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Summary: Jean de La Fotztaitze 's adaptations of Aesop's fables have become 
a vital part of the French granznzar schools' curriculum and a fundanzental 
eletnent of the culture of every Francoplzone. In that light the author examines 
how La Fontaine's best-known fable, "The cicada and the ant," has been 
adapted or parodied by authors, journalists, publicists, and cartoonists, and 
how the nzoral of this story has been nzodified and subverted. 

Une des particularitts del'tcriture postmoderne n'estpas tant de s'autoreprtsenter 
que de proposer de nouveaux codes et de transformer les genres consacrts. En 
gros, la tendance litttraire observte, ici et 18 en Occident, bouscule les formes 
traditionnelles, introduit un effet de halo sinon d'tcho entre les oeuvres, rapaille 
des formes plus anciennes, voire ntgligtes et leur donne un lookcontemporain. 
Les fables d'origine tsopique, bonifites en France par J. de LaFontaine dans ses 
Fables (1668), oeuvre qui a connu depuis sa premikre publication deux mille 
rttditions, n'tchappentpas i ce  vaste mouvement depostmodernisation d'autant 
plus que les fables, du moins celles de La Fontaine, ont suscitC dans le monde 
scolaire jusqu'8 tout rtcemment une attitude rtvtrencieuse, assortie d'hommage 
pour les textes, jugts sacrts par la tradition litttraire. Ce genre, d t j i  identifiable 
dans des tablettes babyloniennes vieilles de cinq mille ans, est arrivC i maturitk 
en Grbce vers 400 avant notre bre, avec le recueil attribut i ~ s o ~ e .  

J'ai retenu dans cette vaste optration de recyclage des oeuvres ntgligtes 
depuis plus de trente ans par l'institution scolaire, les fables. Ces rtcits, 
considCrCs comme des contes, sont une forme de discours litttraire et comme 
tout discours, ils peuvent Etre rapportts 8 un ensemble coherent de savoirs 
partagCs. De plus, "les fables peuvent Etre considtries cornme un microcosme 
du langage ordinaire, car elles rtvblent les sous-entendus, les insinuations, les 
non-dits des communications ritualistes" (Pouliot, 1987, p. 17). Les caricaturistes 
de la presse tcrite se referent rtgulibrement aux fables de La Fontaine pour 
synthttiser en quelques traits des situations politiques. Dans cet esprit, le journal 
Le Devoir apubliC Le li2vre et la tortue de Sauer (1992,26 mars, p. A-8), Aprks 
le likvre et la tortue, voici la grenouille et le boeuf de Chapleau (1993,4 juin). 

A la fin de la dtcennie quatre-vingt, la compagnie ttltphonique Bell Canada 
a tlabort un programme de promotion d'optimisation des communications, 
cenirt sur cies I'abies pastichtes comme cette moraiirt: "Rien ne sen cie courir, 
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Le likvre le sait bien, Si I'on peut se rtunir en criant lapin". Ailleurs, dans la 
chronique Lettres des lecteurs, I'tcrivain D. Gagnon, illustre par une fable sa 
disapprobation des dtcisions, prises par le Ministre Bourbeau (Le Devoir, 28 
ftvrier 1989). La cigale devenue vieille dtnonce, sous forme d'apologue 
versifit, les problkmes de pauvrett des femmes qui ont Clevt des enfants sans 
aller sur le march6 du travail. 

Mon propos est d'exarniner les strategies discursives retenues par des auteurs 
qui s'adressent B des jeunes comme Bennett, Ray et Gotlib, pour recycler au goGt 
du jour des fables, rendues ctRbres par Jean de ~a Fontaine dont La cigale et la 
fourmiqui servirade texte de reference. L'objectif d'une telledtmarche est defaire 
ressortirlesenjeux sociauxet6conomiques sous-jacents auxtrois fables transformtes. 

Je dtcrirai d'abord les principales marques formelles de la fable, telles 
qu'elles ont t t t  transmises principalement par le fabuliste La Fontaine. Puis, 
j'examinerai les transformations subies par I'hypotexie chez les trois auteurs, 
pour finalement mettre en relief les vistes, poursuivies par les mutations 
gtntriques observtes en termes de discours social. 

