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Summary: According to Danielle Thaler, children's literature should not be defined only by its 
readership. She proposes instead three concurrent but concomitant definitions based on three 
"agents" -the publisher, the author, and what French sociologists call the academic and cultural 
institution. She concludes that if children's literature is now a legitimate p a t  of the literary heritage 
orcanon, it has yet to undergo aBaudelairean revolution, thus remainingin themeantime aliterature 
with a moral purpose or dimension that cannot elude censorship. 

RCsumC: Danielle Thaler remet zn question l'id&e selon laquelle lalitterature pour lajeunesse serait 
definie avant tout par le destinataire, c'est-&dire son public ou son lectorat. Elle examine trois 
definitions progressives representant chacune le point de vue de trois "agents differents", l'tditeur, 
l'auteur et l'institution scolaire et culturelle. D'aprks D. Thaler, si la production pour la jeunesse 
appartient maintenant en toute legitimitd au champ de la LittCrature, il n'en reste pas moins 
6galement vrai qu'elle n'a pas encore connu sa r6volution baudelairienne et qu'elle demeure avant 
tout morale, donc sujette en soi B la censure. 

La litttrature de jeunesse n'a acquis ses lettres de noblesse que rtcemment. Bien 
qu'elle a i t t t t  florissantedepuis leXIXbme sibcle enFrance, ce n'est qu'en 1958 
qu'un chapitre lui est consacrt dans 1'Encycloptdie de la Pltiade dans la section: 
litttrature marginale. En fait, elle jouit de I'engouement accord6 B tout ce qui est 
paralitttrature avec un L, Bla grande litttrature. Les temps ont donc changt et voici 
que cette litttrature considtrte auparavant c o m e  mediocre, rtservte B des 
tcrivains mtdiocres et en particulier des tcrivains f e m e s  fait maintenant l'objet 
d'ttudes, de thbses, de colloques, etc.. . . bref la voici quasiment institutionnaliste. 

Mais de quoi parle-t-on quand on parle de litttrature de jeunesse? On 
regroupe sous une m2me etiquette des phtnombnes litttraires qui n'ont pas 
grand chose B voir les uns avec les autres. C'est m&me ce caractbre htttroclite 
qui rend difficile toute veritable definition. En effet, qu' y a-t-il de cornmun entre 
Enid Blyton et Daniel De Foe? entre un livre d'images et un roman? entre un 
illustrt de bandes dessintes et un conte de Perrault? entre un documentaire et un 
texte de Ginette Anfousse? I1 ne viendrait B l'esprit de personne de ranger 
Cosmopolitan ou une revue sur le tricot, un livre de cuisine ou de bricolage j. cBtC 
de Gabrielle Roy ou de Guy des Cars, non que ces revues ni ces livres ne mtritent 
B I'occasion une etude, mais ce n'est tout simplement pas la m2me chose. C'est 
pourtant ce qui sepasse en litttrature de jeunesse, sous prttexte qu'il s'agit dans 
tous les cas d'tcrits destines aux enfants. 

La sptcificitt de la litttrature de jeunesse tient d'abord B ce destinataire, aux 
particularitts de ce destinataire. Celui-ci est l'objet de toutes les attentions, au 
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centre de toutes les intentions, chacun lui offrant ce qu'il juge Ctre le plus 
approprie pour iui. Et qu'est-ce qu'un jeune lecteur, si ce n'est un lecteur qui 
change? Ce qui le caracttrise le plus, n'est-ce pas justement cette mutation 
permanente qui le voit naitre comme lecteur, puis se dtvelopper et enfin 
atteindre 2 l'autonomie? C'est pourquoi les lectures enfantines n'ont rien 2 voir 
avec les lectures adolescentes, mCme si sous la chrysalide perce d t j i  Be papillon. 
Comment dbs lors ranger sous une mCme etiquette des phtnombnes aussi 
mouvants et difftrents? Comment construire une unitt sur une telle varittd? 

Le critbre du destinataire n'est mCme pas applicable 2 toutes les oeuvres qui 
constituent les fonds litttraire de jeunesse car le domaine, qu'on n'oserait 
appelerun genre, s'estabondamment nourrid'empruntsfaits2d'aes litttratures, 
essentiellement 2 ces litttratures que I'on dit parallbles. On peut dbs lors 
s'interroger sur une confusion qui rend toute apprehension du phknombne 
dtlicate: confusion entre lectures enfantines et litttrature enfantine, entre 
lectures des jeunes et Iiflt6rature de j e ~ ~ e s s c .  Chacfin en h i t  se refpre B des 
conceptions difftrentes de la litttrature de jeunesse, ne mettant pas la mCme 
chose sous la mCme etiquette. 

I. La littkrature de jeunesse ou le complexe de ProtCe (ou les multiples 
visages de la litttrature de jeunesse) 

I )  Quelle d6nonzination pour la "littirature de jeunesse"? 

De ces divergences, le nombre d'ttiquettes difftrentes rend bien compte. On ne 
s'en est pas toujours tenu au terme de "litttrature de jeunesse" et celui-ci ne fait 
pas I'unanimitt. Plusieurs expressions restent encore aujourd'hui en concur- 
rence et nous n'en dtnombrons pas moins de sept: "les livres de l'enfance", "les 
livres pour enfants", "les livres pourjeunes", "litttrature enfantine", "littdrature 
de jeunesse", "litttrature pour la jeunesse" (ou pour les jeunes) et la dernibre en 
date, "litttrature d'enfance et de jeunesse"'. Toutes n'ont pas eu la mCmefortune 
et certaines sont aujourd'hui anecdotiques mais laplupart d'entre elles alternent 
encore dans les ouvrages critiques les plus rtcents. Cette diversitt d'ttiquettes 
ttmoigne d'un malaise; elle suggbre des htsitations, esquisse les difficultts 
rencontrkes par la critique pour delimiter un territoire aux frontibres fuyantes. 
Deux grandes hesitations: la dtsignation de l'objet (livre ou litttrature?) et le 
choix du destinataire (enfant ou jeune?). 

