
Littgrature pour adolescents et 

Brulzo Lemieux 

Summary: Very often, Quebec novels written for readers aged between twelve and sixteen make 
several allusions to the literary Canon. This practice, known as "intertextualit?' (i.e. showing the 
various relationships a given "text" may have with other texts), reveals a pedagogical and cultural 
objective: authors want to make their young readers aware of the existence of Literature and, by 
doing so, they legitimize -and deconstruct - the literary value of their own narrative practice. 

R6sum6: Souvent les romans du Quebec pour adolescents rnultiplient les allusions B ce qu'il est 
convenu d'appeler les grandes aeuvres littiraires: ces procidts, qui ressortissent B I'intertextualiti, . . 

font souvent valoir une visie pidagogique et culturelle. En effet, les Bcrivains pour la jeunesse 
cherchent isensibiliserleurs lecteurs Bl'existence de la "litt6rature"et ainsi, tentent de 16gitimer leur - 
pratique romanesque tout en rernettant en cause, pour les lecteurs plus Sgis et plus avisis, la 
pertinence de la production destinee 1 t'adolescence. 

Depuis le milieu des anntes quatre-vingt, les tditeurs qutbtcois - Qutbecl 
Amtrique, Bortal et l a~our te~chel le  notamment -proposent aux adolescents 
des romans qui tendent B former un ensemble monolithique. Presque tous les 
titres des collections "Titan", "Bortal Inter" et "Roman +", mettent en scsne des 
htros adolescents gtntralement aux prises avec une double situation conflictuelle; 
en effet, ceux-ci sont - B divers degrds - en rupture avec les valeurs de leurs 
parents en mCme temps qu'ils vivent une relation amoureuse oii, trbs souvent, 
les sentiments se polarisent et crtent une dynamique amour-haine. A cet Cgard, 
le roman pour adolescents type se distingue du roman jeunesse destint aux 8-12 
ans, qui lui s'inscrit dans la longue tradition du roman d'aventures. Un aspect 
suppltmentaire, moins tvident mais toutefois fort rtvtlateur, difftrencie les 
romans des deux cattgories: plusieurs titres pour adolescents font rtftrence B 
certaines auvres de lalitttrature gtntrale, alors que ce phtnomsne est absent des 
productions destintes aux plus jeunes. 

Loin d'ztre banale, cette constatation soukve d'importantes questions. Le 
roman pour adolescents qui fait rtftrence B une auvre ltgitimte s'en rtclame- 
t-il pour cautionner sa propre valeur litttraire? N'assure-t-il pas plut6t un relais 
entre la litttrature de jeunesse et les grandes auvres, accusant du coup son statut 
de litttrature transitoire? L'ensemble des rapports qui s'ttablissent entre les 
textes, que l'on nomme intertextualitt, d'autres avant nous s'y sont inttressts et 
c'est Bpartir de leur vocabulaire et de leurs travaux que nous tenterons de rnieux 
en comprendre les particularitts. 
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Texte et intestexte 

Selon Michael Riffaterre, "L'intertextualitt est la perception, par le lecteur, de 
rapports entre une ceuvre et d'autres, qui I'ont prtctdte ou suivie"'. La totalitt 
de ces ceuvres constitue alors I'intertexte de la premibre qui, inversement, 
participe B I'intertexte de chacune des aeuvres dont est constitut I'ensemble de 
rtftrence. D'une manibre plus dttaillte, Riffaterre explique: 

La perception de ces rapports est donc une des composantes fondamentales de la litterarite d'une 
ceuvre, car cette littirariti tient i la double fonction, cognitive et esthetique, du texte. Or la fonction 
esthdtique depend, dans une large mesure, de la possibiliti d'integrer I'ceuvre i une tradition, ou i 
un genre, d'y reconnaitre des formes d i j i  vues ailleurs. Quant i la fonction cognitive, elle depend 
sans doute d'abord de la reference reelle ou illusoire des mots i une realit6 extbrieure, comme dans 
tout message linguistique, mais aussi et surtout d'une reference au dkjidit [...I -cliches, formules 
sttriotypes, formes conventionnelles d'un style ou d'une rhitorique, bref, des textes ou fragments 
de textes anonymes, ou au contraire, les textes signis qui forment le corpus d'une ~ u l t u r e . ~  