L' approcheretenueempruntedes schkmes conceptuels issus delanarratologie 
(Genette, 1982 et Petitjean, 1984), et s'inscrit dans le sillon de la sociocritique, 
afin de "voir comment un texte litttraire compose et dialogue avec les tnoncts, 
les discours, les images pour lesquels une socittt se reprtsente B elle-m&me les 
faqons dont elle lit son passt, dont elle dispose de ce qu'elle croit &We, dont elle 
se projette dans I'avenir" (Popovic, 1994, p. 84). 

PsolCgom6nes historiques 

En guise de prtambule, j'aimerais souligner le fait que les tltments historiques 
auxquels je fais allusion sont des proctdures d'objectivation qui n'excluent pas 
une lecture in vivo des fables. En 1663, La Fontaine Ccrit ses premikres fables 
au moment oh le genre litttraire est sur le point de disparaitre. C'est d'abord par 
goGi que La Fontaine se met B tcrire des fables, car eiies iui permeiieni de meiire 
en pratique quelques qualitts artistiques, dont la nouveautt, la brikvett et la 
varittt. Elles lui servent tgalement de paravent contre lacensure, carqui oserait 
accuser d'immortalitt un fabuliste qui se pose en simple traducteur d'8sope et 
comment la censure accuserait-elle d'engagement subversif et antimonarchiste 
un conteur grivois et superficiel, si amusant? 

Sur le plan formel, tout en s'inspirant surtout des fabulistes ~ s o ~ e ,  Phkdre, 
Babrios, Horace, Stnkque, Plutarque, Avianus et bien d'autres, I'auteur crte 
avec ses 242fables un genre nouveau qui tvoluerade 1663 B 1693. Pour ce faire, 
il conservera les principales caracttristiques tsopiques: instruire par la morale, 
en contant habilement ce qui se passe de son temps, sous le mode satirique. 

En fait, sous ses dehors animaliers, la fable a pour principale caracttristique 
de raconter une histoire courte, limitte j. un seul tpisode et mettant en sckne deux 
n ~ r c n n n n u ~ c  - - - - - - - - -D - - n 1 1  - - PIES. r ) ' ~ g  p~jntdp vfle ~mc tu rd ,  CPS C Q ~ ~ S  s ' qp~ren t~n t  a?! 
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de la mise en place d'une strattgie interactionnelle) est associt le risque de voir 
cette collaboration refuste, et refuste par 12-m&me la ltgitimation de l'objet de 
discours" (Roulet et al., 1984, p. 204). Cette initiative n'atteint pas l'effet 
escomptt, compte tenu de la rtaction de la fourmi au vers 17. En regard de la 
rtponse obtenue, sous forme de question, la cigale collabore, en rtpondant aux 
vers 19-20, tout en cherchant B mtnager la fourmi, d'oh le (ne vous dtplaise), 
B la fin du vers 20. Malheureusement pour la cigale, cette dernibre tentative se 
solde par un refus implicite de la fourmi, aux vers 21-22, mettant ainsi un terme 
21 l'interaction. 

En somme, cette fable illustre Bla surface du texte, les bienfaits de l'tconomie 
et de la prtvoyance, incarnte par la fourmi. Cependant, en dtpit de ce qui est dit, 
ce qui est montrt par les actions et les interactions des personnages, c'est plut8t 
le caractbre sympathique et miserable de la cigale et la durett et la mesquinerie 
de la fourmi sa voisine. 

La sauterelle et la fourmi ( ~ s o ~ e ,  fable adaptbe par Bennett) 

Cette fable en prose est extraite du recueil Le renard qui avait la queue coupke 
et autres fables (1979). Dans l'ordre d'apparition, cette fable est la sixibme des 
dix-sept que le livre comprend. On y trouve un titre, trois paragraphes dont une 
partie narrte (L. 1-7) et deux parties dialogutes: la riposte de la sauterelle (L. 8- 
12) et la rtplique de la fourmi (L.13-16). Ltgbrement en retrait, le mot moralitt 
surgit, suivi de la morale qui couvre prbs de deux lignes (L.17-18). 