Tous les rtcits ne sont pas des tcrits litttraires. Dire d'un tcrit qu'il relbve de 
la litttrature, c'est l'inscrire dans une longue tradition, c'est lui prCter, fut-ce 
temporairement, des exigences d'ordre esthdtique, une qualitt qui la distingue 
de la masse des livres qui limitent leur objet 2 la simple communication (comme 
dit si bien Le Grand Larousse), c'est se prtoccuper davantage de sa creation que 
de sa diffusion. 

Le choix du terme pour dtsigner le destinataire n'est pas non plus gratuit. I1 
s'agit d'ailleurs d'une tvolution rtcente qui date des anntes soixante2. I1 semble 
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que tout le monde se satisfaisait fort bien, auparavant, des termes "enfants" et 
-'enfantine". Pourquoi ieur avoir substirut ceux cie "jeunes" et de '-jeunesse"? 
Sans doute pour inclure dans la dtfinition les romans destints aux adolescents3. 
Robinson Crusoe' est-il un roman pour enfants ou pour adolescents? Et Jules 
Verne ne s'aborde pas vraiment avant douze-treize ans, un 2ge oh l'on htsite B 
appeler encore enfants ceux qui I'ont atteint. Par ailleurs, la dtmocratisation 
acctltrte de la scolarisation et l'accks d'un plus grand nombre au livre ont aussi 
profondtment modifit l'image du lecteur moyen, qui acckde plus tard 2 
certaines oeuvres. Si l'appellation de "litttrature de jeunesse" reflkte mieux la 
rtalitt, elle ne simplifie rien. Un coup d'oeil sur quelques enquiites de lecture 
montre que nous n'avons pas tous la miime conception de la jeunesse4. A quel 
Lge cesse-t-on d'&tre jeune? Et puis I'adolescence n'est-elle pas une ptriode de 
dkcouvertes et d'exptriences nouvelles, m&me en matikre de lecture: une 
ptriodede transitionentredeux litttratures, l'enfantineS etlalittkraturegtntrale. 
Les romans pour adolescents, souvent empruntts j. la littkrature populaire (pour 
adulte) ou dont 1'Ccriture les en rapproche fort, ont plus d'affinitts avec les 
genres et les romans pour adultes qu'ils n'en ont avec les romans pour enfants. 
Le genre policier et la science-fiction, dnns les m&mes collections, font autant 
d'adeptes chez les adolescents que chez les adultes. La preuve en est que les 
Cditeurs ont flair6 I'aubaine et se sont empressts de proposer les m&mes titres 
dans des collections pour les uns et des collections pour les autres. Tout ceci 
semble donnerraison BDenise Escarpit et BMireille Vagnt-Lebas qui consacrent 
indirectement lacoexistence de deux litttratures parallkles lorsqu'elles proposent 
comme titre 5 leur ouvrage critique La Litte'rature d'enfance et de jeunesse6. 

On peut considtrer que le terme de litttrature enfantine dtlimite un ensemble 
relativement homogkne. I1 n'est aucune oeuvre dite enfantine qui n'ait t t t  
conye  pour les enfants (B I'exception de contes defies d'antan). I1 n'en va plus 
de miime dks qu'il s'agit des adolescents dont le domaine IittCraire comporte 
aussi bien des romans tcrits pour eux et des romans Venus d'ailleurs 
(essentiellement de la littkrature populaire). En quoi ces derniers devraient-ils 
iitre considtrts comme ttant de jeunesse? 

2 )  Quelle de'fi~titiotz pour la littkrature de jeunesse? 

Si les dksignations ne se recoupent pas, leur ttude permet de dtgager trois 
dtfinitions de la litttrature d'enfance et de jeunessp qui, d'une part, vont dans 
le sens d'un resserrement progressif du domaine propost et, d'autre part, 
accordentlaprioritt B trois agents differents selon que l'on adoptelepointde vue 
de l'tditeur, de I'tcrivain ou de l'institution litttraire (etlou scolaire). 

a) LittCrature de jeunesse = tous les livres Cditts pour les enfants et les 
jeunes 

L'tditeur est ici le seul maitre du jeu, le seul j. choisir le destinataire ou pIut6t 
l'objet qu'il destine B son consommateur. Quoiqu'on en dise, l'tditeur vend des 
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livres, pas de la litttrature, mEme si celle-ci n'existerait pas sans lui. La 
multiplication des collections de jeunesse ne s'explique pas autrement que par 
laprise de conscience chez les Cditeurs d'un march6 rentable. Et ce march6 porte 
sur tout ce qui peut Etre consommC par les enfants et les adolescents. Car, c'est 
bien ici de consommation qu'il est prioritairement question, les stratkgies 
commerciales et le marketing ravalant le livre au rang de n'importe quel autre 
produit, I'emportent sur tout le reste. Position qu'il faut pourtant nuancer en 
distinguant les gros et les petits Cditeurs, les premiers s'intkressant surtout B la 
vente, les seconds s'impliquant davantage dans le renouvellement du livre pour 
enfants, notamment le livre d'images. 

La dhfinition qui prCvaut ici est la plus large qui soit puisqu'elle englobe tous 
les genres et tous les Ccrits CditCs dans des collections spCcifiques. Cela va du 
roman au documentaire. Cette 1ittCrature de jeunesse, c'est celle des catalogues 
jeunesse. Le seul critbre d'appartenance est celui de la publication dans I'une de 
ces collections. I1 siiffit cju'iiii oiiviage iiii uiie oeuvre iitttraire y soit annexCjej 
pour qu'il (ou elle) vienne gonfler le fonds de la bibliothkque pour enfants et 
adolescents. 

