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Cette thèse examine, dans une perspective analytique 
et critique, la conception et la didactique de la 
litterature dans les manuels de la collection Cinq 
saisons en usage dans les Bcoles secondaires 2e 
cycle de la province du Nouveau-Brunswick. Diverses 
composantes sont étudiées, dont les directives 
ministérielles, le choix et le traitement des textes 
litteraires, 1' impact socio-culturel du programme et 
les recherches récentes dans le domaine. Cette 
recherche montre que les manuels privilegient 
l'analyse structuraliste de la littérature et une 
approche normative de la langue, ce qui diminue 
1 importance accordée a l a  dimension socio- 
culturelle de la littérature, notamment de la 
litterature acadienne. Afin de mieux prendre en 
compte cette dimension, les recherches sur ce sujet 
suggèrent une approche complementaire a 1 ' analyse 
structuraliste, telle la lecture litteraire ou 
esthetique. Un double objectif est vis& comprendre 
les choix theoriques et pedagogiques et provoquer 
une rgflexion chez les intervenants concernés a 
propos de la didactique de la litterature. 
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Introduction 

L ' a r r i v é e  d a n s  u n e  c l a s s e  d e  
français  devrait  être une joie, un 
moment de profonde jouissance.  Les 
mots, le tex te ,  les l i v r e s  f o n t  
par t i e  de l 'un ivers  culturel auquel 
t o u t  Otudiant est .convie lorsqutil 
se présente à l'école. Assister à 
u n  c o u rs d e  f r a n ç a i s  d e v r a i t  
obligatoirement être un moment de 
contact avec l a  culturd. 4 

Jean Desy, enseignant 
au Cégep de Sainte-Foy. 

La présente recherche vise examiner, dans une 

perspective a l a  fois analytique et critique, la conception 

et la didactique de l a  litterature dans les manuels scolaires 

de la collection Cinq  saisons en usage au Nouveau-Brunswick 

d e p u i s  1995. L'etude tient compte d e s  directives 

minist6rielles, des recherches recentes dans le domaine et de 

l'impact socio-culturel du programme. Deux objectifs sont 

vis&: mieux comprendre l e s  choix theoriques et pédagogiques, 

d'une part, et, d'autre part, provoquer un questionnement 

chez les divers intervenants à propos de la didactique de la 

litterature au secondaire. 

I l  ne s a u r a i t  être question, dans le cadre limit6 de ce 

travai l ,  de  tenir compte du contexte global tr&s complexe 

dans lequel sf61aborent les directives minist6rielles et les 

manuels. Un manuel scolaire doit tenir compte d'innombrables 

contraintes, de directives, de discussions de cornites 

Jean Desy. r Le goût de na lingue ., Quibec franqais, no 97 
(printemps 199S), page 68. 



pedagogiques,  s a n s  p a r l e r  des ex igences  prat iques  de l a  sa l le  

de classe, de l a  d i s p o n i b i l i t g  des t e x t e s ,  d u  niveau des 

élèves, de l a  t a i l l e  des classes, des a t t e n t e s  des p a r e n t s ,  

d e  l a  f o r m a t i o n  des enseignants, des r e c h e r c h e s  dans l e  

domaine, de l ' i n s é c u r i t e  l i n g u i s t i q u e  e t  i d e n t i t a i r e  des 

m i l i e u x  m i n o r i t a i r e s ,  etc. Bref, les manuels  s o n t  le f r u i t  

e t  le r e f l e t  d ' u n e  s i t u a t i o n  complexe, et l a  p l a c e  que  t i e n t  

l e  l i t t e r a i r e  d a n s  ces m a n u e l s  e s t  d i c t g e  p a r  cette 

s i t u a t i o n ,  t e l le  que l a  comprend le  s y s t e m e  scolaire. Il 

a u r a i t  f a l l u ,  p o u r  mener à b i e n  une a n a l y s e  de c e t t e  

e n v e r g u r e ,  otudier l ' i n t e r a c t i o n  des i n n o m b r a b l e s  f a c t e u r s  

q u i  e n t r e n t  e n  j e u  d a n s  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  programme e t  de 

manuels scolaires. 11 nous a donc semblé n é c e s s a i r e ,  dans un 

premier temps, de fa i re  a b s t r a c t i o n  d'une partie i m p o r t a n t e  

de ces c o n t r a i n t e s  a f i n  de mieux cerner les fondements  et du 

p rog rahe  e t  des manuels .  T o u t  comme nous avons dû f a i r e  

a b s t r a c t i o n  d e s  p r a t i q u e s  c o n c r e t e s  des e n s e i g n a n t s  et de l a  

f a ç o n  d o n t  i l s  g e r e n t  l a  l i b e r t é  de manoeuvre q u e  l a i s s e n t  

les m a n u e l s  e n  ce qui a trait au c h o i x  d e  t e x t e s ,  des 

exercices de compr4hens ion ,  etc. L e  corpus c o n t i e n t  d e u x  

((étatsu de cette perception d u  litteraire : d ' u n e  p a r t ,  les 

directives m i n i s t 6 r i e l l e s  du programme, qui o n t  pour f o n c t i o n  

d'btablir les p r i n c i p e s  de base a i n s i  que  les b a l i s e s  

conceptuelles et méthodologiques des manuels et d ' a u t r e  p a r t  

les manuels proprement dits qui  constituent une application 

et une concretisation non seulement des p r i n c i p e s  e n o n c d a  



dans les directives m i n i s t g r i e l l e s ,  mais aussi des a u t r e s  

f a c t e u r s  a u x q u e l s  n o u s  a v o n s  f a i t  a l l u s i o n  c i - h a u t .  

Hintorique du programe 

C'est à partir de 1991 que l e  ministere de l ' É d u c a t i o n  

du Nouveau-Brunswick a p r o c e d é  a l ' é l a b o r a t i o n  de n o u v e l l e s  

directives pour  l e  programme de f r a n ç a i s  l a n g u e  m a t e r n e l l e .  