En situation dialogique, les personnages ripostent et rtpliquent. La sauterelle 
cherche B nuancer l'opinion de la fourmi B l'aide de trois arguments qui mettent en 
relief son activitt estivale. Ce B quoi la fourmi rtpond en utilisant un argument 
d'autoritt en tmettant un ordre sans recourir Bl'imptratif, car il est Cnonct au futur 
(L. 14: vous passerez, L. 15: vous danserez), dont la sauterelle peut dtduire un acte 
directif. Le discours tenu entre les deux protagonistes en est un de ntgociation. La 
sautereiie riagit au refus indirect de ia fourmi, formuit aux iignes 5-6-7, en 
argumentant. Cette argumentation est introduite par (mais) B la ligne 8, connecteur 
contre-argumentatif. Dans cet tchange, il entretient une relation de contradiction. 
Celle-ci se voit amplifiCe B la ligne 10 par "tandis que" qui introduit un nouvel 
argument, surajoutt au premier. Cette initiative de la sauterelle suscite la rtaction 
dtfavorable de la fourmi, aux lignes 13-16, qui c16t l'tchange. 

Cette fable se situe dans le prolongement de La cigale et la fourmi et en 
partage les m&mes macropropositions (orientation, complication, dtroulement, 
rtsolution). Cependant Bennett a transform6 la psychologie des personnages, 
les lieux de l'action et les propos des protagonistes. Ces transformations de 
l'hypotexte (texte 1) sont donc visibles au niveau du cadre gtographique. Elles 
se retrouvent au niveau de la transditgttisation, pour reprendre la terminologie 
de Genette (1982). Le r61e thtmatique des personnages, soit le niveau de la 
trans$hCmztisaf =n, s CgGement ttt t.zr?sfcr=t etmc)difiC er? p~tie. P.- eueznlp r--7  
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la cigale est remplacte par la sauterelle et la fourmi est qualifite 8 la fois d'avare 
et d'tgoikte. Ce proctdt, Genette l'appelle la transvalorisation. En accord avec le 
nouveau statut psychologique et social des personnages, les dialogues se trouvent 
transformts. Dans la fable de Bennett, la sauterelle neprometplus derendre le grain 
prCtt, mais cherche hjustifier son ernploi du temps par lerecours 811argurnentation. 

En termes argurnentatifs, ce qui se dtgage de cette fable, c'est qu'en chantant 
la sauterelle a contribut 8 accroitre la productivitt de la fourmi puisqu'elle lui 
a transmis l'tnergie ntcessairepour stocker ses grains, avant l'hiver. En somme, 
c'est indirectement grdce 8 la sauterelle si la fourmi peut dtsormais btntficier 
d'autant de vivres, de telle sortequelasauterelledevrait lui enCtrereconnaissante. 

La cigale et la fourmi (Hkl&ne Ray, Clzercke souris pour garder cltat) 

Cette histoire est en interrelation textuelle avec la fable de La Fontaine d'abord 
par le titre, puis par les personnages et les citations versifites (Nuit et jour, 8 tout 
venantje chantais, ne vous dtplaise), (J'en suis fort aise). La resemblance avec 
l'hypotexte s'arrCte 18. En fait, la distance discursive s'installe dbs que la 
narratrice raconte, cornrnente et tvalue. (Voilii: c'est l'histoire d'une jolie petite 
cigale) dont la voix est marqute d'un Je explicite (je suis sire) ou encore (Ces 
deux-vers 18, je les ai retenus, tellement je les aime ...). 

La prtsence d'une narratrice intraditgttique rompt brutalement avec la 
tradition litttraire, puisqu'elle rnartble du dtbut 8 la fin la trame discursive 
d'interventions cornmenttes. Les traces Cnonciatives, jugements et opinions de 
lanarratrice, seretrouvent comme les modalisations (Helas!) ( m h e p a s ) ,  (tout 
de m@me), (Et vlan, elle lui claque la porte au  nez) et les diverses Cvaluations 
axiologiques tant positives (une jolie petite cigale), (la petite cigale) que 
negatives (vilaine bique de fourrni), (elle est radine), (toute maigrichonne et 
toute marron (...) une petite voix du nez). Au plan discursif, l'ensemble des traces 
subjectives qui traversent cette histoire dtnoncent explicitement non seulernent 
ia rboiution vioiente du confiit, teiie que reveiee par ia fourmi (Vous chantiez, 
"j'en suis fort aise"), mais insistent surtout sur le caractbre irrtvocable de la 
cl8ture. (Et ces mots-18, ils sonnent dur et mechant (...) Et vlan! elle lui claque 
laporte au nez) mais tgalement le manque d'entr'aide, voire de gtntrositt "mais 
tout de mCme, elle aura pas le coeur de me laisser rnourir de faim". 