Si on adopte cette dCfinition, tout B la limite est donc susceptible de devenir 
de la litttrature de jeunesse. C'est ainsi qu'on trouvera en Europe dans les 
collections IittCraires (pour les distinguer des autres collections telles que 
documentaires, albums, etc.) Les Dix Petits N2gres d'Agatha Christie, Sa 
Majeste' des mouches de William Golding, Tartarin de Tarascon dYAlphonse 
Daudet, Le Roman de la momie de ThCophile Gautier, Le Scarabke d'or dlEdgar 
Poe. Cette simple Cnumtration montre de queile manibre les grandes maisons 
dlCdition se sont mues en entreprises de rCcupCration pour Ctoffer leur catalogue 
de jeunesse. Quant au pourquoi de ces rCcupCrations, il s'explique par la prise 
en considkration de trois facteurs: 

* (1) toute bonne stratkgie commerciale repose sur une Ctude de march6 qui 
dira ce qui est lu ou sera lu (c'est la raison qui explique la prCsence d'Agatha 
Christie); 

(2) elle tient compte des Cventuelles recommandations de l'un ou de 1' autredes 
prescripteurs institutionnalists (ce sont les programmes des tcoles qui justifient la 
presence d'Alphonse Daudet, de Thtophile Gautier ou d'Edgar Poe); 

(3) le troisikme facteur est, dirons-nous, thCmatique: on donne aux enfants 
des histoires d'enfants, et tout roman de l'enfance est menact de colonisation 
(ainsi en va-t-il pour le roman de Golding, et l'on voit dCjB le nez des directeurs 
de collections flairer dans la direction du Grand Meaulnes d7Alain Fournier et 
des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol; i quand I'annexion du premier 
volume d'A la recherche du tenzps perdu?) 

On retiendraI'htttrogCnCitC absolue de cettepremibre conception de IalittCrature 
de jeunesse qui regroupe B la fois tous les Ccrits destines aux jeunes et tous ceux 
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tditts dans des collections de jeunesse, quelles que soient leurs origines. On 
rtservera l'expression de "livres pour les enfants ou pour les jeunes" B cette 
conception tditoriale. 

b) Litttrature de jeunesse = toutes les oeuvres litttraires tcrites B l'intention 
des jeunes 

Cette nouvelle dtfinition a pour principal mtrite de projeter l'tcrivain sous les 
feux de la rampe et de redonner au crtateur un r61e primordial. Elle restreint 
d'abord le champ de la litttrature de jeunesse aux seuls genres reconnus comme 
litttraires. Les seuls points de dtsaccord concernent des genres sptcifiquement 
enfantins comme le livre d'images et la bande dessinte (du moins telle qu'elle 
s'avouait B l'origine). Faut-il considtrer ces genres qui jettent un regard du c6tt 
du texte et un regard du c6tt de l'image comme des genres litttraires? Pourquoi 
pas? I1 s' y manifeste souvent un tel souci d'ordre esthttique, une telle recherche 
d ~ _  1) q~,!itt qce des !i.rres d'imzges  dent ce qci se fzit de miecx dgns !e 
roman. Cette dtfinition priviltgie ensuite la dtcision que prend un tcrivain de 
s'adresser B de jeunes lecteurs. I1 s'agit 18 d'une litttrature qu'on peut qualifier 
d'intentionnelle. 

On en vient alors B considtrer comme auteurs pour la jeunesse tous les 
auteurs, et eux seuls, dont on peut affirmer qu'ils tcrivaient B l'intention des 
jeunes lecteurs. I1 reste B dtterminer sous quelles formes peut se manifester cette 
intention de manibre B lever toute ambigui'tt. 

L'idtal serait de disposer pour chaque tcrivain d'une dtclaration tcrite 
(prtface ou interview . . .) ou orale (interview radiophonique ou ttltviste) dans 
laquelle celui-ci exprime son intention d'tcrire pour les jeunes ou reconnait leur 
avoir consacrt une partie de son oeuvre. C'est la dtdicace B Lton Werth qui 
ttmoigne de l'intention qu'avait Saint-Exuptry de destiner Le Petit Prince B des 
enfants. Les lettres que la comtesse de Stgur adressait B son tditeur sont tout 
aussi claires. Mais il arrive parfois qu'on ait du ma1 Bfaire totalement crtdit aux 
dtclarations d'un tcrivain, voire que celles-ci se contredisent. Henri Bosco, qui 
publia toutes ses oeuvres chez Gallimard, qui ne disposait pourtant pas B 
I'tpoque de collection destinte aux enfants, affirme qu'il a tcrit L'Ane Culotte 
et quelques autres romans pourles enfants, allantjusqu' Bdtclarerqueles enfants 
avaient participt B la creation de ces oeuvres7, seulement cette declaration 
intervient plus de vingt ans aprbs la premibre publication de l'oeuvre (L'Ane 
Culotte date de 1937). Michel Tournier, lui, a multiplit les dtclarations 
contradictoires; si il a souvent refust avec vigueur l'idte qu'il Ccrivait pour les 
enfants, il n'en a pas moins sign6 un article dans Le Monde du 24 dkcernbre 1971 
dont le titre est on nepeutplus explicite: "QuandMichel Tournierrtcrit ses livres 
pour les enfants". Le contenu de l'article est tout aussi clair: il revient sur la 
genkse de Vetzdredi ou la Vie sauvage, l'idte de rtcrire Vendredi ou les Liinbes 
du Paczjique pour les enfants lui ttant venue au cours d'une rencontre avec des 
enfants. Lequel des deux Tournier faut-il croire? 
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I1 serait vain d'attendre cependant une telle declaration d'intention de tous les 
auteurs pour la jeunesse. Le titre de I'oeuvre dtsigne parfois son destinataire. 
Ainsi le premier recueil de contes d7Andersen porte le titre de Corztes pour 
er$ants (1835). Clemens Brentano avait dtjB adopt6 le mgme titre pour ses 
contes (Kinderrnarchen) et les frbres Grimm un titre similaire et tout aussi 
significatif (Kinder- und Hausm2irchen, 18 12). Les oeuvres du XVIIIbme sibcle 
et du dtbut du XIXbme n'ontjarnais hCsitt B afficher leur destinatdre dbs le titre: 
en France, Mrne Leprince de Beaumont publie son Magasin des erzfants, oh 
figure "la Belle et la BSte", en 1757, Stephanie de Genlis un ThCBtre B l'usage 
des jeunes personnes en 1779. 

A dtfaut de dtclaration Ccrite, la prepublication de I'oeuvre dans un journal 
ou une revue pour enfants ou adolescents suffit. Ce fut le cas pour Jules Verne, 
mais aussi pour Hector Malot (le Magasin dl~ducation et de Rkcrkatiorz dirigt 
par Hetzel) ... Les Nouveaux Contes de fkes de la comtesse de Stgur parurent 
d'aborc! dans Lr; Se.mi!ze des erlfants, tditte par Eachette. La premibre publi- 
cation dans une collection pourjeunes tient lieu de declaration d'intention, et les 
exemples sont nombreux. 

