisies pour la discipline « français » et pour quelles finalités. Les 

prescripteurs républicains apprécient les valeurs esthétiques mais également les valeurs 

morales que les auteurs du Grand Siècle véhiculent �����O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���Y�D��

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���F�R�P�P�H���X�Q���P�R�\�H�Q���G�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���L�G�H�Q�Wité nationale, plus précisément  

 

« la mise en place de  classiques français �V�H���I�L�W�����S�H�W�L�W���j���S�H�W�L�W�����S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�L�W���j���X�Q�H���L�G�p�H���G�H��
grandeur de la France et que celle-ci était perçue comme allant de soi. On en débattait les modalités et 
les limites, non le principe. Et la tendance patriote sous la Révolution fit sienne cette idée de grandeur. » 
(Viala 1993, p. 16). 
 

�3�R�X�U�� �O�H�V�� �5�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�V���� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �j�� �G�L�I�I�X�V�H�U�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�P�L�V�H�V�� �j�� �X�Q�H��

visée morale et renvoient aussi à un ordre socia�O�����(�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���V�H���U�p�G�X�L�U�H���j���O�¶�R�U�G�U�H�����O�D���P�H�V�X�U�H��

et la clarté : 

  

« �/�¶�R�U�G�U�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�H���V�R�X�F�L���G�H���O�D���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�X�Q�L�W�p�����X�Q�L�W�p���G�H���W�R�Q�����G�H���J�H�Q�U�H�������O�D���P�H�V�X�U�H�����H�W���G�R�Q�W��
�O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�����O�H���U�H�I�X�V���G�H���O�¶�H�[�F�q�V�������O�D���F�O�D�U�W�p�����G�H���O�D���S�H�Q�V�p�H�����G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H�����O�H���U�H�I�X�V �G�H���O�¶�H�Q�I�O�X�U�H�� » (Jey 1998, p. 
65-66). 

 

�/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�R�L�W�� �I�R�U�P�H�U�� �O�H�� �J�R�€�W�� �H�Q�� �R�I�I�U�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�O�q�Y�H�� �G�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V��

esthétiques mais il doit également offrir u�Q�H���p�G�X�F�D�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H���j���O�¶�p�O�q�Y�H�����5�p�I�O�p�F�K�L�V�V�R�Q�V��en quoi 

les « classiques » vont constituer un adjuvant pour réaliser cette mission et  demandons-nous 

quelles sont les �Y�D�O�H�X�U�V���T�X�¶�L�O�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�� 

Dès 1823, Abel-François �9�L�O�O�H�P�D�L�Q���� �D�X�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�R�W�L�F�H�� �V�X�U�� �)�p�Q�H�O�R�Q���� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �T�X�H��

�O�¶�D�X�W�H�X�U��du Télémaque �Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�W�H�Q�W�p�� �G�H�� �U�p�p�F�U�L�U�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�¶�+�R�P�q�U�H en en proposant 

une continuation mais « �D�� �S�U�L�V�� �O�H�� �S�D�U�W�L�� �>�«�@�� �G�X�� �G�p�W�R�X�U�Q�H�P�H�Q�W : il ajoute le bien au beau » 

(Fraisse 2004, p. 60) �H�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�U�D�O�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �;�p�Q�R�S�K�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �V�D�J�H�V�V�H�� �G�H��

Socrate :  

 

« �2�Q���V�H���W�U�R�P�S�H�U�D�L�W���G�H���F�U�R�L�U�H���T�X�H���)�p�Q�H�O�R�Q���Q�¶�H�V�W���U�H�G�H�Y�D�E�O�H���j���O�D���*�U�q�F�H���T�X�H���G�X���F�K�D�U�P�H���G�¶�+�R�P�q�U�H �����O�¶�L�G�p�H���G�X��
�E�H�D�X���P�R�U�D�O���G�D�Q�V���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�¶un jeune prince : ces entretiens philosophiques, ces épreuves de courage, 
�G�H�� �S�D�W�L�H�Q�F�H���� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H���� �O�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�V�� �V�H�U�P�H�Q�W�V���� �W�R�X�W�H�V�� �F�H�V�� �L�G�p�H�V���E�L�H�Q�I�D�L�V�D�Q�W�H�V�� �V�R�Qt 
�H�P�S�U�X�Q�W�p�H�V�� �j�� �O�D�� �&�\�U�R�S�p�G�L�H���� �>�«�@ Mais il est permis de croire que Fénelon, corrigeant les fables 
�G�¶�+�R�P�q�U�H�� �S�D�U�� �O�D�� �V�D�J�H�V�V�H�� �G�H�� �6�R�F�U�D�W�H���� �H�W�� �I�R�U�P�D�Q�W�� �F�H�W�� �K�H�X�U�H�X�[�� �P�p�O�D�Q�J�H�� �G�H�V�� �S�O�X�V���U�L�D�Q�W�H�V�� �I�L�F�W�L�R�Q�V���� �G�H�� �O�D��
philosophie la plus pure et de la politique la plus humaine, peut balancer, par le charme de cette réunion, 
�O�D���J�O�R�L�U�H���G�H���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���F�q�G�H���j���F�K�D�F�X�Q���G�H���V�H�V���P�R�G�q�O�H�V�� »41 
 

                                                 
41 VILLEMAIN Ab el-François (1849), « Notice sur Fénelon », Mélanges, Paris : Didier (éd. orig. : 1823), p. 
131, cité dans Fraisse 2004, p. 60. 
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�0�D�U�W�L�Q�H�� �-�H�\�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�� �D�X�[�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�L�q�F�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

Instructions Officielles et les manuels du lycée, de 1880 à 1925 (Jey 1998). Elle explique que 

la valeur du classicisme tient à son universalisme. Or, pour les Républicains, la littérature que 

�O�¶�R�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H���G�R�L�W���H�[�S�R�V�H�U���G�H�V���Y�p�U�L�W�p�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�V���H�Q���P�H�W�W�D�Q�W���O�¶�K�R�P�P�H���D�X���F�H�Q�W�U�H���H�W���Q�R�Q���S�D�V���X�Q��

�K�R�P�P�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�Hment ne doit pas uniquement instruire en transmettant des 

�V�D�Y�R�L�U�V�����L�O���G�R�L�W���D�Y�R�L�U���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����V�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���S�U�H�P�L�q�U�H���H�V�W��

�G�¶�L�Q�F�X�O�T�X�H�U���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V�����6�L���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�X���;�9�,�,e �V�L�q�F�O�H���V�R�Q�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���D�S�S�U�p�F�L�p�H�V���F�¶�H�V�W��

�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W���O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�D�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�D�� �U�D�L�V�R�Q���� �F�H�� �T�X�L��

leur confère une visée morale : « �F�H�W�W�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�� �R�I�I�U�H�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �X�Q�H��

perspective édifiante. �ª�� �� �'�¶�X�Q�� �P�D�Q�X�H�O�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �V�R�Q�W�� �U�H�S�U�L�V�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�Lques que 