En dtpit de traits cornmuns avec l'hypotexte, cette fable s'en distancie par la 
forme, par la prtsence d'une narratrice enfant et dtnonce non la negligence de 
la cigale mais surtout la durett de la fourmi et son intransigeance. Le point de 
vue priviltgit par l'auteur est celui d'une narratrice enfant qui s'insurge en toute 
naivete contre la bCtise des principes imrnuables, incarnte par la founni. 

La  cigale et la fourmi (Gotlib, Rubrique-2-brac, p. 70). 

Cette "amusante saynkte, inspirte de l'oeuvre du ctlbbre auteur cornique Jean 
delaFontaineY' (Gotlib, p. 70) comprendplus de trente cases et inscrit la ditgbse 
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dans un champ litttraire peu Itgitimt par I'institution litttraire comme I'est la 
bande dessinte. Outre les deux personnages principaux, la cigale et la fourmi, 
il y ales Dames du grand monde, IaLucarne-cerf-volant gendarme et la mouche. 
Le narrateur extraditgttique tvalue d'emblte I'activitt principale de la fourmi, 
soit (une occupation des plus futiles et-aux dires de beaucoup-fi6lant 
l'inutilitt), l'impact social et financier du spectacle de la cigale: (le numtro de 
la cigale fut un succks prodigieux), (et une belle rtussite financikre). 

Les actions, les interactions et les implications des personnages rtvklent les 
enjeux sociaux, associts au monde du spectacle et de la finance. Les rtftrences B 
la bourse (Allo! oui! La cornmande au boursier? Bon ... Qu'il m'en mette trois 
tonnes! Voyez aussi combien cote la brindille ce matin), (Fourmi et Cie, SociCtC 
anonyme. Capital 1OOOOOOOOOOOOOOOOOOO F) sont un des marqueurs de la 
transformation profonde de l'hypotexte. Au niveau de la transditgttisation, Gotlib 
prtsente dans ses planches une ditgkse difftrente de la version LaFontaine puisque 
l'histoire racontte se situe dans un milieu historique, gtographique et social 
difftrent. I1 s'agit du monde du spectacle avec la constellation du producteur, du 
manager, du cornrnanditaire, de la vedette. Cette bande dessinte est somme toute 
peu fidkle B l'hypotexte. Outre son intertextualitt par rapport B la fable de La 
Fontaine, elle met en sckne les Dames du grand monde, lamouche, IaLucarne-cerf- 
volant-gendarme. Au niveau de la transvalorisation, on assiste B une transformation 
du r6le thtmatique des personnages. La fourmi joue le r6le d'un producteur qui 
empoche la moitit des profits rtalists par la cigale, devenue pantomine. La 
transformation observte se situe au niveau interne et porte sur les dialogues 
tchangts entre les personnages en accord avec leur nouveau statut. (Tiens! Cette 
chkre cigale! Alors? ... Toujours B faintanter en braillant des inepties?!). Au plan 
externe de l'histoire, la transtylisation porte sur le mode d'tnonciation meme du 
texte. Le narrateur extraditgttique commente l'hypotexte et ce faisant, s'ancre 
dans un systkme de valeurs different. 

La trame tconomique se caracttrise par une exploitation de la force du travail. 
La fourmi et la mouche empochent 90 % des profits rtalists par la cigale. Le 
discours social est celui du capital (le travail), du profit et de l'exploitation de 
la force de travail: (Bien entendu, il prend 50 %, c'est normal. Moi, qui ne suis 
pas ton manager, je me contente modestement de 40 % ... Mais, tiens-toi bien ... 
Tout le reste est pour toi!). Au plan iconique, la rtussite financikre et le prestige 
sont symbolists par le cigare: (La cigale put s'acheter un cigare qu'elle fuma en 
songeant au passt), (Si elle me voyait avec mon cigare). 

Outre les transformations mentionntes, le texte de Gotlib introduit les 
relations transtextuelles suivantes avec le texte original, soit l'intertextualitt par 
les allusions aux parties dialogutes ou narrtes du texte de La Fontaine (Et 
pourquoi n'irais-tu pas crier famine chez la fourmi ta voisine? Bah! ... Tu sais 
bien qu'elle n'est pas preteuse! Ouais ... c'est 18 son moindre dtfaut); la 
paratextualitt dont l'affichage sur la porte de la compagnie qui en indique la 
raison sociale; I'architextualite par son appartenance a ia bande dessinee 
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(planches, cases, vignettes, bulles, phylactkres, plans, etc), et l'hypertextualitt, 
car il y a derive entre le texte de La Fontaine et la parodie de Gotlib. 