CohCrente, cette definition n'est cependantjarnais assumte jusqu'au bout par 
aucun critique parce qu'elle exclut des oeuvres qui font justement la gloire de 
la littiratwe de jeunesse: certains contes de fte dont ceux de Perrault, le 
Robinson Crusoe'de De Foe et les romans de Dickens. Mais, au fdt,  qui dtcide 
de I'appartenance de ces oeuvres litttraires B la litttrature de jeunesse? 

c) Litttrature de jeunesse = un choix d'oeuvres litttraires stlectionntes par 
l'institution litttraire 

Cette troisibme dtfinition rttrtcit encore davantage le champ litttraire de 
jeunesse. C'est un peu le nirvana de la litttrature enfantine et de jeunesse. Et 
toutes les oeuvres n'y ont pas accbs. Toute la critique participe, peu ou prou, B 
la conservation d'un patrimoine litttraire qui repose sur la distinction entre une 
production de masse plus ou moins tphtmbre et un choix d'oeuvres qualifites 
de "classiques pour la jeunesse". Bien peu d'tcrivains partagent cet honneur. 
Pour la litttrature franpise, le compte est vite fait. Tout tourne autour de 
quelques noms: Perrault, la comtesse de Stgur, Jules Verne, Hector Malot, 
Marcel Aymt, Antoine de Saint-Exuptry, Henri Bosco, auxquels on peut 
ajouter Mme d'Aulnoy, Mme Leprince de Beaumont, et, plus prbs de nous, 
Michel Tournier. Laplupart des noms citts ne le sont que pour une seule oeuvre. 
La seconde moitiC du XMbme sibcle et les premibres dtcennies du XXbme ont 
pourtant jet6 sur le marcht du roman pour enfants un nombre considerable 
d'auteurs qui ont hantt quelque temps des collections aussi prestigieuses que les 
Bibliothkques Rose et Verte. De ces fanthmes, il ne reste rien sinon parfois un 
nom qu'un critique ranime l'espace d'une citation, ou constcration suprgme, 
d'un article. Qui lit encore aujourd'hui Jules Girardin ou Ztndide Fleuriot" 11 
en est ainsi, dira-t-on, de toute la litttrature, B cette restriction prbs toutefois: trop 
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prtoccupte par le public auquel elle s'adresse, l'essentiel de la IittCrature de 
jeunesse se fond tres vite dans cette production de masse vouCe a ia disparition. 

Et l'on comprend fort bien Michel Tournier qui rtcuse tous les livres Ccrits 
Bl'intention des enfants, et refuse d'6tre assimilt B un auteur pour enfants m6me 
s'il apprCcie d76tre lu par des enfantsY. C'est que Michel Tournier n'accepte pas 
dY&tre rang6 aux c6tCs d'Enid Blyton. Et, comme l'ttiquette de littkrature de 
jeunesse pr6te 5 confusion, il refuse de I'endosser et s'oriente vers une double 
affirmation: premikrement, seule 1alittCrature existe, Jules Verne, Saint-ExupCry 
ou Lewis Carroll, c'est de la IittCrature, un point, c'est tout; deuxikmement, 
certaines oeuvres ont le privilkge de favoriser Cgalement la lecture enfantine. 
Michel Tournier en vient B prttendre que, de ses oeuvres, seules sont rtussies 
celles qui touchent aussi des enfants-lecteurs. I1 se rtclame d'un idCal litttraire 
dont les modkles ont pour nom Perrault, Kipling, London, La Fontaine, incar- 
nations les uns et les autres d'un art de raconter avec ~implicitt '~. 

En fait, cette conception recouvre !a cl_Cfiniti~n i!!ust_rCe au cl_&ut de notre 
expost. Elle est restrictive et fonctionne sur le modkle qui est celui de la 
litttrature gCnCrale. Mais lB encore, il s'agit d'une dCfinition qui affleure ici et 
1B sans jamais Etre assumCe totalement. Faut-il reserver l'expression de 1ittCrature 
de jeunesse B ce patrimoine de classiques pour la jeunesse? Une objection 
strieuse semble donner raison B Michel Tournier: quelle nCcessitC y a-t-il B 
dtfinir un patrimoine litttraire de jeunesse dans la mesure oh les tcrivains qui 
y acckdent n'icrivaient pas pour les enfants et continuent aussi d'i3tre lus par les 
adultes (citons Stevenson, Verne, Lewis Carroll dont les oeuvres sont rCgulihement 
tdittes dans des collections qui n'ont rien B voir avec la 1ittCrature de jeunesse"). 
Si I'on accepte cepoint de vue, lalitttrature de jeunesse sedilue dans unpatrimoine 
litttraire universe1 jusqu'8 cesser d'exister comme litttrature sptcifique. 

Si I'on jette un coup d'oeil du c6tC des lectures scolaires en France, on verra 
que tous ces noms figurent aux cGtCs de ceux de Molikre, MCrimCe, Flaubert, 
Chateaubriand, Hugo ... prouvant ainsi que les uns et les autres appartiennent 
finalement au m6me monde. 

Au nom de quoi dtciderait-on de faire des uns des auteurs pour la jeunesse, 
privilkge ou dtshonneur, c'est selon, qu'on n'accorderaitpas Bd'autres pourtant 
embarquts dans la m&me galkre? Ce n'est sGrement pas le fait d'hre lu par de 
jeunes lecteurs parce qu'ils le sont les uns et les autres. Par ailleurs, il est difficile 
de dCterminer l'impact de I'tcole dans le choix de ces lectures m6me si I'on peut 
penser que l'inttgration de Tournier et de De Foe dans les programmes scolaires 
estpeut-&trele meilleur moyen de dttournerles jeunes lecteurs deces deux oeuvres. 
Onremarquecependantqu'historiquementl'introductiondeDeFoeetde Stevenson 
parmi les auteurs du programme vient de ce qu'ils ttaient dCjB lus par les enfants. 