�'�H�V���*�U�D�Q�J�H�V���G�R�Q�Q�H���H�Q���V�H�S�W���S�R�L�Q�W�V���G�D�Q�V���F�H�O�X�L���T�X�¶�L�O���S�X�E�O�L�H���H�Q�������������F�K�H�]���+�D�W�L�H�U���H�W���T�X�L�����V�H�O�R�Q���O�H�V��

termes de Martine Jey, constituent « le canon, la norme de référence » depuis 1880 et 

�O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�����6�L���O�H�V���T�X�D�O�L�W�p�V���P�R�U�D�O�H�V���V�R�Q�W mises en évidence, les qualités 

esthétiques sont également mentionnées :  

 

« ���ƒ���/�H���U�H�V�S�H�F�W���H�W���O�¶�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���$�Q�F�L�H�Q�V���>�«�@ ; on leur demande des lieux communs de psychologie et 
de morale �>�«�@�� 
���ƒ�� �/�H�� �F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �I�R�Q�F�Lèrement corrompu, et qui doit 
�F�R�P�E�D�W�W�U�H���V�H�V���P�D�X�Y�D�L�V���S�H�Q�F�K�D�Q�W�V�����D�Q�L�P�H���W�R�X�W�H���F�H�W�W�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���>�«�@�� 
���ƒ���/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���H�V�W���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H���>�«�@�� 
���ƒ���/�D���T�X�D�O�L�W�p���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���H�V�W���O�D���U�D�L�V�R�Q�����F�¶�H�V�W-à-dire la faculté qui nous permet de séparer le vrai du faux, 
�O�H���U�H�O�D�W�L�I���G�H���O�¶�D�E�V�R�O�X���>�«�@�� 
���ƒ���7�R�X�W�H���F�H�W�W�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�V�W���L�P�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���>�«�@�� 
���ƒ���/�H�V���J�H�Q�U�H�V���V�R�Q�W���G�L�V�W�L�Q�F�W�V���H�W���R�Q�W���O�H�X�U�V���O�R�L�V�����>�«�@ 
���ƒ���/�D���O�D�Q�J�X�H���>�«�@���U�H�V�W�H���G�R�Q�F���E�L�H�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���j���F�K�D�T�X�H���p�F�U�L�Y�D�L�Q���>�«�@���± Le style, plutôt, a des caractères 
�J�p�Q�p�U�D�X�[�����,�O���V�¶�H�V�W���G�p�Jagé de la syntaxe latine, avec Pascal, et il a acquis un suprême degré de clarté. »42 

 

Le choix des �°�X�Y�U�H�V���W�L�H�Q�W���j�� �G�H�V���S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �p�W�K�L�T�X�H�V���H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �/�¶�p�W�D�W���F�K�H�U�F�K�H��

en effet à combler le vide laissé par la culture religieuse, qui assumait jusque là la base de la 

formation morale, et à transmettre de nouvelles valeurs, patriotiques et républicaines, qui 

�I�R�Q�G�H�U�R�Q�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �H�W�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�X�� �S�D�\�V���� �/�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�X�S�S�R�U�W�V�� �S�R�X�U��

�W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���U�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H�V�����/�H���F�K�R�L�[���G�H�V���°�X�Y�Ues se fait, guidé par la représentation 

�T�X�¶�R�Q���D���G�H�V���I�X�W�X�U�V���F�L�W�R�\�H�Q�V�����/�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���P�R�U�D�O�H���V�X�E�R�U�G�R�Q�Q�H���G�R�Q�F���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�O�H���H�W��

la formation esthétique. Les écrivains tels que La Fontaine et Fénelon sont envisagés comme 

des modèles de vertus plus qu�H���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���T�X�L���R�I�I�U�H�Q�W���S�O�X�V���X�Q�H���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�X���E�L�H�Q���T�X�H���G�X���E�H�D�X��

�H�Q���Y�p�K�L�F�X�O�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���p�W�K�L�T�X�H�V���V�X�U���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���V�H���I�R�Q�G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���Q�D�W�L�R�Q�D�O����

On trouve ainsi des textes à dominante éducative qui mettent en scène des personnages 

                                                 
42 DES GRANGES Ch. M. (1925), Histoire de la littérature française, Paris : Hatier, pp. 301-302 cité dans JEY 
1998, p. 42-43. 
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détente�X�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �O�H�o�R�Q�� �G�H�� �P�R�U�D�O�H�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��Fables ou comme Mentor qui escorte 

Télémaque. Les textes littéraires constituent des exemples dont les élèves peuvent tirer profit, 

est ainsi reconnu leur pouvoir éducateur : « Classicisation et moralisation vont de pair » (Jey 

1998, p. 135). 

 

Les écrivains �G�R�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���Yéhiculent le sentiment national sont considérés comme 

les meilleurs maîtres de la morale et du patriotisme. Le rôle assigné aux classiques par les 

instructions officielles de 1890 est de cimenter la patrie. En étudiant la littérature nationale, 

�O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �D�S�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�H�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�X�� �;�9�,�,e siècle sont perçues 

�F�R�P�P�H���F�H�O�O�H�V���T�X�L���L�Q�F�D�U�Q�H�Q�W���O�H���P�L�H�X�[���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H���O�D��France ; la littérature du XVIIIe siècle et de 

�O�¶�p�S�R�T�X�H���U�R�P�D�Q�W�L�T�X�H, par exemple, ont subi des influences étrangères.43  

�$�X�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �)�H�U�U�\�� �H�W�� �G�H�� �/�D�Q�V�R�Q���� �O�H�� �S�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���� �O�H�� �F�R�U�S�X�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �H�V�W�� �V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �R�S�W�L�T�X�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�W�H���� �7�U�q�V�� �K�H�[�D�J�R�Q�D�O���� �L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q��

inventaire de représentat�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���I�U�D�Q�o�D�L�V���G�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���F�R�Q�I�O�L�W���D�Y�H�F���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�� 

 

« �/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�Q�V�H�L�J�Q�p�H���H�V�W���P�R�L�Q�V���X�Q���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���G�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�X���J�R�€�W���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���F�L�Y�L�T�X�H�����(�O�O�H��
�Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �D�V�V�L�V�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �L�Q�G�p�S�D�V�V�D�E�O�H�� �G�X�� �*�U�D�Q�G�� �6�L�q�F�O�H���� �L�Q�V�S�L�U�p�� �S�D�U���O�¶�$�Qtiquité. Elle est la 
�P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�����j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���V�L�q�F�O�H�V�����G�¶�X�Q���J�p�Q�L�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O���T�X�L���p�P�H�U�J�H���G�H���O�D���Q�X�L�W���O�H���W�H�P�S�V���S�R�X�U���D�U�U�L�Y�H�U���j���V�D��
�S�O�H�L�Q�H�� �P�D�W�X�U�L�W�p�����(�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���X�Q���D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �G�H�V���I�R�U�P�H�V�����(�O�O�H���H�V�W���X�Q�H���p�F�R�O�H���G�H���Y�D�O�H�X�U�V » 
(Leroy 2001, p. 204). 