C e  n o u v e a u  programme d e  f r a n ç a i s  i m p l a n t e  p r o g r e s s i v e m e n t  

d a n s  les ecoles s e c o n d a i r e s  d e p u i s  1991,  remet e n  q u e s t i o n  

p l u s i e u r s  a s p e c t s  de l ' a p p r o c h e  t r a d i t i o n n e l l e  e t  manifeste 

u n e  v o l o n t e  de modifier d'une façon importante les m6thodes 

p é d a g o g i q u e s .  Au N o u v e a u - B r u n s w i c k ,  l a  c o n c e p t i o n  du 

programme de f r a n ç a i s  au  secondaire  (t s ' i n s p i r e  l a rgemen t  des 

p r o g r a m m e s  de français langue m a t e r n e l l e  4 l a b o r é s  d a n s  

d ' a u t r e s  communautés f r a n c o p h o n e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  ceux q u i  

sont implantés a u  ~u6bec*. 1) Ce programne est axé d'abord s u r  

u n e  toute n o u v e l l e  a p p r o c h e  a p p a r u e  dans les B c o l e s  

secondaires, basee sur l a  pedagogie de l a  c o m m u n i c a t i o n .  

D 'où  le  nom a d 'approche  c o m m u n i c a t i v e  r .  Cette f o r m e  de 

p é d a g o g i e  u place l t O l è v e  au c o e u r  de l a  communica t ion  et, 

2 Miniatire de 1 'tducation, Progtdnme Françaia langue maternelle, 
secondaire deuxidnie cycle, frcrnçris 1, Fredericton, NB, 1991, p. 9. 
À noter que cette alldgation ae retrouve dan. le8 quatre programer de 
français langue maternelle du accondaire deuxième cycle lt6tude dans 
cette recherche. 



par le f a i t  même, au centre de  son apprentissage3 M afin qu ' il 

p u i s s e  développer l ' h a b i l e t 6  a communiquer. En ce q u i  

concerne le domaine l i t t e r a i r e ,  en plus de  prôner l 'approche 

s t r u c t u r a l i s t e  et l'analyse n a r r a t o l o g i q u e ,  l e  programme 

m i n i s t e r i e l  « recommande fortement 1 ' étude de textes acadiens 

et néo-brunswickois,  mais a u s s i  1 'Btude d'oeuvres tirées du 

r e p e r t o i r e  f r a n c o p h o n e  c a n a d i e n  o u  i s s u e s  d ' a u t r e s  

reperto ires  f rancophones4. B L ' Qtude  des  t ex tes  l i t t e r a i r e s  

doit avoir pour but commun de  n s a t i s f a i r e  un besoin 

d ' i m a g i n a i r e ,  d'explorer le langage et de se donner une 

vision du monde [...15 U. 

Pour rdpondre h ces n o u v e l l e s  d i r e c t i v e s ,  une nouvelle 

c o l l e c t i o n  formée de cinq manuels scolaires a vu le jour : l a  

collection C i n q  saisons dont l a  concept ion  e t  l a  rédaction 

ont et4 c o n f i e e s  à Anne Albert-Wei l  et  Annick Vanbrugghe. 

Quatre manuels  ont deja fait leur apparition dans les salles 

de classe : Prélude et Solstice s o n t  A t u d i é s  au cours des 

3 Ministère de 1 #&ducation, Progrunme Françaia langue maternelle,  
secondaire deuxième cycle, frsnçair 106 a n n b - P r  semestre , Fredericton, 
NB, 1994, p.  4 4 .  

4 Ibid., p. 29. 

5 Miniatère de 1 'tducation, Progrume Français langue mu ternelle, 
secondaire deuxième cycle, frrrnçair 10. r n n d - t e r  aamestre, Fredericton, 
NB,  1994, page 32. 

A noter que cette d6clatation est prbrente dans tour le8 
programnier de françaii p u i i q u e  c'eat un der b u t a  d e  la nouvelle 
approche. 



premier  et  deux i àme  semestres de l a  10. annee a l o r s  q u e  

Intermède et gquinoxe s o n t  & t u d i e s  e n  11. ann4e. La parution 

du dernier manuel, Symphonie, est prevue a u  printemps 2000 et  

servira aux élèves de l a  12e année. 

Ces m a n u e l s  o n t  6té conçus à la fois  en fonction de 

l'approche communica t ive ,  de l'approche s t r u c t u r a l i s t e  e t  

d'une o u v e r t u r e  sur l a  l i t t e r a t u r e  d e  l'Acadie, de  l a  

f rancophonie  et des a u t r e s  cultures. Deux types de d i s c o u r s  

y s o n t  b t u d i é s  : c e u x  q u i  r e l è v e n t  de  l a  c o m m u n i c a t i o n  

couran te  e t  ceux q u i  a p p a r t i e n n e n t  au domaine litteraire. L e  

premier est forme s u r t o u t  d B  articles de journaux e t  de revues 

et est principalement axé sur l'approche communicative alors 

que l e  deuxième,  axe a l a  fois  sur 1 ' approche conununicative 

et sur  1 ' approche s t r u c t u r a l i s t e  et n a r r a t o l o g i q u e ,  est formé 

de nouvelles l i t t e r a i r e s ,  de p i à c e s  de t h e â t r e ,  de poenes et  

de romans. 

dtr t  dm l a  racharche 

P l u s i e u r s  c h e r c h e u r s ,  a u  Canada e t  e n  E u r o p e ,  o n t  

p a r t i c i p 6  et p a r t i c i p e n t  encore a des debats  e n t o u r a n t  

l ' en se ignemen t  de la  l i t t b r a t u r e  dans les 6coles de même que 

sur les instructions officielles (1.0.) q u i  s ' y  rattachent. 