Les lectures impostes par l'kcole doivent-elles alors Stre comptabilistes 
parmi les lectures enfantines et adolescentes? Jamais EnidBlyton ni lacomtesse 
de Stgur, quoiqu'on dise, et bien que figurant parmi les best sellers de la 
IittCrature de jeunesse, n'ont eu autant de jeunes lecteurs qu'un Molikre 
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vigoureusement recomrnandt par les programmes officiels et auquel aucun 
enseignant ne se rtsoudrait B renoncer. Cette remarque n'est ici faite que pour 
combattre un certain nombre d'tvidences et attirer I'attention sur la difficult6 
qu'il y a de cerner le patrimoine litttraire de jeunesse et de rCpondre simplement 
B une question: qu'est-ce qu'une oeuvre littkraire de jeunesse? Est-on en mesure 
de fournir des critkres simples pour envisager une rtponse B cette question? 

Trois dtfinitions concurrentes affleurent dans la plupart des ouvrages cri- 
tiques consacrks B la litttrature de jeunesse sans cependant vraiment s'accepter 
l'une I'autre. On y fait tour B tour rtftrence i~ l'ensemble des livres tditts pour 
les enfants, B 17ensemble des oeuvres litttraires conques B I'intention des seuls 
enfants, B un choix limit6 d'oeuvres dont les qualitCs litttraires semblent Ctre 
distinguCes par l'institution litttraire et consacrCes par I'Ccole. Ces definitions 
finissent par se chevaucher, par empitter les unes sur les autres, car aucune ne 
rend compte h elle seule du phtnomkne litttraire de jeunesse. 

Cette c ~ n f u s i ~ n  vient pet-Ctre de !apolystmie du mot ''Litt&i~tiii~" qiii ii'esi 
pas sans nourrir une ambigui'tt. Le terme peut en effet, par extension, designer 
toutes les formes d'Ccrit, m&me ceux qui ne prCsentent aucune qualitt littihire 
particulikre et dont l'objet est tloignt de tout souci esthttique. On parlera ainsi 
de litttrature politique, de litttrature culinaire, de la litttrature consacrke B un 
sujet prtcis comme les atroplanes ou la guerre de Stcession en AmCrique du 
Nord. De ce point de vue, les documentaires, les manuels scolaires, les livres 
ptdagogiques, les manuels de travaux pratiques sont de la litttrature. Mais il 
existeunedtfinitionplusrestrictive, celle Blaquelle nousrecourons ordinairement 
lorsque nous nous inquittons des differents genres litttraires. Dans cette 
acceptation, l'adjectif "littCraireW s'oppose mCme B "technique", "didactique", 
"documentaire" (source: Le Ti-6sor de la langue frangaise) excluant ainsi 
quelques-uns des Ccrits qu'on range abusivement, selon nous, sous 1' etiquette de 
litttrature de jeunesse. Toutes les productions Ccrites destinCes aux enfants ne 
sont pas de la litttrature de jeunesse. Cette confusion estpourtant entretenuepar 
la critique qui parle alternativement de litttrature enfantine et de livres pour les 
enfants, sans distinction aucune, qui s'intiresse B toutes les manifestations 
tcrites destintes aux enfants, comme c'est son droit, mais sans jamais prtciser 
dans quel cadre elle se situe. 

W. Les enjeux de la litterature jeunesse 

La difficult6 deparvenir Bune dtfinition cohtrente tient Bce que les conceptions 
prtsenttes ne s'accordent ni sur l'objet ni tout B fait sur le destinataire, mais 
celles-ci nous amknent B replacer au centre de la problCmatique le destinateur 
(quel qu'il soit, tditeur, tcrivain ou autre). Ainsi la sptcificitt de la littkrature de 
jeunesse ne saurait se dtgager des seules particularitts de son lecteur. Ce qui 
compte, ce n'est pas que le lecteur soit un enfant ou un adolescent mais I'image 
de I'enfant et de I'adolescent qui prtdomine chez le destinateur et qu'il se 
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propose de modeler. Ce sont donc ses intentions qui font de la litttrature de 
jeunesse, une litttrature conque par les adultes s'adressant B de futurs adultes 
puisque toute formation est un processus tournt vers l'avenir et qui tend vers le 
terme qu'il s'est fixt. C'est bien alors du c8tt des finalit6 qu'il faut chercher, 
pour trouver sans doute une rtponse B la question "Qu'est-ce que la litttrature?" 
dans un "Pourquoi la litttrature de jeunesse?'Des finalitts, il nous semble pouvoir 
en dtgager deux, l'une ttant souvent proclarnte - l'initiation B la litttrature - 
l'autre n'ttant que trbs rarement avouik bien que fondamentale - la morale. 

Qui dit textes pour les jeunes dit intention morale, qu'elle s'affirme telle 
comme c'est le cas pour la litttrature du dix-huitibme et de ses innombrables 
traitts d'tducation, ou qu'il s'agisse des albums soi-disant d'avant-garde des 
dernibres anntes qui ne font que vthiculer une morale adaptte au sibcle, bref une 
vision du monde finalement acceptte et digtrte par une gtntration d'adultes qui 
maintenant la font consommer Bleurs enfants. Toute morale dite d'avant-garde, si 
dle  l 'thit vrsiment, serait Lrp'tbEcb,D!e. 017 hagine ma! !es albums, gexe Ziiaik 
de la Courte Echelle, voyant le jour il y a trente ans. Que papa lave la vaisselle dans 
les albums pour enfants relbve de ce qui est cornmuntment accept6 aujourd'hui 
comme moralement correct. On imagine les risques que prendrait un auteur qui 
proposerait des situations entachtes de sttrtotypes sexistes. 