 

E�Q���J�U�H�F�����O�H���F�D�Q�R�Q���G�p�V�L�J�Q�H���X�Q�H���U�q�J�O�H�����X�Q���P�R�G�q�O�H�����X�Q�H���Q�R�U�P�H�����U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�H���S�D�U���X�Q�H���°�X�Y�U�H��

�j�� �L�P�L�W�H�U���� �$�Y�H�F�� �O�¶�e�J�O�L�V�H���� �O�H�� �F�D�Q�R�Q�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �O�D�� �O�L�V�W�H�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �U�H�F�R�Q�Q�X�V�� �F�R�P�P�H�� �L�Q�V�S�L�U�p�V�� �H�W��

faisant autorité. Pour Antoine Compagnon qui superpose les notions de « canon » et de 

« classiques » :  

 

« le canon a importé le modèle théologique en littérature au XIXe �V�L�q�F�O�H���� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�W�p�H�� �G�H�V��
�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�P�H�V���� �T�X�D�Q�G���O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �V�R�Q�W���G�H�Y�H�Q�X�V�� �O�H�V�� �K�p�U�R�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���� �8�Q���F�D�Q�R�Q���H�V�W��
donc national (comme une histoire de la littérature), il promeut des classiques nationaux auprès des 
�*�U�H�F�V���H�W���G�H�V���/�D�W�L�Q�V�����L�O���F�R�P�S�R�V�H���X�Q���I�L�U�P�D�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�T�X�H�O���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���Q�H���V�H��
pose plus : ses monuments forment un patrimoine, une mémoire collective » (Compagnon 1998, p. 
245). 
 

Sous la IIIe République, la valeur de la littérature, résumée dans le canon, dépend de 

�O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���T�X�H���O�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���G�L�V�S�H�Q�V�H�U�� 

                                                 
43 Dans un article de la Revue des Deux Mondes �G�X���������M�D�Q�Y�L�H�U���������������%�U�X�Q�H�W�L�q�U�H���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�X�Q�H���°�X�Y�U�H���H�V�W��
classique �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���G�p�J�D�J�p�H���G�H���W�R�X�W�H���L�P�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�°�X�Y�U�H�V���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���G�H���O�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H���G�X��
seul génie national. 
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Au XXe siècle, la finalité majeure, �G�p�Y�R�O�X�H���j���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H, demeure 

�O�¶�L�Q�F�X�O�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V�����/�H�V qualités esthétiques propres aux textes choisis restent liées à la 

�Y�L�V�p�H�� �P�R�U�D�O�H���� �/�H�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H. En 

�V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �G�H�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� ���������� �j�� ��������, Violaine Houdart-Mérot 

�p�Y�R�T�X�H�� �O�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�� �K�X�P�D�Q�L�V�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�R�P�S�W�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V��

�I�L�Q�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���G�X���O�\�F�p�H���G�H�S�X�L�V�������������� 

Les prescripteurs insistent particulièrement sur la dimension éthique et nationaliste des 

t�H�[�W�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �j�� �G�H�V�� �P�R�P�H�Q�W�V�� �F�K�D�U�Q�L�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�D�� �Q�D�W�L�R�Q�� �D�� �p�W�p��

ébranlée par un conflit. �/�D���Y�R�F�D�W�L�R�Q���p�W�K�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �/�H�W�W�U�H�V���H�V�W���D�L�Q�V�L���D�I�I�L�U�P�p�H��

en 1953. �/�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� ���� �M�X�L�Q�� ���������� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �K�R�U�D�L�U�H�V de français, elle 

�G�p�Q�R�Q�F�H���O�¶�p�F�K�H�F���G�H�V���F�R�X�U�V���G�H���P�R�U�D�O�H���S�U�D�W�L�T�X�H���P�L�V���H�Q���S�O�D�F�H���H�Q�������������T�X�L���G�H�P�H�X�U�H�Q�W���G�H�V���O�H�o�R�Q�V 

abstraites et déclare �T�X�H���V�H�X�O�H���O�¶�p�W�X�G�H des grands écrivains peut mener à « la formation de la 

conscience morale et du goût ». Le texte évoque les �Y�H�U�W�X�V�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�H�Q�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �© digne du 

�Q�R�P�� �G�¶�K�R�P�P�H » : « courage, honneur, loyauté, justice, tolérance, générosité, bonté, 

sagesse » :  

 
« �2�Q���S�H�X�W���S�D�U�O�H�U���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���K�X�P�D�Q�L�V�W�H���V�L���O�¶�R�Q���H�Q�W�H�Q�G���S�D�U���O�j���X�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�R�Q�W���O�D���Y�L�V�p�H���H�V�W��
éducatrice : former un homme sur tous les plans, intellectuel, esthétique, moral et affectif, selon un 
�P�R�G�q�O�H���T�X�H���O�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���H�Q�F�R�U�H���F�R�P�P�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�����F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���J�U�H�F�T�X�H���G�H���O�D��
païdeïa44 » (Houdart-Mérot 1998, p. 137). 

 

À partir de 1880, un exercice va servir la double finalité de former le goût et 

transmettre des valeurs morales �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� ���� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��

des textes. 

 

« Le beau, le bien, le vrai �����G�H���O�D���I�D�P�H�X�V�H���W�U�L�D�G�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�H�[�W�H�V���G�H�Y�U�D���j���O�¶�D�Y�H�Q�L�U���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U���O�H�V 
�G�H�X�[�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �S�O�X�W�{�W�� �T�X�H�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U���� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�� �P�H�W�W�D�L�W��
�O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� ���P�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�p�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �P�R�U�D�O�H�� �R�X�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �p�W�D�L�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V������
�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�H�� �P�H�W�� �H�Q�� �S�O�D�F�H���� �D�Y�H�F�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�Ue des textes et leur explication, se doit 
�G�¶�L�Q�V�L�V�W�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �I�R�Q�G���� �I�R�Q�G�� �H�W�� �I�R�U�P�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�Q�o�X�V�� �H�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�V�� �V�p�S�D�U�p�P�H�Q�W�� » (Jey 1998, p. 
84.). 

 

Nous nous demandons pourquoi la lecture et plu�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W 

devenues une nouvelle pri�R�U�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Qt secondaire à partir de 1880. 

 

 

 

                                                 
44 Terme qui renvoie à �O�¶�L�G�p�H���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�W���G�H���F�X�O�W�X�U�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O. 
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2.2.3. Des textes à lire et à expliquer 

 

�/�D���O�H�F�W�X�U�H���Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���S�D�V���X�Q���H�[�H�U�F�L�F�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�O�q�J�H�V���G�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���5�p�J�L�P�H���H�W���G�D�Q�V��

les lycées du XIXe �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�U�U�L�U�� �O�H�V�� �P�p�P�R�L�U�H�V�� �G�H�� �U�pférences littéraires. 

�/�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���S�O�X�V���T�X�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�V�W���O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���S�R�X�U���I�R�U�P�H�U���O�¶�p�O�q�Y�H : compositions de 

discours ou vers latins, thèmes ou versions, amplifications françaises sur les modèles de la 

�U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�� �O�D�W�L�Q�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�W�{�W�� �G�¶�L�P�L�W�H�U que de goûter à la langue et à la littérature : 

« �/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �O�L�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�X�� ���J�U�D�Q�G�� �V�L�q�F�O�H������ �F�¶�H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �S�R�X�U�� �H�Q�� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �O�¶�K�D�E�L�O�H�W�p��

�G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�D���V�X�E�W�L�O�L�W�p���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���G�¶�L�P�L�W�H�U���O�H�V���$�Q�F�L�H�Q�V���ª�����&�K�D�U�W�L�H�U�����+�p�E�U�D�U�G���������������S����

220).  