P l u s i e u r s  revues, telles que Pratiques e t L e  f rança i s  

d'aujourd'hui s B i n t 6 r e s a e n t  de  p r è s  a la s i t u a t i o n  et 

p u b l i e n t  des travaux dans ce domaine. La situation est 



semblable a u  Q u 4 b e c .  D e  n o m b r e u s e s  recherches sur 

l ' e n s e i g n e m e n t  du  f r a n ç a i s  ou  de  l a  l i t t e r a t u r e  a u  primaire 

et au  s e c o n d a i r e  sont publiees fréquemment pa r  une m u l t i t u d e  

d'intervenants du  m i n i s t e r e  de l ' É d u c a t i o n  te ls  que les 

conseillers p4dagogiques  ou encore p a r  des pedagogues ou  des 

p r o f e s s e u r s  . D e  p l u s ,  u n e  r e v u e  p6dagog ique ,  Quebec 

français, p u b l i g e  p a r  1 ' A s s o c i a t i o n  q u e b h c o i s e  des 

p r o f e s s e u r s  de f r a n ç a i s  (A.Q.P.F.), se consacre e x c l u s i v e m e n t  

à l ' a p p r e n t i s s a g e ,  a l ' e n s e i g n e m e n t  e t  a l a  d i f f u s i o n  d u  

f r a n ç a i s  e t  de  l a  l i t t d r a t u r e .  En  g e n e r a l ,  les recherches 

r é c e n t e s  c o n c o r d e n t  avec l ' o b j e c t i f  m i n i s t e r i e l ,  soit de  

v a l o r i s e r  l a  c u l t u r e  r e g i o n a l e  t o u t  en p e r m e t t a n t  u n e  

N o u v e r t u r e  )) : ces r e c h e r c h e s  concluent q u e  luetude d e  

t e x t e s  l i t t é r a i r e s  d a n s  les m a n u e l s  s c o l a i r e s  d o i t  non 

s e u l e m e n t  o f f r i r  u n e  o u v e r t u r e  s u r  les l i t t é r a t u r e s  

locales n ,  car il n e  peut y avoir d ' o u v e r t u r e  s u r  le  monde 

sans un a n c r a g e  dans sa propre c u l t u r e ,  mais Bgalement s u r  l a  

f r a n c o p h o n i e  et sur le monde. 

Par c o n t r e ,  l a  p r a t i q u e  s t r u c t u r a l i s t e  pr6conia4e p a r  le 

M i n i s t h r e  e s t  s o u v e n t  remise e n  q u e s t i o n  par les chercheurs : 

plusieurs travaux recenta e n  theorie l i t t e r a i r e  explorent l a  

n o t i o n  de l i t t d r a t u r e  d a n s  le c o n t e x t e  du p s t - s t r u c t u r a l i s m e 6  

ainsi que les r a p p o r t s  entre l a  litterature e t  le  c o n t e x t e  

6 Se re f i rer  entre autre. à Louiie ni lo t  et Fernand Roy (dir.), 
t a  litt&crriti, Sainte-Foy, Lem preaies de l'ttniveraitb Laval, 1991, 
277 pages. 



s o c i o - c u l t u r e l , 7  e t  plus p a r t i c u l i è r e m e n t  en ce qui a t r a i t  

aux littératures n reg iona les  a .  
8 

E n  ce q u i  a t r a i t  à l a  critique et à la recherche neo- 

brunswickoise dans  le domaine de l a  pédagogie de l a  

l i t t é r a t u r e ,  c 'es t  l e  mutisme quasi-total: d e  nombreuses 

recherches a b o r d e n t  l a  probl6matique de la langue9,  mais une 

seule aborde b r i e v a m e n t  les rapports entre l a  langue et la 

l i t t é r a t u r e 1 * .  ~ u s q u  ' a  main tenan t ,  personne n ' a r6f léchi sur 

ce s u j e t ,  aucune r e c h e r c h e  n i  s u r  le programme m i n i s t d r i e l  de 

7 Nous penaons i Dominique Mainqueneau, Le c o n t e x t e  de 1 'oeuvre 
l i t t é r a i r e ,  bnonciation, é c r i v a i n ,  société, P a r i s ,  Dunod, 1993, 196  
page8 ou encore à Regine Robin, L e  deuil de l ' o r i g i n e  : une langue en  
t rop ,  l a  langue en moins, Saint-Denia, France, Preisea u n i v e m i t a i r e s  de 
Vincennes, 1993, 264 pagee. 

8 Noua panaon8 a Françoia Par& Le3 littdraturea de I 'exiguXt4, 
Hearst, Nordir, 1 9 9 2 ,  157 pages ou à RenQ Dionne,  La l i t t d r a t u r e  
rbgionale  aux c o n f i n s  de 18hi8toire e t  de l a  gdographie,  Sudbury, ON, 
Prise de pa ro le ,  1993, 87 pagem. 

9 Se rifirer e n t r e  autrea à Lia. Duboia et Annette Boudreau, tes 
Acadiens et l e u r ( 8 )  langue(a)t quand le français e a t  minoritaire. Actes 
du c o l l o q u e ,  Moncton,  E d i t i o n i  d 9 A c r d i e / C e n t r e  de recherche e n  
linguistique app l iqu ie ,  Univers i t i  de Moncton, 1996, 324 pages. 

10 Louiie Paronne t ,  r P r o j e t  d ' i n t d g r a t i o n  de la v a r i a t i o n  
Linguistique e n  c l a a r e  de f r a n ç a i i  a ,  V i e  Françrire, v o l .  40 ,  no 1, 
(décanbre 1988), p. 23 à 30, 



français, ni sur les manuels scolaires n'a encore vu le 

jourll. 