Toutefois, quelle que soit laprtsentation, le texte pour jeunes, s'il ~ ' ~ c h e  se 
destiner aux jeunes, procbde toujours B une auto-censure. Les tabous changent 
avec les sibcles, mais il y a toujours un savant dosage du permis. On trouvera 
aujourd'hui une goutte d'trotisme et trois boufftes de drogue et m&me un peu 
d'homosexualitC, mais la morale de la morale rtclamera que, m&me si le texte 
ne se c18t pas sur un happy ending permanent comme au temps d'il ttait une fois, 
le soleil soit 18 qui point B l'horizon et que tous les espoirs restent permis dans 
la plupart des cas au jeune htros et B celui ou celle qui referme le livre. Et, 
comment pourrait-il en &tre autrement? La question donc de savoir s'il faut 
censurer les livres pour les enfants qui fait de temps en temps la une des journaux 
est un faux dtbat: les livres pour enfants, dbs qu'ils se dkfinissent cornme tels, sont 
tvidemment auto-censures, un peu plus ou un peu moins si ce n'est par l'auteur, 
alors par la maison d'tdition. La morale a toujours t t t  B la une des productions pour 
enfants et ce depuis qu'il existe des textes dits pourjeunes. Le textepourlajeunesse 
est un texte de formation, d'initiation et d'espoir car chaque gtntration tente de 
prtsenter B ses enfants un monde oii certes les embcches sont nombreuses, mais oii 
l'on peut s'en sortir, B condition d'obtir B la rbgle, B condition de suivre le droit 
chemin m6me sil'on n' y parvient qu'aprbs quelques errances. Le textepour enfants 
se reconnait car le dtsespoir, le laid, l'horrible n' y peuvent &tre permanents ou alors 
le formateur qu'est l'tcrivain aura failli B sa mission. 

On peut avancer l'idte que le texte pour la jeunesse n'apas encore accompli 
sa rtvolution baudelairienne. (Baudelaire12 fut le premier B proclamer que la 
litttrature n'avait pas B se prtoccuper de la morale), mais peut-&tre ne le peut- 
elle gubre. On lui a souvent reprocht son c6tt tdifiant car elle fut d'abord trbs 
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consciemment morale et educative. Pouvait-il en &tre autrement? Le texte pour 
la jeunesse n'est-il pas condamn6 h demeurer, quoi qu'il en dise, moral et 
Cducatif? On imagine ma1 des parents se ruer sur des livres qui bafoueraient 
l'idtologie et la morale dont ils se rtclament consciemment ou non. I1 y a 
adhesion de I'tcrivain B la morale commune ou une des idtologies reconnues 
qui embrassent 1'Cpoque caril a aussi pour fonction de favoriser la participation 
du jeune B une vision du monde. Il n'y apas d'tcrit innocent. C'est bien pourquoi 
toute socittt s'empresse, sans ntcessairement Itgiftrer, d'ttablir des garde- 
fous. On se figure aistment l'enjeu que reprtsentent les jeunes esprits. I1 n'y a 
pas encore si longtemps, l'accord de 17Eglise demeurait une des cautions les plus 
solides, que de nombreux tcrivains et de nombreuses revues s'tvertuaient ii 
obtenir et B afficher. L'gge d'or de lapresse illustrte fut dominte par la lutte que 
se livraient les maisons d'tdition catholiques et comrnunistes jusque dans les 
titres de leurs journaux: au catholique Coeurs vaillarztsrtpondait le communiste 
v&!!ar!t. Ccs escxlouches nourrirent des excnmrn~nications rtciproques: en 
affichait B l'entrte des tglises les titres des revues ii proscrire. Le plus drale ttait 
que les m&mes dessinateurs et les m&mes sctnaristes travaillaient bien souvent 
pour les deux camps. Le Qutbec connut lui aussi les livres 5 I'index. 

En fait, toute 1ittCrature de jeunesse reprend h son compte un idtal que les 
tcrivains classiques partagbrent tous, peu ou prou. La Bruybre soutenait que 
I'tdification morale de ses contemporains devait demeurer le principal but de 
toute litttrature: dtnoncer les dtfauts de ses semblables pour les aider ii s'en 
corriger "est I'unique fin que I'on doit se proposer en tcrivant"; "On ne doit 
Ccrire que pour l'instruction; et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas 
ntanmoins s'en repentir, si cela sert B insinuer et h faire recevoir les vtritts qui 
doivent instruire" (preface des Caractc?res, Edition de poche, pp. 23-24). Le 
XVmbme n'est pas trbs BloignC d'une telle conception lorsqu'un Diderot confie 
h l'art le soin de faire aimer la vertu et hdir le vice. C'est dans ce climat que naitra 
la litttrature enfantine et on voit tout de suite quelle orientation elle ne pouvait 
pas manquer de prendre. Les sarcasmes dont on couvre aujourd'hui Berquin et 
Sttphanie de Genlis en France ou les Ccrits si didactiques des anntes quarante 
au Qutbec tiennent peu compte du fait qu'ils exaucaient les voeux de leur 
tpoque. LittQature datte sans aucun doute mais prtcistment parce qu'elle 
atteignait le but qu'elle s'ttait fixt. I1 est h craindre que lalitttrature de jeunesse 
contemporaine n'tchappe pas au sort qui fut celui de presque tous les tcrivains 
ntcessairement trop soumis ii la morale de leur tpoque. 

C'est bien ce qu'Isabelle Jan deplore: "Au cours des deux dernibres dtcennies, 
nous avons CtC envahis par une litttrature bien pensante. Surtout la litttrature pour 
adolescents. On raconte des histoires de familles avec un infme, un drogue et des 
petits amis du Tiers-Monde. Je n'ai rien contre . . . B condition que tout cela entre 
dans 1alittCrature d'une manikre vivante. Pour &tre sGr de son affaire, I'auteur ajoute 
des parents divorcts, on adopte un petit Kurde et tout cela se passe dans un 
tremblement de terre. Une vtritable dtbauche de bons sentiments B I'enversI3." 
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Au XWkme sikcle, dont on mtprise tant aujourd'hui les tcrits destints aux 
enfants, les TraitCs d'Cducation s'avouaient au moinspour cequ'ils Ctaient. L'objet 
Ctait clair, les finalitts reconnues, le destinataire et le destinateur clairement 
dtsignQ. I1 ne faudrait pas croire que nos textes pour la jeunesse soient vraiment 
d'une autre espkce. 11s cachent davantage, c'est tout. Ils nous laissent croire que 
I'enfant-destinataire est I'objet de toutes les sollicitudes alors que I'enjeu veritable 
se trouve en amont, du cGtt des destinateurs, 18 oh, partenaires indissociables, ils 
restent les meilleurs reprtsentants d'une socittt dont ils incarnent les valeurs, 
valeurs qu'ils voudraient voir ptrenniser et dont ils se font donc les propagateurs. 