Dans le seco�Q�G�D�L�U�H���� �Y�D���V�¶�R�X�Y�U�L�U���X�Q���G�p�E�D�W���V�X�U���O�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���R�•���O�D���O�H�F�W�X�U�H���Y�D���G�H�Y�H�Q�L�U��

�O�¶�H�Q�M�H�X�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�I�O�L�W�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �S�D�U�W�L�V�D�Q�V�� �H�W�� �D�G�Y�H�U�V�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V��

�G�p�I�H�Q�V�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �O�D�W�L�Q�H�� �T�X�L�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W�� �j�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �Y�H�X�O�H�Q�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�Xre 

française. Le débat porte moins sur les manières de lire que sur les textes à lire.  

En 1871, les compositions en vers latins et le thème grec triomphent dans 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����6�R�X�V���O�H���P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���-�X�O�H�V���6�L�P�R�Q�����O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�Q���O�D�W�L�Q���R�X���H�Q���I�U�D�Q�o�D�Ls 

est souvent considérée comme une activité frivole et une perte de temps. Or, Jules Simon 

�F�R�Q�V�W�D�W�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �I�R�Q�W�� �W�U�R�S�� �G�H�� �G�H�Y�R�L�U�V�� �p�F�U�L�W�V�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �V�¶�R�X�Y�U�L�U��

�O�¶�H�V�S�U�L�W�� �S�D�U�� �G�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V���� �,�O�� �Y�D�� �D�L�Q�V�L�� �H�Q�J�D�J�H�U�� �G�H�V�� �U�p�I�R�U�P�H�V�� �H�Q�� �F�K�H�U�F�K�D�Q�W à promouvoir la 

fréquentation des livres, il fera de la bibliothèque le support de la formation littéraire. Le 

�P�R�G�q�O�H�� �Y�D�� �r�W�U�H�� �L�Q�D�X�J�X�U�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V�� �V�D�Q�V�� �O�D�W�L�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �W�R�X�F�K�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��

secondaire traditionnel �����O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�S�p�F�L�D�O���H�W���O�¶enseignement des filles45.  

�(�Q�� �V�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�S�p�F�L�D�O��

�D�F�F�R�U�G�H�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�U�F�H�D�X�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �'�H�X�[�� �H�[�H�U�F�L�F�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V��

�Y�R�Q�W���U�H�P�S�O�D�F�H�U���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���O�D�W�L�Q�H�����j���S�D�U�W�L�U���G�H���������� : la lecture à haute voix qui doit se faire 

« avec intelligence, clarté et goût »46 et qui suppose donc un travail préalable sur le texte ainsi 

�T�X�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �F�H�Q�W�U�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �T�X�L�� �V�H�� �I�D�L�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q��

fragment. Donné en �7�U�R�L�V�L�q�P�H�� �H�W�� �4�X�D�W�U�L�q�P�H�� �D�Q�Q�p�H�V���� �X�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���W�H�[�W�H�V���D�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H�� 

On recommande également des lectures à haute voix, expliquées et commentées en 

�F�O�D�V�V�H���� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �T�X�L�� �I�L�[�H�� �O�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�� �O�¶enseignement des filles, en 1882. La liste 

�G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �V�H�U�W�� �G�H�� �E�D�V�H�� �S�R�X�U�� �D�E�R�U�G�H�U�� �G�H�V�� �© �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H » et faire réciter des 

                                                 
45 �,�O���I�D�X�W���D�M�R�X�W�H�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�X�W�X�U�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�H�X�U�V�� 
46 �3�O�D�Q���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�S�p�F�L�D�O, 6 avril 1866 cité dans Chartier, Hébrard 2000, p. 229. 
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�W�H�[�W�H�V���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�Y�R�T�X�p�H�� �S�R�X�U�� �V�R�X�W�H�Q�L�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �H�W�� �G�R�Q�Q�H�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H��

�O�¶�°�X�Y�U�H�����3�D�U���L�P�S�U�p�J�Q�D�W�L�R�Q�� �O�D���O�H�F�W�X�U�H���S�H�U�P�H�W���G�¶�r�W�U�H���H�Q���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���D�X�W�H�X�U�V :  

 

« �/�H�� ���J�p�Q�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �Y�L�H�Q�W�� �V�H�� �V�X�E�V�W�L�W�X�H�U�� �D�X�� �J�p�Q�L�H�� �J�U�H�F���� �O�D�W�L�Q�� �H�W�� �P�r�P�H�� �F�K�U�p�W�L�H�Q���� �/�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �E�H�D�X��
�O�¶�H�P�S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �F�H�O�O�H�� �G�X�� �E�L�H�Q�� �H�W�� �R�Q�� �D�V�V�L�J�Q�H�� �j�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �O�D�� �W�k�F�K�H�� �G�H�� �F�X�O�W�L�Y�H�U�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�� ���H�W��donc de la 
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�U������ �>�«�@���S�D�U�F�H���T�X�H�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�V�W���X�Q���H�[�H�U�F�L�F�H���G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���G�X�� �W�H�[�W�H���O�¶�H�P�S�R�U�W�H�� �V�X�U���O�H��
�W�U�D�Y�D�L�O���j���S�U�R�S�R�V���G�X���W�H�[�W�H�����/�D���O�H�F�W�X�U�H���S�H�U�P�H�W���D�X�[���M�H�X�Q�H�V���I�L�O�O�H�V���G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H���Q�R�Q���j���F�R�Q�Y�D�L�Q�F�U�H���P�D�Ls à percer 
le secret du talent » (Chartier, Hébrard 2000, p. 233). 

 

�'�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �H�W�� ������������ �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��dans 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�H�P�H�X�U�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H�� �X�Q�� �H�[�H�U�F�L�F�H de langue comme les exercices 

réalisés à partir de textes latins et grecs. Violaine Houdart-Mérot dégage ainsi les constantes 

�V�X�L�Y�D�Q�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�[�W�H�� �G�H�S�X�L�V�� �V�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���� �j��

�O�¶�R�U�D�O���G�X���E�D�F�F�D�O�D�X�U�p�D�W���q�V���O�H�W�W�U�H�V�����H�Q���������������2�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���W�U�D�G�X�L�U�H����

�F�¶�H�V�W-à-dire redire le texte en mettant en évidence les faits de langue, son plan, les intentions 

�G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�����D�Y�H�F���O�H���S�R�V�W�X�O�D�W���V�H�O�R�Q���O�H�T�X�H�O���O�H���W�H�[�W�H���H�V�W���G�p�S�R�V�L�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q���V�H�Q�V���X�Q�L�T�X�H�����Y�R�X�O�X���S�D�U��

�O�¶�D�X�W�H�X�U�����H�W���O�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���P�R�U�D�O�H�V���H�W���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���T�X�¶�L�O���Y�p�K�L�F�X�O�H�������+�R�X�G�D�U�W-Mérot 1998, p. 47). 