M&hodologie et plan de travail 

L'examen des manuels et des instructions o f f i c i e l l e s  se 

fera e n  fonction de deux p r & m x p a t i o n s  majeures : la 

conception de l a  l i t t e r a t u r e  et de l a  formation litteraire, 

d'une part, et l'adaptation de l'enseignement au c o n t e x t e  

socio-culturel, d'autre part. La méthodologie que nous avons 

adoptée fait appel a deux types d'analyse : d'une part, nous 

tenterons, par une analyse interne, d ' e x p l i c i t e r  les 

fondements theoriques et les choix pédagogiques du programme 

et d e s  manuels. D ' a u t r e  part, les manuels seront examines 

dans le c o n t e x t e  des directives ministeriel les,  d e s  

recherches récentes et des realites socio-culturelles du 

milieu.  . 

Afin d'obtenir une vue d'ensemble des principaux outils 

analyses, nous decrirons d'abord le programme ministeriel en 

français langue maternelle et plus precisdment l'approche 

communicative q u i  en decoule de m ê m e  que la s t r u c t u r e  des 

manuels de la collection C i n q  saisons. Cette analyse vise, 

entre autres, a determiner de quelle façon les textes et les 

notions exploit68 dans ces manuels concr6tisent les principes 

minist6riels ndo-brunswickoie. Noue analyserons ensuite le 

1 1 Marguerite Maillet, Bibliographie de8 publication8 d 'Acadie, 
1609-1990 r sources première. et uourcei aecondea, Moncton, Chaire 
d'6tuder rcadiennem, 1992, 389 p. 



corpus  de t e x t e s  e t  les e x e r c i c e s  de  compréhension p r o p o s é s  

p a r  ces m a n u e l s .  Les r e s u l t a t s  d e  cette analyse s e r o n t  

examines e n  r a p p o r t  avec les r e c h e r c h e s  r é c e n t e s  d a n s  l e  

domaine,  l ' i m p a c t  s o c i o - c u l t u r e l  des t e x t e s  p r o p o s é s ,  les 

propos de divers i n t e r v e n a n t s  e t ,  e n f i n ,  les d i r e c t i v e s  du 

ministère p o r t a n t  s u r  l ' u  o u v e r t u r e  s u r  le monde, s u r  la 

f rancophonie  M. 

Nous examinerons e n s u i t e  les deux p r é o c c u p a t i o n s  q u i  

s e m b l e n t  dicter le  c h o i x  des t e x t e s  l i t t e ra i res  p r o p o s & ,  

soit l a  l angue  et  la s t r u c t u r e  n a r t a t o l o g i q u e  des t e x t e s .  En 

r e g a r d  des r e c h e r c h e s  e n  l i n g u i s t i q u e ,  nous a n a l y s e r o n s  

d ' a b o r d  l a  n o t i o n  de l a  l angue  dans le  programme m i n i s t 4 r i e l  

a i n s i  que dans q u e l q u e s  e x t r a i t s  B t u d i e s  dans les manuels 

scolaires a f i n  de d e t e x m i n e r  s'il e x i s t e  un l i e n  e n t r e  l a  

c o n c e p t i o n  de l a  l angue  comme i n s t r u m e n t  de conmunicat ion  e t  

sa c o n c e p t i o n  s o c i o - c u l t u r e l l e .  P u i s ,  nous a n a l y s e r o n s  la 

c o n c e p t i o n  de  la s t r u c t u r e  narratologique dans le  programme 

m i n i s t é r i e l ,  l a  façon d o n t  elle se traduit dans les manuels 

scolaires ainsi que les c o n c l u s i o n s  de c e r t a i n e s  recherches 

s u r  ce sujet. E n f i n ,  nous nous  pencherons s u r  l ' e f fet  de 

cette pratique s t r u c t u r a l i s t e  sur la  conception de l a  l ec ture  

et du lecteur, et donc de l a  formation des  n apprenants n. 

Nous presenterons une autre methode en lecture proposGe par 

les recherches rdcentes,  soit l a  lecture litteraire. Enfin, 

des perspectives de developpement face à cette nouvelle 

nethode seront formul6es tel les  que le questionnement 



r 6 c i p r o q u e ,  l a  d i s c u s s i o n ,  l e  croquis et  l a  f o r m a t i o n  

continue.  

Cette recherche  se veut un debut de rdponse au besoin 

urgent d'amorcer une rdflexion sur le sujet, ici ,  au Nouveau- 

Brunswick. Nous s o u h a i t o n s  entre a u t r e s  provoquer un 

questionnement a propos de la didactique de l a  l i t t é r a t u r e  et 

p l u s  préciseSrnant en ce q u i  a t r a i t  aux lecteurs form4s par le 

s y s t h m e  s c o l a i r e ,  a l ' o u v e r t u r e  sur l a  f r a n c o p h o n i e  

i n t e r n a t i o n a l e  et sur le  monde ainsi qu'a l a  p l a c e  que l e  

système scolaire f r a n c o p h o n e  r e s e r v e  à l a  l i t t e r a t u r e  

acadienne. 



Chapitre 1 

Le nouveau programme de français et les 

manuels scolaires de la collection Cinq saisons 



C'est a partir de 1991 que le ministPre de l'bducation 

du Nouveau-Brunswick instaurait, dans les écoles francophones 

secondaires 2. cycle de la province, un nouveau programme de 

français bas6 sur une nouvelle approche r l'approche 

communicative. Ce nouveau programme est divise en huit 

sections. La premigre, u Orientations du systeme scolaire J ) ,  

est plutôt d'ordre general : les buts et les objectifs 

genéraux de l'éducation publique au Nouveau-Brunswick et plus 

specifiquement de l'école secondaire y sont énumér6s. La 

deuxième section, (t Orientations des programmes de français a 

offre la definition et le rôle de la discipline, le but de 

l'enseignement du français, les objectifs géneraux, la 

progression de la discipline, la clientèle visde, le temps 

d'enseignement alloué et la relation des programmes de 

français avec les autres programmes du cycle. La troisième 

section Olabore les n composantes du programme N .  Les 

orientations y s o n t  d W e l o p p 4 e s  de même que les principes 

directeurs, P h a b i l e t 6  h communiquer, les valeurs 

socioculturelles, les objectifs terminaux, les modules 

d'apprentissage et les tableaux des notions. À noter que les 

objectifs terminaux se divisent en quatre sous-groupes : les 

objectifs terminaux l i es  a la compr6hension orale et B la 

comprehension Bcrite ainsi que ceux l ies a la production 
orale et B la production 6crite.  La quatrieme section, 