A lalurnibre de cet extrait, il nous estpermis d'ttablir, sur le modble mathtmatique 
del'abscisse et del'ordonnte, deux axes, l'un esthttique etl'autrecognitif, selon 
lesquels il est possible de positionner les aeuvres sur un plan intertextuel. 

L'axe esthktique 

C'est selon des critbres esthttiques qu'un lecteur ttablira que deux romans sont 
du m&me sous-genre litttraire, qu'ils appartiennent B la m&me collection ou 
qu'ils participent B une m&me drie. Par exemple, la strie policibre de Chrystine 
Brouillet (Un jeu dangereux et Uneplage trop chaude, etc.), publite B la Courte 
~chel le ,  pourra &tre associte, entre autres possibilitts, B tous les romans 
policiers parus au Qutbec ou ailleurs, aussi bien ceux des autres collections 
jeunesse que ceux destines aux adultes. Nous parlons alors, pour emprunter 
I'expression de Jean Ricardou3, d7"intertextualitt gtntrale" qui englobe la 
production d'un auteur B celle plus vaste de tous les auteurs. 

"Or, c'est aussi parrapportaux textes marques du m&me nom, et cela de fagon 
spkcijique, que les textes s't~rivent"~, sinon la notion m&me d'auteur serait 
remise en question. En effet, si nous considtrons chaque titre de Chrystine 
Brouilletparrapport Bl'ensembie des titres qu'elle apublib, nous reconstituons 
une aeuvre Btravers laquelle surviennent des rapports d'"intertextualitt restreinte". 
Nous pourrions ainsi ttablir une filiation entre ses romans pour adultes, ses 
romans pour adolescents et ses romans pour la jeunesse, ou encore, entre deux 
ou plusieurs romans d'une m&me cattgorie. Pour revenir B l'exemple de la strie 
policibre publite dans la collection "Roman +", des traces implicites permettent 
d'ttablir la filiation entre les romans (mCme sous-genre litttraire, m&me htroi'ne, 
etc.), ainsi que des traces explicites, exprimtes dans le deuxibme titre de la strie 
sous forme de renvoi au premier titre ("Voir Un jeu dangereux, chez le mCme 
tdite~r."~). Dans un cas semblable, le rapprochement intertextuel entre les deux 
romans est inevitable - obligatoire pourrait-on dire, plut6t qu'altatoire - et 
induit par l'auteur et I'tditeur qui, de la m&me manibre que lorsqu'ils utilisent 
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la mention "B suivre" B la fin d'un texte, renvoient aux autres titres d'une meme 
strie et ttablissent entre eux des liens Ctroits. 

11 va sans dire que les types de rapports intertextueis que nous venons de 
dtcrire ne se remarquent pas seulement dans les productions pour adolescents. 
Les dimensions intertextuelles qui dtpartagent la litttrature pour la jeunesse (6- 
12 ans) decelledestinte aux adolescents (13-16), sont difftrentes. Elles reposent 
sur des rtftrences B des rtalitts exttrieures reconnues (connaissances g60- 
historiques, politiques ou scientifiques, fragments de textes, titres d'ceuvres 
litttraires ou musicales, titres de films, etc.) qui sont porteuses de sens. 

L'axe cognitif 

Dans une perspective de rapports intertextuels, la fonction cognitive relbve de 
l'aptitude B reconnaitre un Cltment familier dans un contexte nouveau. Un 
mouvement B deux temps entre connaissance et reconnaissance s'ttablit alors et 
provoque chez le lecteur un enrichissement continuel, puisque toute nouvelle 
lecture ajoute 21 ses connaissances et potentialise les rapports qui s'ttablissent 
entre elles. Ainsi, pour peu qu'il ait des lettres, quiconque lira dans un texte une 
formule semblable B "longtemps je me suis couch6 de bonne heure" verra 
l'allusion B Proust. Cet exemple, maintes fois repris, illustre bien les relations B 
caractbre cognitif qui peuvent s'ttablir entre deux ou plusieurs ceuvres. 