Anne-�0�D�U�L�H���&�K�D�U�W�L�H�U���H�W���-�H�D�Q���+�p�E�U�D�U�G���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���D�L�Q�V�L���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���W�H�[�W�H :  

 

« Forgée par Lanson pour permettre à de jeunes néophytes de lire les écrits difficiles du patrimoine 
littéraire national, elle a produit une "machine" à faire comprendre et admirer des textes que les élèves 
auraient spontanément jugés hermétiques ou ennuyeux. » (Chartier, Hébrard 2000, p. 483) 
 

�/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���H�V�W���F�R�Q�o�X�H���F�R�P�P�H���H�[�S�O�L�F�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�Q�V���O�Lttéral, proche de la traduction. 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �S�R�X�U�� �/�D�Q�V�R�Q�� �Hst « de créer chez les étudiants une habitude de lire 

�D�W�W�H�Q�W�L�Y�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���I�L�G�q�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���W�H�[�W�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V »47. Dans une telle conception de 

la lecture, �I�R�F�D�O�L�V�p�H���V�X�U���O�H�V���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U����aucune place ne serait-elle alors accordée au 

sujet-lecteur �"���(�Q���U�p�D�O�L�W�p�����F�R�P�P�H���O�¶�D���P�R�Q�W�U�p���%�H�U�W�U�D�Q�G���'�D�X�Q�D�\���� �/�D�Q�V�R�Q���Q�H���Q�L�H���S�D�V���O�D���S�O�D�F�H���G�X��

sujet-�O�H�F�W�H�X�U���G�D�Q�V���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���W�H�[�W�H�V�����L�O���O�D���Y�D�O�R�U�L�V�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q�������������O�R�U�V�T�X�¶�L�O���D�I�I�L�U�P�H : 

« �O�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�L�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �V�X�E�M�H�F�W�L�I�� �Q�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �Q�L�� �G�p�V�L�U�D�E�O�H��ni possible, et 

�O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�Q�L�V�P�H���H�V�W���j���O�D���E�D�V�H���P�r�P�H���G�H���Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O ». (Cité dans Daunay 2004, p. 236). Il 

évoque ainsi la « réaction individuelle, toute singulière et parfaitement légitime » et explique 

�T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �F�R�Q�G�D�P�Q�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �K�D�E�L�W�X�G�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �j�� �U�r�Y�H�U���V�X�U�� �O�H�V�� �S�D�J�H�V�� �G�¶�X�Q�� �O�L�Y�U�H�� �F�D�U��

�O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �F�R�P�P�H���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H��

textes. Bertrand Daunay résume ainsi la position de Lanson :  

 

                                                 
47 Gustave Lanson (1925) cité dans Compagnon 1998, p. 150. 



 164 

« �6�L�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�[�W�H�V�� �D�� �X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W���� �F�¶�H�V�W��pour apprendre, sur la base même de ces 
�I�R�U�P�H�V���G�H���O�H�F�W�X�U�H�����j���D�O�O�H�U���S�O�X�V���O�R�L�Q���G�D�Q�V���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�X���W�H�[�W�H�����$�L�Q�V�L���D�F�F�p�G�H�U���D�X���V�H�Q�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H��
���H�Q���I�D�L�V�D�Q�W���F�R�Q�F�R�X�U�L�U���V�D�Q�V���F�H�V�V�H���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���G�R�Q�W���R�Q���Q�H���S�H�X�W���V�H���S�D�V�V�H�U�����H�W���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H��
éru�G�L�W�H���T�X�L���V�H�U�W���j���S�U�p�F�L�V�H�U�����L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�����F�R�Q�W�U�{�O�H�U�����p�O�D�U�J�L�U�����U�H�F�W�L�I�L�H�U���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H��48. » (Daunay 
2004, p. 236).  
 

�/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�V�W�� �F�R�Q�o�X�H�� �F�R�P�P�H���X�Q�H�� �J�U�L�O�O�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���G�X���P�R�L���� �G�H���O�¶�D�X�W�U�H�� �H�W���G�X���P�R�Q�G�H��

pour Lanson ; « dans le système ainsi construit, envisagée comme "acte intellectuel", la 

�O�H�F�W�X�U�H�� �G�R�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �j�� �O�¶�p�O�q�Y�H�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j�� �O�¶���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H������ �F�R�Q�o�X�H�� �F�R�P�P�H��

expérience médiatisée du rapport au monde. » (Chanfrault-Duchet 1997, p 5). À partir de la 

Sixième, dès 1885, on demande aux enseignants �G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �j��

�O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �H�Q�� �Y�D�U�L�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �D�X�� �I�L�O�� �G�H�V�� �F�O�D�V�Ves. En Sixième, il faut comprendre les 

éléments constitutifs du texte ; �H�Q�� �&�L�Q�T�X�L�q�P�H���� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�� �R�Ifre un contexte aux lectures et 

�D�M�R�X�W�H�� �X�Q�� �S�H�X�� �G�¶�+�L�V�W�R�Lre littéraire en dictant des biographies sommaires et, en Troisième, il 

�G�R�Q�Q�H�� �G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �G�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H��  Pour Lanson, « �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U��

�D�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �H�W�� �j�� �V�H�V�� �F�D�S�U�L�F�H�V���� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �G�¶�D�Q�Q�X�O�H�U���� �P�D�L�V�� �G�¶�H�Q�F�D�G�U�H�U�� �V�H�V�� �L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�D��

di�V�F�L�S�O�L�Q�H���� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �H�O�O�H-même » (Compagnon 

1998, p. 150) 

Dès 1895, les listes se transforment �H�Q���P�H�W�W�D�Q�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�D���I�R�U�P�H���F�R�X�U�W�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V����

�O�H�� �W�L�W�U�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �S�O�X�V�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�F�L�V�p���� �U�H�P�S�O�D�F�p�� �S�Dr des notations telles que 

« extraits », « théâtre choisi », « �P�R�U�F�H�D�X�[���F�K�R�L�V�L�V���G�H�« ». Les morceaux choisis existent dans 

�O�H�V���S�H�W�L�W�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�X���O�\�F�p�H���D�Y�D�Q�W���������������,�O�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���H�[�L�V�W�D�L�W���G�p�M�j���S�R�X�U��

�O�H�V���W�H�[�W�H�V���O�D�W�L�Q�V���H�W���T�X�L���V�¶�H�[�S�O�L�T�Xe notamment par des contraintes pratiques car il est impossible 

�G�H�� �W�R�X�W�� �O�L�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�H�� �O�¶�K�R�U�D�L�U�H�� �O�L�P�L�W�p���� �/�D�� �O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�V�� �© morceaux choisis » a amené à 

mettre en avant les « �J�U�D�Q�G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V �ª�� �P�D�L�V�� �j�� �S�H�X�� �O�H�V�� �O�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �°�X�Y�U�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire dans 

leur intégralité : un recueil comme Les Fables �G�H�� �/�D�� �)�R�Q�W�D�L�Q�H�� �U�H�Q�G�D�L�W�� �D�L�V�p�� �O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��

textes. 