PII. Conclusion 

S'interroger sur la nature de la litttrature de jeunesse, si litttrature il y a, c'est 
un peu partir ii la recherche de llAtlantide, de l'introuvable. Chacun s' y taille un 
domaine aux frontikres fragiles, empittant sur l'empire des autres. C'est que nu1 
neparle le m&me langage. Aux tcrits que les uns destinent aux jeunes, les autres 
opposent des choix plus canoniques. Ces deux conceptio~~s sont ttrangement 
soumises ii deux forces d'attraction antithktiques. Cette contradiction rend toute 
conciliation impossible et donc toute dtlimitation improbable. I1 y a la litttrature 
de jeunesse des tditeurs, celle des tcrivains qui composent pour les jeunes, celle 
des institutions littkraire et scolaire. La litttrature de jeunesse reflkte au mieux 
les contradictions d'un domaine partagt entre une production de masse et une 
production restreinte aux exigences esthttiques d'un autre ordre. Le seul ilot 
d'entente reste l'intention morale qu'elle soit clairement avoute ou non. Et au 
milieu de tout cela, un destinataire, I'enfant, qui se moque souvent de tout le bien 
qu'on lui veut et prend son plaisir 18 oh il l'entend. Convient-il alors de continuer 
5 parler de litttrature? Ne serait-il pas plus judicieux de penser en termes de 
lecture? On ne cesse de dire que la richesse d'une oeuvre tient ii la richesse des 
lectures auxquelles elle invite, qu'une oeuvre est la somme des lectures qu'elle 
assume. Pourquoi alors ne pas considtrer la lecture enfantine et la lecture 
juvenile comme une de ces lectures potentielles? Pourquoi aussi l'tcrivain qui 
songe 8 s'adresser aux enfants devrait-il borner son horizon ii un seul type de 
destinataire? Pourquoi ne pas semer ii tous vents? 

NOTES 

1 1924: Latzarus, Marie-Thirtse, LA Litte'rature enfantine en France dans la deuxid~ne moitie' 
du XIX2me; 1930: Librairie Gumuchian, Les Livres de l'erfance du XVIe au XIXe; 1959: 
Soriano, Marc, Guide de la litte'rature enfnntine; 1965: Dubois, Raoul, ''On en est la littirature 
de la jeunesse", Europe; 1975: Soriano, Marc, Guide de la litte'ruture pour la jeunesse; 1976: 
Epin, Bernard, La Litte'ratnred'acijourd'huipourlesjeunes; 1977: Caradec, Franqois, Histoire 
de la litte'rature enfanti~le en France; 1980: Leriche, Mathilde, Cirlq~iante ans de litte'rat~cre 
pour la jeunesse; 1988: Escarpit, Denise et VagnL-Leba, Mireille, La Litte'rature d'er!fance 
et de jeunesse. 

2 Soriano est un be1 exemple de cette Bvolution. Lapremitre version de son guide porte le titre 
de Guide de la litre'rature enfintine (Flammarion, 1959). Celui-ci devient, dans sa seconde 
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version, le Guide de la littirature pour la jeunesse (Flammarion, 1975). Les chroniques 
speciaIisees vont dans le mame sens: La "Chronique des livres d'enfants" de Marguerite Vtrot 
devient en 1958 la "Chronique des livres pour les jeunes" (L'Ecole desparents), celle de Marc 
Soriano "Les livres pour enfants" devient en 1963 "Les livres pour les jeunes" (Enfance). 

3 Le roman pour adolescents connait ces derniers temps un gros succts auprts des tcrivains. Et 
les adolescents voient se multiplier les collections de 1'Ecole des loisirs en France et de La 
Courte Echelle et de QutbeclAmtrique au Canada. 

4 Fuchset Schmitt: Enqu~tesurleslecturesdesadolescentsde 14-19ans. 1959; Janodet Soumy: 
"Aperqus sur la lecture chez lesjeunes de 14-16 ans scolarists en CES et CET en milieu rural 
et semi-rural", Lectures etbibliotlkques, 1976; Eudes de LaPotterie: "A 1 1 ou 15 ans que veut- 
on lire?', LLUnion, 1966; "Que lisent les jeunes?', L'enfantvers l'homme, 1973, sine de trois 
articles sur les choix de lectures des 15-18 ans, des 12-14 ans. des 6-1 1 ans. 

5 Le Trisor de la langue frangaise est le seul dictionnaire consultt qui attribue au mot "enfantin" 
un sens qui puisse vraiment rendre compte de l'expression "litttrature enfantine" en termes 
d'intention (la litttrature enfantine est alors une litttrature qui est ou semble prtparte i 
l'intention des enfants). Les autres insistent soit sur I'idte d'appartenance comme le Littri 
(ainsi la littdrature de jeunesse est celle qui appartiendrait en propre aux enfants), soit sur la 
simplicitt (et la litttrature enfantine devient une litttrature tcrite avec une simplicitd telle 
qu'elleconvientiil'intelligenceet au ddveloppement del'enfant). Certainesdecessignifications 
ont ouvert la voie i des jugements ddprtciatifs: entre simplicitt et sirnplisme, il n' y aqu'un pas 
que beaucoup n'ont pas htsitt ii franchir allkgrement pour taxer la littirature enfantine de 
putrilitt. 

6 La distinction n'est pas tout ii fait nouvelle puisque Mme Leprince de Beaumont avait d t j i  
proposB deux stries distinctes de contes: Le Magasin des Enfants en 1757 et le Magasin des 
Adolescents en 1760. L'idte ne devait pas manquer d'i-propos car Arnaud Berquin devait la 
reprendre B son compte en tditant deux journaux difftrents: L'Ami des enfants de 1782 i 1785 
et L'Atni des adolescents de 1784 i 1785. Informations tiries de llHistoire de la littirature 
enfantine en France de Franqois Caradec. 