demarche d'apprentiseage n, se penche sur les principes 



méthodologiques, l'approche comnunicative (que nous 

presenterons brievernent dans le paragraphe suivant) et 

l'organisation materielle. La cinquième section, 

« dvahation des apprentissages o ,  def  init les d i f  fgrents 

t y p e s  d'évaluation: l'évaluation et les habiletés 

langagieres, 1'Bvaluation et les processus d'apprentissage, 

l'évaluation formative et l'évaluation sommative, tout en 

insistant sur l'importance des deux dernieres formes. La 

sixième section prdsente des modules d ' apprentissage qui sont 

divisés en quatre sous-groupes: comprahension orale et Bcrite 

et production orale et Ocrite. Finalement, la septihme 

section est form6e de N tableaux de notions D dans lesquels 

sont présent& le lexique, la syntaxe, l'orthographe d'usage 

et l'orthographe grammaticale alors que la huitième section 

est une bibliographie sélective. 

L ' approche communicative consiste grosso modo a placer 

les étudiants dans des situations de communication les plus 

proches possibles de leur vecu afin de stimuler le plus 

possible 1 ' apprentissage du français . Selon le minietare de 

l'éducation, tt l'blbve apprendra l ire ,  à Bcouter et a 

parler, si on le place dans des situations de communication 

qui suscitent sa motivation et assurent la pratique de la 

communication verbale". r Ces propos traduisent 1 ' importance, 

pour l'btudiant, d'apprendre a communiquer plutôt que de se 

1 2 Ministère de 1 dducation, Programne Rinçai8 langue maternelle, 
secondaire deuxième cycle, français 1, Fredericton, NB, 1991, p. 44. 



c e n t r e r  s u r  le code, et, pour l'enseignant, de partir du vgcu 

de l ' é t u d i a n t  et  de le mot ive r  p l u t ô t  q u e  de  le limiter a une 

démarche normat ive .  

O r ,  les m a n u e l s  utilises dans les écoles jusqu'en 1991 

ne rependaient p l u s  aux critères de ce nouveau programme. Les 

p r e m i e r s  m a n u e l s  u t i l i s e s  jusqu'a l a  f i n  d e s  a n n é e s  7 0  

a v a i e n t  un c e r t a i n  contenu acadien, mais depuis le d e b u t  des 

années 8 0 ,  les m a n u e l s  Btaient d'origine québécoise et ne 

c o n t e n a i e n t  guere de  t e x t e s  a c a d i e n s .  Par c o n s e q u e n t ,  l e  

m i n i s t h r e  d é c i d a i t ,  e n  1993, de creer une série d e  manuels 

scolaires  redigés  et  p u b l i e s  au N o u v e a u - B r u n s w i c k .  L a  

c o n c e p t i o n  e t  l a  r é d a c t i o n  ont éte conf ides  Anne A l b e r t -  

W e i l  et Annick Vanbrugghe alors que les E d i t i o n s  d'Acadie se 

s o n t  occupés de la  publ icat ion.  A l'automne de l ' a n  2000, l a  

c o l l e c t i o n  de  m a n u e l s  i n t i t u l e e  Cinq saisons devrait être 

compl6 tee .  Q u a t r e  manuel8 sont de j a  p u b l i e s  : Prelude est 

6tudiG au cours du premier semestre de l a  10. a n n é e  alors que 

Solstice est u t i l i s e  a u  cours du deuxieme semestre. 

Interinède est utilise au c o u r s  du  premier semestre de l a  11' 

annee et dquinoxe repend aux exigences du programme du  cours 

de français 10321, ce qui d q u i v a u t  au cours du d e u x i h e  

semestre de la 11. année. Le dernier manuel de l a  collection, 

i n t i t u l e  Symphonie e t  dont  l a  p u b l i c a t i o n  e s t  pr6vue au 

printemps 2000, servira aux dtudiants de la 12. année dans le 



c a d r e  du dernier cours de f r a n ç a i s  obligatoire dans  les 

écoles francophones du Nouveau-Bmnswick. 

Tous ces manuels ont éte conçus en fonction de 

l'approche communicative. La méthode pedagogique u t i l i s e e  au 

cours de la situation de communication en compr6hension et en 

production est, par cons6quent, la même pour tous les 

manuels. Elle consiste dans un premier temps en la mise en 

s i t u a t i o n ,  aussi appelGe r preparation a la lecture ou a 
lr6criture N. Celle-ci a pour but de motiver l'etudiant ; 