�/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���V�H�U�D�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p���D�X��XXe siècle, il subit cependant quelques modifications. À 

partir de 1902, les prescripteurs veulent �I�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���W�H�[�W�H���O�¶�H�[�H�Ucice majeur de la 

formation littéraire des élites. �/�D�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�H�P�H�X�U�H�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V��

�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���P�R�U�D�O�H���H�W���O�H�V���W�H�[�W�H�V���F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W���j�� �r�W�U�H���S�U�p�V�H�Q�W�p�V���F�R�P�P�H���O�H�V�� �© grandes » pages des 

grands auteurs, les « morceaux choisis » qui offrent l�¶�D�F�F�q�V�� �G�L�U�H�F�W�� �D�X�[�� �D�X�W�H�X�U�V���� �/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H 

subit quelques transformations �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�H�Q�W�U�H-deux guerres �S�X�L�V�T�X�¶�R�Q�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �D�X�[��

enseignants de réduire le commentaire pour accentuer �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�X���W�H�[�W�H�����/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��

                                                 
48 LANSON Gustave (1910-1965), « �/�D���0�p�W�K�R�G�H���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H », dans PEYRE Henri (éd.), Essais de 
�P�p�W�K�R�G�H���G�H���F�U�L�W�L�T�X�H���H�W���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H, Paris : Hachette, p. 46. 
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de texte ou « explication française » continue à être un exercice mené oralement et 

collectivement mais les prescripteurs insi�V�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �G�H�P�H�X�U�H�� �X�Q�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �Q�R�Q��

pas un exercice de langue ou une amplification. Le professeur doit dorénav�D�Q�W�� �V�¶effacer 

devant le texte :  

 
« Ainsi le �W�H�P�S�V���T�X�L���S�D�V�V�H���P�H�W���O�H���W�H�[�W�H���j���G�L�V�W�D�Q�F�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���T�X�H���O�¶�D�F�W�H���G�H���O�H�F�W�X�U�H���Q�H���V�H���O�D�L�V�V�H���S�O�X�V��
�S�L�p�J�H�U���G�D�Q�V���O�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���G�H���O�D���F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���L�P�P�p�G�L�D�W�H�����$�O�R�U�V���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���U�D�G�L�F�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�����F�O�D�V�V�L�T�X�H�������O�H��
�W�H�[�W�H���G�H�Y�H�Q�X���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H�����G�H���O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H����le texte lu par son premier public) et se spécifie un 
nouveau rapport du lecteur au texte (lorsque celui-ci est précisément un classique) dans lequel la lecture 
est un travail. » (Chartier, Hébrard 2000, p. 264). 

 

On insiste dès 1938 su�U�� �O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶exercice aux plus jeunes élèves scolarisés 

dans �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�\�F�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V les EPS, le point de vue 

historique doit ainsi être délaissé dans les deux premières classes ainsi que les textes les plus 

anciens :  

 

« Ce qui importe�����F�¶�H�V�W���G�H���F�R�P�P�H�Q�F�H�U���S�D�U���O�H�V���W�H�[�W�H�V���O�H�V���S�O�X�V���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���O�H�V���S�O�X�V���S�U�R�S�U�H�V���j��
�O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���� �F�¶�H�V�W-à-dire par des morceaux concrets, pittoresques, de caractère descriptif ou 
narratif. �&�¶�H�V�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �G�X�� �;�,�;e siècle et du XXe �V�L�q�F�O�H�� �T�X�¶�R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �G�H��
pages répondant à cette exigence.»49 

 

L�H���S�O�D�L�V�L�U���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���S�U�p�V�H�Q�W�p���F�R�P�P�H���X�Q���E�p�Q�p�I�L�F�H���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���G�Rit 

�S�U�p�V�L�G�H�U�� �D�X�[�� �F�K�R�L�[�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�H��sélectionnent les enseignants, celles-ci doivent être à la 

por�W�p�H���G�H�V���p�O�q�Y�H�V���� �,�O���R�U�L�H�Q�W�H���D�L�Q�V�L���O�H�V���p�O�q�Y�H�V���O�H�V���S�O�X�V���M�H�X�Q�H�V���Y�H�U�V���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���O�H�V���S�O�X�V���U�p�F�H�Q�W�H�V�� 

Nous verrons que cette double attention sera partagée par les prescripteurs du collège unique, 

�V�R�X�F�L�H�X�[�� �G�¶�R�I�I�U�L�U�� �X�Q�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �D�G�D�S�W�p�� �j�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V�� �V�R�U�W�D�Q�W du primaire. Néanmoins, 

�O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���W�H�[�W�H�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���W�R�X�M�R�X�U�V���X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�H���P�R�G�D�O�L�W�p���G�H��

�O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V pour les prescripteurs de 1938 : 

 

« �3�R�X�U�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �V�R�L�W�� �X�Q�� �H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�H�� �I�R�U�P�Dtion, elle doit satisfaire au moins à deux 
exigences �����W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���D�X���F�R�Q�W�D�F�W���G�¶�X�Qe personne perçue à la fois comme étrangère et comme 
modèle �����F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���D�X���W�H�[�W�H���T�X�L���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���X�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���G�H���V�D�F�U�D�O�L�W�p���T�X�L�����G�¶�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���I�D�o�R�Q����
m�H�W�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� ���K�R�U�V�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�W�H������ �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �U�H�P�S�O�L�H�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H : 
�O�¶�p�O�q�Y�H�� �G�R�L�W�� �p�S�U�R�X�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �r�W�U�H���� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�D��
�S�H�Q�V�p�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�I�I�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �/�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �H�V�W�� �L�P�S�O�L�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �T�X�¶�R�Q�� �D�V�V�L�J�Q�H�� �j��
�O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q �����S�U�R�Y�R�T�X�H�U���O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q�� » (Chartier, Hébrard 2000, p. 266). 

 

Intéressons-nous �j�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �D�X�� �4�X�p�E�H�F�� �H�W�� �j�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H��la France sur ce pays 

�M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V������������ 

                                                 
49 �0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H����Instructions du 30 septembre 1938, Paris : Vuibert, p. 65 cité dans 
Chartier, Hébrard 2000, p. 265. 
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�����������/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X��français au se�F�R�Q�G�D�L�U�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���D�X���4�X�p�E�H�F���M�X�V�T�X�¶�j��

1969 �R�X���O�¶�R�P�E�U�H���G�X���P�R�G�q�O�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�� 

 

Entre 1760 et 1810, une grande partie des religieux retourne en France si bien que le 

�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�F�R�O�H�V�� �G�L�P�L�Q�X�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �V�H�� �G�p�W�p�U�L�R�U�H�� �D�O�R�U�V�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�D��

population triple passant de 60 000 à 160 000. Par la suite, une série de mesures relance 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �P�R�L�W�L�p�� �G�X�� �;�,�;e �V�L�q�F�O�H���� �/�¶�e�J�O�L�V�H�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �V�R�Q��

�H�P�S�U�L�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �&�D�Q�D�G�L�H�Q�V�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V���� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V��

vie�Q�Q�H�Q�W���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���D�X���4�X�p�E�H�F���H�W���V�H���F�K�D�U�J�H�Q�W���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����/�D���)�U�D�Q�F�H���I�R�X�U�Q�L�W���O�H�V���P�D�Q�X�H�O�V :  

 

« La présence de la France, qui se manifeste à travers le personnel enseignant et le matériel 
pédagogique, laisse croire que la pédagogie du français dans le Québec du XIXe siècle était assez 
proche de ce qui se pratiquait dans la mère patrie » (Simard 1997, p. 21) 

 

La langue et la littérature françaises vont peu à peu dominer et remplacer 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���+�X�P�D�Q�L�W�p�V���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� 

�/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �D�X�� �6�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �D�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�L�Q�F�X�O�T�X�H�U�� �X�Q�H��

�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�O�H�����G�H���I�R�U�P�H�U���O�H���M�X�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�D�I�I�L�Q�H�U���O�H���J�R�€�W���G�H�V���p�O�q�Y�H�V���T�X�¶�L�O���D�F�F�X�H�L�O�O�H����

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�����,�O���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�H�X���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���I�U�D�Qçais.  