C'est dans cette foulte que la majoritt des romans proposts aux adolescents 
font rtftrence Bdes ceuvres litttraires reconnues et aussi, quoique plus rarement, 
B des ceuvres musicales ou cintmatographiques, B la difference que ces romans 
ne tablent pas sur lareconnaissancede ces ceuvrespar les jeunes, mais favorisent 
plut6t la demarche inductrice inverse; en effet, ils proposent aux lecteurs un 
systi3me de rtftrences culturelles. 

Nous retrouvons dans les romans de la plupart des collections pour adoles- 
cents divers types de rtftrences B la litttrature gtntrale: de la simple citation de 
titres ou d'extraits au calquagedes structures de bases d'ceuvres reconnues. Ces 
rtalit6s intertextuelles rendent compte de situations -de volontts?-difftrentes. 
Dans le premier cas, il s'agit d'une pratique qui consiste B tracer, B travers un 
roman, un certain parcours littkraire; I'auteur, tel le Petit Poucet du conte de 
Perrault avec ses cailloux blancs, sbme son texte de titres d'ceuvres ltgitimtes 
par l'institution litttraire afin que le lecteur puisse, lui aussi, suivre le m&me 
parcours. Le lecteur doit donc percevoirces rtftrences que lui servent les auteurs 
comme une invitation B connaitre de nouveaux livres, des romans, des recueils 
de potsie, qu'ils ont eux-m&mes apprtcits. Ces titres, ces extraits de textes, jetts 
qaellB, ne faqonnent pas vraiment les romans pour adolescents, ne fontpas partie 
inttgrante du sens des textes, tout au plus les agrtmentent-ils, comme en font foi 
les exemples suivants tirts des romans pour adolescents d'Andrt Vanasse et de 
Jacques Greene: 
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Je retrouvais [...I 1'8tre imaginatif, crkateur, 8 I'affilt des nouveautt5s, celui qui m'avait fait dicouvrir 
Alcools, dYApollinaire, Les Enfants de sabbat, d'Anne Hibert, On the Road, de Jack Kerouac ou 
Volhva_pen Blues, de Jacques Poulin [...I6; 
Son entourage I'interpellait souvent en le qualifiant de grand "fly6" 8 Saint-Onge. On I'avait dt5jB 
vu s'ilancer sur une table, B la caft5tiria. et diclamer du Paul Chamberland, les deux pieds dans son 
plateau: 

Terre, je te ressemble jusque 
dans la mort 

et tu m'attires, tu m'absorbes dans 
l'excriment de ta mort 

pour m'y dissoudre, pourriture, 
nourriture.' 

Rkgle gkntrale, les interventions de ce type ne font pas appel aux connaissances 
litteraires des jeunes lecteurs - que l'on suppose restreintes -, elles leur 
proposentplutbt d'en acqutrir. Elles trigent ainsi 17intertextualit6 en proctdt et, 
comme I'exprime Ricardou: "17intbr&t de son usage est B la mesure de la 
nouveautd qu'il autorisens. La transmission de ces nouvelles connaissances, 
facilitte par l'ampleur du phtnomkne, est representative du rble d'educateur 
qu'endossent les auteurs et les Cditeurs de romans pour adolescents. Ceux-ci 
donnent des pistes aux jeunes lecteurs, les enjoignent B decouvrir ce que la 
litttrature gtnCrale reckle. 