elle doit être H vivante, concrète et motivante 1) afin de 

provoquer une intention de lecture et dt6criture, ce qui mbne 

à la deuxième étape : la pratique de la lecture et de 

lr6criture d'un texte. Comme son nom l'indique, cette 

pratique vise  a amener lt6tudiant à lire et &rire un texte 

en ayant une intention pr6cise. Finalement, les stratégies 

de questionnement et doint6gration des connaissances, 

appeldes plus commun&nent loobjectivation de  la pratique et 

1 * acquisition de connaissances, constituent les deux dern ier s  

niveaux de cette approche. Loobjectivation de la pratique se 

caracterise p a r  n un r e t o u r  e t  une r d f l e x i o n  sur les  

a c t i v i t e s  d e  compr6hension e t  de production au moyen de 

questions, de fiches d 'observation, de tableaux, de grilles 

d O accompagnement et d ' interventions orales, etc". r afin que 

146tudiant puisse prendre un recul face a sa prat ique de 

13 Ibid., p. 47. 



façon à ce qu'il puisse apporter les corrections necessaires 

à sa compr6henaion. L ' acquisition de connaissances se traduit 

par (( l'observation, l'induction, lt&nonc6 de lois, de 

règles, la d6monstration, 1 'explication, 1 'application, la 

discussion, les questions, les solutions de problème, le 

résume, la comparaison, la substitution, la manipulation, le 

jeu-questionnaire, etc1'. n 

Le8 manualr rco1ait.r: pragmtique et l i t t i t a t u n  

Deux t y p e s  de discours sont a la base des manuels 

scolaires du secondaire 2. cycle : le  d i s c o u r s  pragmatique et 

le discours littdraire. En ce qui a trait aux textes 

l i tteraires,  les é t u d i a n t s  sont inities au roman, au roman 

jeunesse, a la nouvelle litteraire et au th6âtre et s o n t  

amenes a approfondir leurs connaissances en poésie, genre 

d é j a  e t u d i e  au secondaire premier cycle. Le discours 

pragmatique, ax6 sur la pedagogie de la communication, se 

traduit par l'étude du portrait, de la lettre dramiti6, de 

1' entrevue, de la lettre d B  opinion, du message publicitaire, 

de 18expos6 oral, de l'article analytique, de l'article 

critique et du reportage. La r e p a r t i t i o n  des deux types  de 

d i a c o u r s  est representhe comme s u i t  : e n v i r o n  6 0 %  d e s  

manuels couvre l'aspect pragmatique et 40% l'aspect 



l i t t e ra i re ,  ce q u i  repond aux o b j e c t i f s  du programme de 

f r a n ç a i s  : 

ces c h o i x  r e p o s e n t  s u r  l a  logique même de l a  pedagogie 
de la communication q u i  cherche a f ami l i a r i s e r  1 ' é l è v e  
avec des s i t u a t i o n s  de comrnunicat ion a u t h e n t i q u e s  e t  
diversifiees. Les types d e  d i s c o u r s  o n t  a u s s i  €!te 
c h o i s i s  e n  f o n c t i o n  de l'âge des 6lèves, de leur degr6 
de m a t u r i t e  et de l e u r s  capacites i n t e l l e c t u e l l e s l 5 .  

11 est i m p o r t a n t ,  s e l o n  l e  M i n i s t è r e ,  d t 6 t u d i e r  ces d e u x  

v o l e t s  car 

La lecture de t e x t e s  de l a  v i e  c o u r a n t e  et d ' o u v r a g e s  
litteraires a i n s i  que 1 %coute d e  d i s c o u r s  s i g n i f i a n t s  
p l a c e n t  l t A l & v e  dans des s i t u a t i o n s  q u i  l f a m & n e n t  
s ' i n t e r r o g e r  e t  a se s i t u e r  par r a p p o r t  aux v a l e u r s  
soutenues p a r  ces 6 v 6 n e m e n t s t  ces textes  ou ces 
ouvrages ; les v a l e u r s  a i n s i  mises e n  dvidence s o n t  
v u e s  et s e n t i e s  pa r  un sujet-lecteur o u  u n  s u j e t -  
auditeur q u i  possède un passB et un @sent, reflets d e  
sa c u l t u r e ,  e t  qui s ' o r i e n t e  vers un avenir1% 

L a  démarche proposGe,  q u e  ce s o i t  e n  ce q u i  a t r a i t  a u  

domaine litteraire ou  au domaine de l a  c o m m u n i c a t i o n ,  est 

grosso nodo l a  s u i v a n t e  a l a  l e c t u r e  d ' u n  e x t r a i t  de t e x t e ,  

l a  c o m p r é h e n s i o n  de q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  a ce t ex te ,  des 

exercices de grammaire et de syntaxe, puis l a  r e d a c t i o n  d ' u n  

t e x t e .  Les q u a t r e  manuels scolaires sont divises e n  trois ou 

quatre sections et s o n t  conçus s u r  u n  modale a s s e z  

similaire i des notions l t 6 t u d e  s e l o n  le genre vis6 lors de 

chaque t y p e  de d i s c o u r s  ( l i t te ra i re  ou p r a g m a t i q u e ) ,  des 

15 Ibid., p.  33. 

16 Miniatire de 1 'tducation, Progrunw Fr.nçai8 langue mutemel le, 
secondrire deuxiitne cycle, françaia 1 Oe amée-Pt a.unr.tra, Fredericton, 
NB, 1991, pm 31- 



extraits d'oeuvres ou des textes  pragmatiques q u i  sont  suivis 

d ' activités de conpr4hension, de l e c tu r e s  d 'oeuvres (pour le 

domaine l i t t e r a i r e ) ,  elles a u s s i  s u i v i e s  dfactivit6s de 

compréhension et d'ateliers d86cri ture.  

L e  domaine litteraire s 'ouvre,  dans les deux premiers 

manuels utilis6s e n  10. annee, sur l a  s e c t i o n  i n t i t u l e e  (t Au 

palmares N ,  q u i  o f f r e  aux é tud i an t s  des extraits d'oeuvres 

classes par  niveaux de d i f f i c u l t g ,  suivis d'un q u e s t i o n n a i r e  

d e  c o m p r ~ h e n s i o n .  (t As-tu l u  ? H, l a  deuxieme s e c t i o n ,  

propose un cho ix  d 'oeuvres  à l i re ,  t o u j o u r s  classGee selon 

leur niveau de d i f f i c u l t g ,  dans le  b u t  de produire un compte 

rendu oral  ou de p a r t i c i p e r  h une a c t i v i t é  de compréhension, 

se lon  l e  g e n r e  4tud i8 .  Finalement,  l a  d e r n i h r e  s e c t i o n ,  

quoiqu 'elle se nomme d i f  f #remnent dans Prélude a t Solstice, 

mhe a u  même rdsultat: e n  p a r t i c i p a n t  a u n  atelier 

d ' é c r i t u r e ,  l e s  Bleves  sont amends d e v e l o p p e r  leur 

c r 6 a t i v i t 6 .  Prt?lude, dans l e  c h a p i t r e  r Lu p o u r  t o i  )), 

presente des comptes rendus afin que les étudiante puissent  à 

leur tour prendre leur plume, alors que Solstice propose aux 

e t u d i a n t s ,  dans l a  s e c t i o n  u écrire u n e  n o u v e l l e  

l i t t é r a i r e  », d'exercer leur talent  de nouvel l is tes .  