 

 

2.3.1. �/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H 

 

�/�H���P�R�G�q�O�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���D���G�R�P�L�Q�p���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���T�X�p�E�p�F�R�L�V���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V�������������H�Q��

prônant la vénération des textes des grands écrivains de la mère-patrie, leur français 

représentant un modèle à imiter, et en les replaçant dans un contexte historique. Tout nous 

conduit à penser que les Fables et Les Aventures de Télémaque ont été sélectionnés par les 

enseignants québécois. 

Comme en France, les textes littéraires représentent les supports exclusifs des cours de 

français, ils �V�R�Q�W�� �H�Q�V�H�L�J�Q�p�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�,�;e siècle, la 

�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���p�W�D�Q�W���D�V�V�L�P�L�O�p�H���j���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���S�U�p�F�H�S�W�H�V���V�X�U���O�¶�D�U�W���G�¶�p�F�U�L�U�H�����/�H�V���W�H�[�W�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W��

�G�H�V���P�R�G�q�O�H�V���j���U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���T�X�L���R�I�I�U�H�Q�W���D�X�[���p�O�q�Y�H�V���G�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���Ht de style. 
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�¬���S�D�U�W�L�U���G�H�������������H�W���M�X�V�T�X�¶�j���������������O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���U�K�p�W�R�U�L�T�X�H���H�V�W���S�H�X���j���S�H�X���U�H�P�S�O�D�F�p�H���S�D�U��

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���T�X�L���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�H���S�R�V�W�X�O�D�W���T�X�H���O�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V���H�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W��

les reflets de leur époque et privilégie le contexte et �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�X�� �G�p�W�U�L�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H��

interne du texte. Les élèves « devaient plutôt assimiler les caractéristiques des époques et des 

�P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�����H�W���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���O�H�X�U�V���W�U�D�F�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���H�[�W�U�D�L�W�V���T�X�¶�L�O�V���D�Y�D�L�H�Q�W���j���F�R�P�P�H�Q�W�H�U�� » (Simard 

1997, p. 33). �/�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Qt littéraire du Québec, antérieur aux années 1960, peut être 

qualifié de « traditionnel �ª���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���L�O���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�¶�H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�V�P�H�����F�¶�H�V�W-à-dire que 

�V�R�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�L�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�U�� �H�W�� �G�H�� �P�p�P�R�U�L�V�H�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�� �H�W�� �O�H�V��

époques e�Q�� �L�Q�V�L�V�W�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �p�F�U�L�Y�D�L�Q�V���� �O�D�� �O�L�V�W�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���� �O�H�V��

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �J�H�Q�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�H�V�� �W�K�q�P�H�V���� �G�H�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�V��

mouvements reconnus comme marquants (Simard 1989, p. 70-71). Des notices biographiques, 

de�V���U�p�V�X�P�p�V���H�W���G�H�V���H�[�W�U�D�L�W�V���U�H�P�S�O�D�F�H�Q�W���O�H���S�O�X�V���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V�����,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W��

nullement de former les élèves à la création littéraire ni de les faire réagir.  

 

 

2.3.2. Des valeurs distinctes du modèle français 

 

Les aspects moraux et idéologiques exercent une grande influence dans les deux pays 

qui partagent des enseignements littéraires assez semblables. Néanmoins les prescripteurs 

�T�X�p�E�p�F�R�L�V�� �U�H�M�H�W�W�H�Q�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �3�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �D�X�� �;�;e 

�V�L�q�F�O�H���F�D�U�����M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V �������������O�¶�e�J�O�L�V�H���F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���T�X�L���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j���J�p�U�H�U���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����Y�H�L�O�O�H��

�j�� �Q�H�� �J�D�U�G�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�V ; seront ainsi écartés des 

�F�R�U�S�X�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V�� �9�R�O�W�D�L�U�H���� �%�D�X�G�H�O�D�L�U�H���� �6�D�U�W�U�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �/�H�V�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�V�� �T�X�L��

v�L�Y�H�Q�W���D�X���4�X�p�E�H�F���Q�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�Q�W���G�R�Q�F���Q�X�O�O�H�P�H�Q�W���G�H���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���5�p�S�X�E�O�L�F�D�L�Q�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H��

�T�X�L���H�[�F�O�X�W���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q���H�W���O�D���U�H�P�S�O�D�F�H���S�D�U���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���P�R�U�D�O�H���T�X�H���O�¶�R�Q���T�X�D�O�L�I�L�H�U�D���S�O�X�V���W�D�U�G���G�H��

« laïque ». Se pose la question de la littérature québécoise : des auteurs locaux ont-ils été 

introduits dans les programmes �"���-�X�V�T�X�¶�j���O�D���G�L�V�S�D�U�L�W�L�Rn des collèges classiques du Québec en 

�������������O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���Q�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�H���T�X�H���O�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

québécoise est reléguée au second rang, jugée comme inférieure par les éducateurs et les 

intellectuels. 

�/�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �F�H�Q�W�U�p�� �V�X�U�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H����

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �p�W�D�L�H�Q�W�� �O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �°�X�Y�U�H�V�� �D�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������

Un changement v�D���V�H���S�U�R�G�X�L�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�H�������������T�X�L���Q�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�R�Q�W���S�O�X�V���O�D���S�U�L�R�U�L�W�p��

�D�X�[���W�H�[�W�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����$�E�V�H�Q�W�H���G�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�H���������������O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H��



 168 

culture québécoise apparaît dans les programmes à partir de 1969 ; les auteurs québécois vont 

dorénavant concurrencer les classiques français. La littérature a alors une valeur patriotique et 

morale car elle tente de susciter chez les jeunes la vénération des écrivains qui forment leur 

communauté linguistique. 