Questionnee B ce sujet, Dominique Demers, journaliste et auteure pour la 
jeunesse, dit croire Bla valeur du proctdC, "tant qu'on ne tombe pas dans I'excks 
contraire et qu'on ne prend pas les livres pour des oeuvres d'tdification et 
d'instruction". I1 faut donc, selon elle, envisager le procede intertextuel cornme 
courroie de transmission de connaissances, et non comme moteur du roman, si 
on veut privilCgier sa dimension litttraire plutbt que son aspect pedagogique ou 
didactique. Interrog6 sur le sujet, Raymond Plante, dont la serie des "Raisins" 
est truffke de references au corpus littkraire gbneral et B la musique classique, 
r6pond que son but ttait de dire que ces oeuvres-lB existent: 

On fait partie d'un tout et ce n'est pas mauvais de se le rappeler. Si certains, par ces rifirences, ont 
des buts p6dagogiques tant mieux, ou tant pis. De mon cdtb, si je fais de telles rifirences, c'est pour 
que d'autres profitent de ce que j'aimeet ddveloppent lam&me passion. Tant mieux sije suis capable 
de la leur transmettre, tant pis si Fa ne marche pas, mais au moins je veux qu'ils sachent que ~aexiste. 

De son cbtC, Bertrand Gauthier, directeur de la Courte ~chel le ,  & m e  que la 
fonction principale de ces references ii la litterature gtnCrale dans les romans 
pour adolescents est d'ouvrir les jeunes lecteurs B autre chose. Le directeur de 
la Courte ~chel le  trouve que ces references constituent un bon moyen pour 
v6hiculer des connaissances, et exprime ainsi son point de vue: 

C'est un clin d'oeilqui est lit5 Bun exercice, parcequ'il faut que lejeune cherche [...I c'est intkressant 
parce que Fa donne des rkfirences qui sont autres que U-2 [...I et qu'on ne leur donne pas ailleurs. 

Bertrand Gauthier, tout comme RaymondPlante, considkre queces references 
B la litterature gtnerale sont autant de fenetres ouvertes sur de nouvelles 
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connaissances. Le phtnombne intertextuel qui marque l'ensemble de la produc- 
tion pour adolescents rend compte, semble-t-il, d'une volonti, visiblement 
commune B piusieurs auteurs, ci'assurer ie reiais entre ia iitterature de jeunesse 
et la litttrature pour adultes. C'est dans cette optique que Raymond Plante fait 
rtftrence B La Vie devant soi d'~mi1e  jar (Romain Gary) dans Le raisin devient 
banane, le dernier roman de lastrie des "Raisins". I1 explique ainsi sadtmarche: 

Quant ii La Vie devant soi, je me suis inform6 aux professeurs de litttrature du ckgep pour savoir 
qu'est-ce qui ttait au programme. Je ne voulais pas prendre un livre au hasard que j'ai pu aimt, mais 
qui ne serait pas au programme. [...I C'ttait dans le but d'avou un c6tt rtaliste. C'est aussi une f a~on  
de due que ce livre-lh existe. 

11 apparait donc que les rCftrences B la litttrature gtntrale que comportent les 
romans pour adolescents - les traces de l'intertexte B incidence cognitive - 
remplissent cette fonction transitoire que nous Cvoquions ci-haut. En plus 
d'ouvrir aux jeunes lecteurs les portes de lalitttrature pour adultes, ces citations, 
ces extraits d'aeuvres ltgitimtes, agrtmentent bon nombre de romans pour 
addescent. Il a ~ i v e  I T I . & I ~ ~ ~ ,  dam certzG~?s a s ,  que!es dimensiens int&e?rtue!!es 
des romans des collections "Titan", "Boreal Inter" et "Roman +" procbdent de 
rCalitts B la fois esthCtiques et cognitives. Les extraits cites, les rCfCrences faites 
B d'autres aeuvres, influencent alors la structure m&me du roman ou, B tout le 
moins, sont un tcho de la problCmatique que celui-ci dbveloppe. 