L e s  deux manuels u t i l i s e s  e n  11. annee sont eux auss i  

conçus sur un modUe unique. Les t r o i s  genres  litteraires 

Btudies à ce niveau sont d'abord pr6sentds  dans la  s e c t i o n  

u Un peu de thdorie n. C e t t e  section d e f i n i t  les notions de 



base necessaires a l a  compréhension des genres .  LrBtudiant  

est e n s u i t e  invite a l ire des extraits de p i è c e s  de  tMatre, 

de poèmes ou de romans dans le but d e  se prêter aux exercices 

d e  c o i p r e h e n s i o n .  Ensuite, que ce s o i t  dans le c h a p i t r e  

(t Les jeun sont  faits u ou n Poèmes c h o i s i s  )) dans Inte&de 

ou encore dans (C As-tu l u  3 n dans gguinoxe, l r B t u d i a n t  est 

amen6 a faire l a  lecture complete d e  deux ou trois oeuvres 

pour ensuite se soumettre a des act iv i tes  spdcifiques a 
chaque genre. Finalement, l a  dernière s e c t i o n  est identique 

dans tous les manuels : o n  r e t r o u v e  Ggalement l'atelier 

drAcriture dans les manuels Intemède et Solstice. 



Chapitre 2 

Principes pédagogiques : 

Cotpus littéraire et analyse socio-culturelle 



Nous a l l o n s ,  d a n s  un premier temps,  examiner les textes 

e t  les a u t e u r s  q u i  f o r m e n t  l e  corpus l i t teraire.  P o u r  ce 

faire, n o u s  a n a l y s e r o n s  les deux t y p e s  d e  c l a s s e m e n t  des 

t e x t e s  que les manuels s c o l a i r e s  proposent, soit u n  

c l a s s e m e n t  M t h e m a t i q u e  H et un c l a s s e m e n t  (t n a t i o n a l  M. 

Aprhs a v o i r  a n a l y s é  cette n o t i o n ,  nous examinerons  a l a  fois 

les p r i n c i p e s  sous-jacents du Ministere ainsi q u e  les 

r e c h e r c h e s  récentes sur ce s u j e t .  F i n a l e m e n t ,  nous 

v é r i f i e r o n s  s i  les  m a n u e l s  r e s p e c t e n t  les p r i n c i p e s  d u  

Ministhre. 

Corpui et principes p4dagogiqu.s 

Cette nouvelle c o l l e c t i o n  de manuels scolaires offre une 

multitude d e  t e x t e s .  Indépendamment de  leur origine e t  de 

l ' é p o q u e  laquelle i l s  o n t  6t4 écrits, les textes a b o r d e n t  

s o u v e n t  les mêmes th&mes. Bien qu'il ne semble pas y a v o i r  

de t h e o r i e  derriere l e u r  c l a s s e m e n t ,  les poèmes s o n t  divises 

e n  six g r a n d s  t h e m e s  : des n p o e m e s  d ' e s p o i r  N ,  « les 

saisons M , it les s e n t i m e n t s  de n o s t a l g i e  N, (t l ' a t t a c h e m e n t  

au pays  H, n parlez-moi d'amour n et n des héros anonyaies N. 

Les n o u v e l l e s  litteraites sont elles aussi regroupdes. Les 

nouvelles {t Demetrioff N et « La Derniare Classe u t r a d u i s e n t  

des souvenirs d'&ale alors q u e  u À une  p a s s a n t e  N et N L e  

M e n d i a n t  n r e p r e s e n t e n t  l a  pauvrete e x t r ê m e  ; a M o n s i e u r  

Blink a e t  M Nom de plu= r partagent le theme de l ' i r o n i e  du 

sort ; cette d e r n i e r a  e s t  dgalement associde a r L e  Passe- 

m u r a i l l e  * qui p r e s e n t e  des criminels peu ordinaires ; 



(( L8Autostoppeur M et r Le Faucheur )t relatent tous deux 

l'histoire d'un chauffeur qui fait monter un autostoppeur 

Qtrange ; « Aux champs )) et ([ Mateo Falcone n touchent aux 

tragiques destins d'enfants ; (t Le Traversier 1) et r Le 

Fataliste » offrent une m ê m e  technique d'4criture soit un 

rBcit dans le récit et finalement, r La Petite Madame 

Robert )) et n L'eau de jeunesse n abordent le thème de 

l'amour. Trois n o u v e l l e s  n'ont pas 6 t B  classees, s o i t  H Le 

R e p e n t i r  d e  Noël )) n L ' a s c e n c e u r  )) et (4 La Cantatr ice  

épuis6e n. 

Quoique les extraits des romans jeunesse, des romans et 

des pièces de théatre n'ont pas bt9 class4s par thèmes, nous 

remarquons que plusieurs t r a i t e n t  de themes g6n4raux tels que 

1'amiti.e (Cyrano Junior), l a  j e u n e s s e  (Des graffitis 

suivre) ,  la jalousie (Le trappeur du Rabi), l'amour 

(Poursuite, Cyrano de Bergerac,) ou l'amour entre les classes 

sociales (Il n e  f a u t  jurer de rien et L'avare, ce dernier 

extrait esquissant rapidement l e  thème de l'avarice) ; la 

misère et la pauvreté sont préeentges dans Des enfants tombés 

du ciel et 2t l'opposé, l'ascension du pouvoir figure dans 

L'acrobate du Hinos. Le theme de l'enlhvement est pr6sent 

dans Les deux vies de Jeremie et dans Prisonniare des Mongols 

et le theme de l a  f u i t e  est offert dans La route de Chlifa.  