7 "Les enfants m'ont dictt les livres que j'ai Bcrits pour eux", Les Nouvelles littiraires, no 1631, 
4 ddcembre 1988, information empmntte ii I'article de Sandra Beckett "Voix/voies narratives 
dans L'Ane Culotte de Henri Bosco, in Culture, texte etjeune lecteur, Presses Universitaires 
de Nancy, 1993). 

8 ZtnaYde Fleuriot et Jules Girardin furent deux des principaux collaborateurs du Journal de 
jeunesse Cditd par Hachette. Znaide Fleuriot fut un des auteurs les plus prolixes et ses romans 
rdgulitrement publids dans la Bibliothtque Rose ob elle faisait concurrence i la comtesse de 
Stgur: Sans beauti (1862), Histoire pour tous (1863). Un coeur de mere (1863), Risida, 
(1 863), Une annie de la vie d'une femme (1 867). Miss Idial(1869),A l'aventure (1 870), Aigle 
et Colotnbe (1873). Le Petit Chef de famille (1874). Bigarette (1875), Un enfant gdti (1877), 
Tranquille et Tourbillon (1880), Mandarine (1880), Cadette (1880), Tornbie du nid (1881), 
Ciline (I883), Feu er Flamme (1884), La Perile Duchesse (1885), Gildas l'intraitable (1885), 
Bo~tche en coeur (1887). 
Jules Girardin: L'Oncle Placide (1876), Ln Disparidon du Grand Krause (1880), Le Roman 
d'un cancre (1882). Informations concernant les titres proviennent de I'Histoire de la 
littirature enfantine en France de Franqois Caradec. 

9 "Non. Je n'tcris pas pour les enfants. Jamais. J'aurais honte de le faire. Je n'aime pas les livres 
tcrits pour les enfants. C'est de la sous-littkrature." (Interview de Michel Tournier: "Toumier 
face aux lyctens". Magazine littkraire, no 226, janvier 1986, p. 20). Rejet rtittrt trois ans plus 
tard: "Je n'tcris pas pour les enfants. Quand on dit que j'tcris pour les enfants, c'est un 
malentendu. J'ai horreur des livres tcrits pour les enfants qui sont de faux livres, c'est de la 
fausse litttrature pourde faux enfants." ("Entretien avecMichel Tournier", L'Ecole des lettres, 
numtro special sur Littirature de jeunesse: le roman, ler mai 1989, p. 62). 

10 ". . . j'ai un idtal, des maitres, et ces makes s'appellent Charles Perrault, LaFontaine, Kipling, 
Selma Lagerlof, Jack London, Saint-Exuptry et pourquoi pas Victor Hugo. Or ce sont des 
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auteurs qui n'tcrivent jamais pour les enfants. Seulement ils tcrivent si bien que les enfants 
peuvent ies iire." (interview de ~ i c h e i  Tournier, ieMagazine iitte'raire, art. cit. p. 20). "J'dcris 
avec un idtal de clartt, de limpiditt, de bribvett et de concret que je suis loin, htlas, de toujours 
approcher, et quand je m'en rapproche quelque peu, eh bien ce que j'tcris est si bon que les 
enfants peuvent le lire aussi, bien que ce ne soit en aucun cas fait pour eux." ("Entretien avec 
Michel Tomier", L'Ecole des lettres, art. cit., p. 62). 

11 L'Ile au Trbor  de R.-L. Stevenson est tditt chez Garnier Flammarion et dans le Livre de 
Poche, avec prtface d'universitaires, Lewis Carroll chez Gamier Flammarion, quelques 
romans de Jules Verne dans la derni6re collection, strieuse, de Presse Pocket. 

12 Baudelaire a propos de Berquin: "Un jour que j'avais le cerveau embarbouillt de ce problbme 
i la mode: la morale dans I'art, la providence des tcrivains me mit sous la main un volume de 
Berquin. Tout d'abord je vis que les enfants y parlaient c o m e  de grandes personnes, cornme 
des livres, et qu'ils moralisaient leurs parents. Voill un art faux, me dis-je. Mais voila qu'en 
poursuivant je m'aperqus que la sagesse y est incessamment abreuvte de sucreries, la 
mtchancett invariablement ridiculiste par le chltiment. Si vous &tes sage, vous aurez du 
nanan, telle est la base de cette morale. La vertu est la condition SINE QUA NON du succbs. 
C'est i douter si Berquin dtait chrttien. Voill pour le coup, me dis-je, un art pernicieux. Car 
I ' t l ke  de Berquin, entrant dans lemonde, ferabien vite lartciproque: le succbs est lacondition 
SINE QUA NON de la vertu. D'ailleurs I'ttiquette du crime heureux le trompera, et, les 
prtceptes du maitre aidant, il ira s'installer i I'auberge du vice, croyant loger i I'enseigne de 
la morale. 

Eh bien! Berquin, M. de Montyon, M. Emile Augier et tant d'autres personnes honorables, 
c'est tout un. 11s assassinent la vertu ..." 

("Les drames et les romans honn&tesW, Critique littimire, Oeuvres comnpl?tes, La Pltiade, 
tdition de 1961, pp. 621-622). 

Pour Baudelaire, I'oeuvre de Berquin et de tous ses $igones est une oeuvre profondtment 
pernicieuse et donc profondtment immorale puisque sous couvert de prttentions morales et 
tducatives et #incitations i la vertu, elle rtpand en fait des idtes contraires 5 la rtalitt qui 
abuseront le jeune lecteur. Le probl6me n'ttait pas de savoir si une oeuvre est ou n'est pas 
morale mais bien comment elle s'y prend pour faire aimer la vertu. Le propos de Baudelaire 
n'est pas de condamner ici toute forme de litttrature l caractbre tducatif mais de dinoncer les 
impostures au nom desquelles se font les soi-disant litttratures morales. 

13 Interview d'Isabelle Jan par Dominique Demers: "Faut-il censurer les contes de ftes?', 
Cl~dtelaine, aoct 1990, pp. 92-93. 

Danielle Thaler erzseigne la langue et la LittLraturefran~aises h 1 'Universite'de 
Victoria et a publie' un ouvrage bibliographique et de nontbreux articles 
consacr6s h la litte'rature de jeunesse au Que'bec et en France. 
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