 

 

CONCLUSION 

 

Depuis la fin du XIXe siècle j�X�V�T�X�¶�D�X�[ �D�Q�Q�p�H�V���������������O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���V�H��

�O�L�P�L�W�H���j���T�X�H�O�T�X�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�H�U�o�X�H�V���F�R�P�P�H���G�H�V���© classiques » avec pour objectif de transmettre 

aux élèves un patrimoine culturel à vénérer : �O�L�U�H���X�Q���W�H�[�W�H���F�¶�H�V�W���D�S�S�U�H�Q�G�U�H���j���O�¶�D�G�P�L�U�H�U���W�Dnt sur 

le plan esthétique que sur le plan moral, en France comme au Québec. D�H�X�[���°�X�Y�U�H�V���S�R�X�U���O�D��

jeunesse dominent ainsi les Programmes de tous les enseignements secondaires français, 

�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�� �V�L�q�F�O�H : les Fables de La Fontaine et Les Aventures de Télémaque de 

Fénelon. Ce sont des « classiques » dans tous les sens du terme : �°�X�Y�U�H�V�� �G�X�� �*�U�D�Q�G�� �6�L�q�F�O�H����

�S�p�U�L�R�G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H���O�¶�D�S�R�J�p�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���H�W���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�Hs, qui �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W��

des Classiques grecs et latins���� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �H�W�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H 

référence dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. Si les prescripteurs les ont 

in�W�U�R�G�X�L�W�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�O�D�V�V�H�V�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q���S�U�H�P�L�H�U���O�L�H�X���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�Hs ont été écrites pour un 

enfant mais parce que, composées �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �/�R�X�L�V�� �;�,�9�� �F�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��non 

destinées à la jeunesse qui les accompagnent au sein des listes, elles incarnent une certaine 

perfection. �2�U�����H�Q���U�H�V�W�U�H�L�J�Q�D�Q�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���j���G�H�X�[���W�L�W�U�H�V��bien identifiés qui sont par 

�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��reconnues, les programmes se situent dans une perspective 

ségrégationniste qui limite la littérature à sa « sphère de production restreinte »50. La 

�S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���V�p�J�U�p�J�D�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H���U�H�O�q�Y�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q��« intensive de la lecture » qui repose sur 

un corpus « fermé, déjà maîtrisé dont on ne sort pas et qui occupe tout le champ. » (Gervais 

B. 1996, p. 25). Selon Roger Chartier, historien de la culture du livre, la lecture « intensive » 

ou « traditional literacy �ª���G�R�P�L�Q�H���O�¶�(�X�U�R�S�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���V�H�F�R�Q�G�H���P�R�L�W�L�p���G�X���;�9�,�,�,e siècle :  

 

« �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �V�¶�\�� �W�U�R�X�Y�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�� �j�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �S�H�X�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� ���O�D�� �%�L�E�O�H���� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �S�L�p�W�p����
�O�¶�D�O�P�D�Q�D�F�K������ �T�X�L�� �S�H�U�S�p�W�X�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �R�X�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �I�R�U�P�H�V���� �T�X�L�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V��
succ�H�V�V�L�Y�H�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V » (Chartier R. 1993, p. 89). 
 

                                                 
50 �6�H�O�R�Q���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���3�L�H�U�U�H���%�R�X�U�G�L�H�X�������������������© Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences 
sociales n° 89, p. 3-46. 
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�&�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �Oe modèle intensif qui semble dominer �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H��

antérieur à  1960 �S�X�L�V�T�X�H���O�¶�°�X�Y�U�H de Fénelon comme celle de La Fontaine sont données à lire 

�G�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�� permettant à plusieurs 

�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�p�O�q�Y�H�V�� �G�H��partager �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �O�Xes, relues, 

étudiées et mémorisées tout au long de leur scolarité. Dans cette conception ancienne,  

 

« la lecture est révérence et respect pour le livre, �S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���U�D�U�H�����S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���F�K�D�U�J�p���G�H���V�D�F�U�D�O�L�W�p����
�P�r�P�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �S�U�R�I�D�Q�H���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �&�H�W�W�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �L�Q�W�H�Q�V�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �O�¶�H�I�I�L�F�D�F�H�� �G�X��
livre, dont le texte devient une référence familière, dont les formules façonnent les manières de penser 
�H�W���G�H�� �G�L�U�H���� �8�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�W�W�H�Q�W�L�I�� �H�W���G�p�I�p�U�H�Q�W���O�L�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U���H�W���F�H�� �T�X�¶�L�O���O�L�W���� �L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Q�W���G�D�Q�V���V�R�Q���r�W�U�H�� �O�H�� �S�O�X�V��
intime la lettre de ce qui a été lu » (Chartier Roger, p. 89-90).  
 

�'�D�Q�V���O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����O�H���O�L�Y�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�U�L�Y�L�O�p�J�Lé �Q�L���O�¶�°�X�Y�U�H���L�Q�W�p�J�U�D�O�H mais 

le texte court, le « morceau choisi »���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �H�[�H�U�F�L�F�H�� �T�X�L�� �G�R�P�L�Q�H��

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���,�,�,e République et qui est conçu comme explicitation 

du sens littéral, proche de la traduction ���� �O�¶explication de textes. Expliquer les textes doit 

permettre de transmettre une formation morale mais également une formation civique. 

On insiste ainsi sur le fait que la littérature représente un bien national, susceptible de 

rassembler tout un peuple autou�U�� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�Q�J�X�H���� �G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V��

humanistes �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �M�H�X�Q�H�V�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�R�O�L�G�H�U��

�O�¶�X�Q�L�W�p���G�H���O�D���Q�D�W�L�R�Q���� �/�L�P�L�W�H�U���O�H���F�R�U�S�X�V���V�F�R�O�D�L�U�H���j�� �T�X�H�O�T�X�H�V���W�H�[�W�H�V���D���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q��

morale et culturelle. �&�¶�H�V�W également guidés �S�D�U�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�L�Q�F�X�O�T�X�H�U�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V��

patriotiques et morales aux jeunes générations que les prescripteurs québécois vont à partir de 

1969 introduire des textes �G�¶�D�X�W�H�X�U�V��québécois et commencer à délaisser les classiques 

français. 

�(�Q�� �F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �G�H�X�[�� �°�X�Y�U�H�V�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�H�V, �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�H�U�o�R�L�W�� �Oa littérature 

�F�R�P�P�H���X�Q���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���F�X�O�W�X�U�H�O���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���S�R�X�U���D�I�I�L�Q�H�U���O�H���J�R�€�W des élèves :  

 

« Comme les textes proposés sont jugés de facto �S�D�U���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���V�F�R�O�D�L�U�H���F�R�P�P�H grands et importants, 
�O�¶�p�O�q�Y�H���Q�¶�D���S�D�V���j���O�H�V���p�Y�D�O�X�H�U���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�����L�O���G�R�L�W���O�H�V���D�V�V�L�P�L�O�H�U���H�W���U�H�S�U�H�Q�G�U�H���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q��
qui les légitime et les consacre. » (Simard 1997, p. 77).  
 

Est ainsi exclue une grande partie du champ de la littérature pour la jeunesse, 

essentiellement romanesque, qui pourtant �V�¶�H�V�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H��au XIXe siècle parallèlement à 

�O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H. Sont  jugés in�G�L�J�Q�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �L�Q�V�F�U�L�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V��les 

�J�H�Q�U�H�V���P�L�Q�H�X�U�V���F�R�P�P�H���O�H���F�R�Q�W�H���R�X���O�H���U�R�P�D�Q���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�X���F�R�U�S�X�V���G�H�V���°�X�Y�U�H�V��

de littérature pour la jeunesse, �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H I���� �4�X�¶�H�Q�� �H�V�W-il à la fin 
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