Mutations du discours social original 

En conclusion, dans un contexte d'tcologie litttraire postmoderniste, nous 
avons dtcrit les strategies discursives, d6ploytes par des auteurs contemporains 
pour recycler une forme particulikre de discours litt&raires, les fables. Ces discours 
sociaux, qualifies d'imaginaires-sociaux (Charandeau, 1984), ttmoignent de la 
maniere dont les pratiques sociales assocites B l'argumentation sont reprtsenttes. 
Que ces discours sociaux soient repris B leur compte par les revues satiriques, les 
caricaturistes, et la publicit6 sont assurtment des signes incontestables de leur 
valeur perlocutoire. En effet, les fables de par leur structure sont B classer parmi les 
textes argumentatifs, car elles visent B "faire croire de mieux faire agir" 
(Pouliot, 1984, p. 29). En fait, dks l'antiquitt, les fables ont represent6 une forme 
de discours B caractkre implicitement politique sous des dehors moralistes. 
D'ailleurs, je l'ai prtctdemment soulignt, La Fontaine s'est servi des fables 
c o m e  des paravents pour mieux critiquer le roi, tout en dissimulant ses intentions 
vtritables en destinant son line B son fils, le dauphin. 

Trois exemples de fables transformtes ont illustrt B la fois l'tclatement d'un 
type de discours longtemps dominant du moins dans le monde scolaire et ont 
marque chez Bennett, Ray et Gotlib la fin des certitudes formelles par le recours 
5 la bande dessinte comme lieu discursif, ou par de nombreuses irruptions du 
narrateur ou de la narratrice intradiegttique et finalement par une 
recontextualisation spatio-temporelle chez tous les auteurs ttudits. En sornrne, 
les transformations profondes identifites et dtcrites se situent au niveau de 
l'hypotexte pour reprendre la terminologie de Genette comme la 
transditgttisation, la transvalorisation, la transtylisation et introduisent des 
pratiques discursives et textuelles avec les formations discursives circulant en 
dn de si&c!e cornme1'~ppi~che managtiide qiii daiis l'exenipie choisi prend ies 
formes de l'extorsion et de l'exploitation consentie. 

Les fables retricottes, porteuses d'un discours social, donnent en quelque 
sorte la couleur de la "socialit6 du texte" (Popovic, opus cit.). Les fables Ctudites 
dtsacralisent les textes reconnus et contestent sous divers modes les valeurs 
vthicultes comme I'a fait la revue Safnrir en publiant sous forme de planche, 
"Les Fables" en huit cases. Cette parodie virulente de "La cigale et la fourrni" 
prtsente la cigale en "lead singer7' d'un band Rock7N'Roll et la fourrni en 
mafioso, affublt d'un tnorme cigare, gage de prosptritt tconomique (Da 
Fourmi Padrino), et ce faisant, force le lectorat B r6fltchir B des situations 
conflictuelles sous le mode satirique. Ainsi, dans ce dernier exemple, 
contrairement B La Fontaine, il ne s'agit plus d'illustrer la pr6voyance et 
l'tconomie proverbiale de la fourmi, mais plut6t de dtnoncer la durett et la 
perfidie d'un systkme d'exploitation. Les discours n e  sont plus centres sur 
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l'individu mais sur l'&tre social. 
En rtsumt, ce qui anime les fables Ctudites et transformtes, c'est leur force 

libtratrice qui refuse de se laisser dominer par la puissance imperialiste. Les 
strategies de contestation que j'ai identifites sont l'usage de l'intertextualitt 
ouverte 5 l'interdiscursivitt, les jeux de langage et une argumentation qui rompt 
avec les formes d'un genre ltgitimt depuis l'antiquitt. 

D'autres auteurs contemporains qui ont tfitt de la fable comme Attenborough 
(1982), Lionni (1986), Lobe1 (1980) et Ross (1983) renouent avec la tradition 
fabulique et exploitent en lerajeunissant ce genre millenaire, considtrt longtemps 
parles institutions scolaire et litttraire cornrne lieu de ladoxa. Actuellement, une 
des tendances observtes est que ce type de discours est pris en compte par des 
champs litttraires peu ltgitimes comme la caricature, la bande dessinte, car ils 
sont perqus comme des lieux de contestation de l'ordre ttabli. 
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