C'est ainsi ~ ' ~ t k d e s  baleinesg, de Michble Marineau, en plus de rtfkrences 
nombreuses B la poCsie de Paul Bluard, de Marie Uguay, de Gatien Lapointe, etc., 
propose en exergue les paroles du "Tourbillon", la chanson thbme du film Jules et 
Jim, du rtalisateur franqais Franqois Truffaut. Dans ce roman, nous retrouvons 
I'htroine de Cassiop6e ou l'kte'polonaislO, encore tprise de Marek qui habiteNew- 
York o t ~  elle l'a connu l'ttt prCc6dent. A Montreal cependant, Cassioph c8toie 
Franqois avec qui elle s'entend B merveille. C'est ce dernier d'ailleurs qui l'invite 
au cintma et qui lui fait dtcouwir le film de Truffaut: 

Pour ceux que $a inttresse, Jeanne Moreau ne faisait ni Jules ni Jim, mais bien Catherine [...I, qui 
passe de Jules ii Jim, et vice-versa, tout le long du film." 

Cassiopte passera elle aussi de Marek B Franqois, et vice-versa, tout le long du 
roman, pour finalement choisir Franqois, B la difference du personnage de 
Jeanne Moreau dans Jules et Jim qui, incapable de choisir entre les deux 
hommes, se donne la mort. Le roman de Michble Marineau, nous le voyons 
clairement, emprunte en grande partie sa structure au ctlbbre film de Tmffaut. 
A lui seul, ce calque (fonction esthttique) est suffisamment Cvocateur pour 
qu'un lecteur avist reconnaisselafiliationintertextuelle qui existeentre les deux 
ceuvres. Si, en plus, Michble Marineau fait explicitement reference B Jules et Jim 
(fonction cognitive), c'est parce qu'elle veut absolument que le rapport soit 
Ctabli entre son roman et le film''. Son attitude ttmoigne ainsi, Bl'instar de celle 
de Raymond Plante et de Bertrand Gauthier, du dtsir de faire connaitre aux 
jeunes lecteurs des aeuvres qu'elle juge importantes. 
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Le m&me phtnombne d'intertextualitt doublement induite se retrouve dans 
Blues 194613, de Gtrald Gagnon. Ceroman B saveur historique raconte l'histoire 
de achard, un francophone, qui, en i946, uavaiiie cians une usinr, duigkr, p a  
des anglophones. Le jeune homme et ses colBgues de travail, aprbs une 
mtsentente avec la partie patronale, font la grkve et revendiquent le droit de 
travailler en franqais. Cette situation oii des francophones sont appel6 B rtsister 
au joug anglophone peut vaguement faire penser B la fable de Menaud, maitre- 
draveur, de Ftlix-Antoine Savard. Pour que la filiation soit nettement ttablie, 
Gtrald Gagnon cite des extraits du ctlbbre roman nationaliste dans le sien. I1 va 
d'ailleurs plus loin, il fait de Monseigneur Savard un personnage de Blues 1946 
et c'est par sa bouche que le jeune htros est exhort6 B combattre: "'Des ttrangers 
sont Venus! 11s ont pris presque tout le pouvoir ...' [...I Mais nous le reprendrons. 
'Car nous sommes d'unerace qui ne saitpas mourir'"14. Ici, la boucle intertextuelle 
est double, car le jeune lecteur qui, aprbs avoir lu le roman de Gagnon, irait lire 
Menaud, maitre-draveur serait renvoye par l'ceuvre de Savard 8 celle de Louis 
E!~EGE, M G ~ ~ G  C!?~pde!ain.e! 

Ces deux exemples ne font que renforcer I'hypothbse que l'institution de 
l'intertextualitt en proctdt par les auteurs pour adolescents vise 8 accroitre les 
connaissances litttraires et culturelles des jeunes lecteurs. Il faut noter par ailleurs 
que les auteurs pour adolescents ne font presque exclusivement reference aux 
ceuvres consacrtes. Ainsi, dans Deux heures et demie avant J~smine '~ ,  le htros, un 
adolescent de 16 ans, a-t-il cette rtflexion, pendant qu'en dtbut d'annte scolaire 
son professeur de franqais fait la liste des romans qui seront B I'ttude: 
Elle nous parle des romans que nous aurons B lire. L'~curne des jours, de Boris Vian. L'Avalie des 
avalb,  de Rejean Duchme. Le Pire Goriot, de Balzac. [...I La liste des romans s'allonge, les 
visages aussi. Moi, je n'ai rien contre Balzac. J'en connais qui sont en cinquihme annCe du 
secondaire et qui trouvent que les romans de la courte ichelle sont trop longs. I1 serait peut- 
stre temps qu'ils passent B autre chose . . . I 6  

I1 est amusant de constater que la litttrature pour adolescents fait elle-mCme 
son propre procbs. En effet, cet extrait du roman de Franqois Gravel, au-del8 de 
la rivalitt entre difftrents tditeurs qu'il laisse supposer, pose un juste regard sur 
la situation du roman pour adolescents au Qutbec et nous permet de formuler 
ainsi nos interrogations: est-il suffisant que la litttrature destinte aux jeunes de 
13- 16 ans fassentl'apologiedes ceuvres ltgitimtespourqueceux-ci dtveloppent 
le gofit de les lire? Cette mCme litterature pour adolescents ne devrait-elle pas 
aussi - surtout - developper chez eux l'aptitude Blire un roman deplus de 160 
pages et de structure plus complexe, en leur offrant dtjB des romans plus 
volumineux et moins sttrtotypb? Poser ces questions, c'est dtj8 y rtpondre. 

NOTES 

1 Michael Riffaterre, "La trace de l'intertexte", La pensie, no 215, octobre 1980, p. 4. I1 faut 
toutefois specifier que les rapports que peut Btablir le lecteur entre deux oeuvres sont de I'ordre 
du virtuel, des possibilitds quasi infinies patiellement actualisees; selon ses connaissances et 
ses lectures antirieures, un lecteur fera ou ne fera pas le lien entre deux ou plusieurs ceuvres, 
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ainsi que, pour ces raisons precises, deux lecteurs differents ne situeront pas une m&me oeuvre 
dans le mime paysage intertextuel. 

2 !bid, p. 4. 
3 Jean Ricardou, "'Claude Simon', textuellement", Claude Simon, Paris, 10118, 1975, p. 7-19. 
4 Ibid., p. 11. Les italiques sont de l'auteur. 
5 Chrystine Brouillet, Une plage trop clzaude, Montreal, La Courte ~che l le ,  1991, p. 13. 
6 Andk Vanasse, Des millionspour une chanson, Montreal, QuCbeclAmbrique, 1988, p. 106. 
7 Jacques Greene, Viens-t'en, Jeff!, Montreal, Boreal, 1990, p. 27. 
8 Jean Ricardou, loc. cit., p. 11. 
9 Michele Marineau, ~ ' B t e '  des baleines, Montkal, QuCbeclAmBrique, 1989,212 p. 
10 Michele Marineau, Cassiope'e ou l'e'tipolonais, Montreal, QuibeclAmCrique, 1988, 195 p. 
11 Michele Marineau, ~ ' B t e '  des baleines, p. 68. 
12 Compte tenu de son public cible (des adolescents des annees 90) et de I'lge de l'oeuvre 

rifirentielle (le film date de 1961), compte tenu aussi que le cinema de repertoire est rarement 
I'apanage des jeunes de 13 j. 16 ans, il etait effectivement preferable que I'auteure agisse ainsi 
pour atteindre son objectif. 

13 Girald Gagnon, Blues 1946, MontrCal, Borial, 1991, 152 p. 
14 Ibid., p. 46. 
15 Fran~ois Gravel, Der~x heures et dernie avant Jasmine, Montreal, Boreal, 1991, 118 p. 
16 Ibid.. p. 73-74. N.B. Les caracttres gras sont de nous. 

Bruno kemieux est professeur de litte'rature au Coll6ge de Sherbrooke. 
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