Zone et Catherine Certitude i l l u s t r e n t  la contrebande et le 

trafic de marchandise alors que Trois petits tours, Volkvagen 

blues et Absente pour l a  journde relatent tous trois une 



quête, un rêve. L ' immigrat ion est le thème de La Tracadienne 

e t  d e  Ces enfants d'ailleurs ; 1 8 i d e n t i t 6  f i g u r e  d a n s  

dvanggline Deusse alors q u e  l ' i s o l e m e n t  et l a  terre s o n t  

presentes d a n s  Maria Chapdelaine. D'autres thèmes, moins  

communs, s o n t  i l l u s t r 6 s ,  soit l e  t r a i t e m e n t  des p e r s o n n e s  

âgées ( Une maison. . . Un jour.. . ) , la f 01 ie ( P i è g e  pour un 

hoinnie seul), le droit à l d 8 d u c a t i o n  (Louis Mailloux), le ri te 

d ' i n i t i a t i o n  (Maina) , 1 ' art c h i n o i s  ( Q u e  cent fleurs 

s'epanouissent), l 'Amazonie (te v ieux  g u i  l i s a i t  des romans 

d ' m u r )  , 1 ' incomprdhens i o n  des a d u l t e s  ( Viou ) , 1 ' amndsie (Le 

voyageur sans bagage) et l a  c o n v o i t i s e  (L 'hdr i t age  de Odder). 

A l ' e x c e p t i o n  des thèmes exploitant l ' a r t  chinois e t  

1 ' Amazonie, qui, s ' i l s  sont e x p l o i t e s  adequatement  , peuvent  

permettre une ouverture s u r  les c u l t u r e s  B t r ange re s ,  t o u s  les 

e x t r a i t s  Btudids o f f r e n t  des themes gdneraux p l u t ô t  que  des 

thames particuliers a une c u l t u r e ,  ce q u i  rend difficile une 

quelconque M ouver tu re  N . 
Afin de p e r m e t t r e  une  ouverture s u r  le  monde et sur l a  

f r a n c o p h o n i e  universelle, des t e x t e s  p r o v e n a n t  d ' un  peu 

p a r t o u t  travers le monde sont i l l u s t r 6 s  et ce, peu importe 

l e  genre b t u d i a ,  On  compte  parmi ces pays, le Canada, l a  

France, l ' A n g l e t e r r e ,  l a  Pologne, l e  Burkina Faso et 

l ' I tal ie ,  en  passant par  l 'Allemagne,  l a  Chine,  l a  Russ ie  et 

l e  Chili. Dans une  v u e  d ' e n s e m b l e ,  les t e x t e s  d ' a u t e u r s  

f r a n ~ a i s  dominent,  mais ils sont s u i v i s  d ' a s s e z  prhs par les 

t e x t e s  qu6b6cois. Les t ex tes  acadiens, beaucoup moins 



nombreux, f i g u r e n t  a u  troisième rang. Viennen t  e n s u i t e  les 

t e x t e s  dtrangers w ,  r e p r e s e n t a n t  chacun une differente 

n a t i o n a l i t é .  

Sans v o u l o i r  Qnumerer de façon e x h a u s t i v e  les a u t e u r s  

6tudi6s1', notons q u e  d e  n o m b r e u x  auteurs d e  renommee y 

trouvent l e u r  p l a c e .  Les a u t e u r s  f r a n ç a i s  sont représentgs 

entre a u t r e s  p a r  Guy de  M a u p a s s a n t ,  Prosper M6rimee e t  

Alphonse  Daudet a lo r s  que les c l a s s i q u e s  q u 6 b é c o i s  sont 

r e p r é s e n t e s  p a r  Marcel DubB, M i c h e l  T r e m b l a y  et F d l i x  

Leclerc. Du côte des  a u t e u r s  a c a d i e n s ,  les plus connus  sont 

A n t o n i n e  Mail let ,  J u l e s  B o u d r e a u ,  C a l i x t e  Duguay,  Louis 

Hache, Rino Morin-Rossignol , HerménBgilde Chiasson,  Raymond- 

Guy Leblanc et  Gérald Leblanc. 

La c h o h  der mUVr.8 

Nous a l l o n s  nous pencher s u r  l a  f a ç o n  dont le choix des 

oeuvres  é t u d i e e s  est effectue. P o u r q u o i  l e  Ministère 

f a v o r i s e - t - i l  telle oeuvre p l u t &  qu 'une  autre ? Pour  tenter 

de repondre a cette q u e s t i o n ,  nous examinerons les propos  des 

a u t e u r e s  des manuels  et de Madame J e a n n i n e  Ferran-St-Onge, 

c o n s e i l l b r e  e n  f r a n ç a i s  au  m i n i a t a r e  de l ' É d u c a t i o n  a i n s i  que 

les 6nonc6s m i n i s t é r i e l s .  

Dans leur avant-propos, les auteures d e  l a  C o l l e c t i o n  

Cinq saisons s o u t i e n n e n t  que 

dans l'ensemble, ces textes de chez-nous e t  d'ailleurs 
offrent, d'une part, une meilleure connaissance de 

7 Voir appendice A pour la limte exhaustive. 



notre culture et de  n o t r e  i d e n t i t e  a i n s i  q u e  de l a  
place q u i  n o u s  r e v i e n t  a j u s t e  titre dans  l ' u n i v e r s  de 
l a  f r a n c o p h o n i e  m o n d i a l e ,  et d ' a u t r e  p a r t ,  u n e  
o u v e r t u r e  sur le mondela. 

Madame J e a n n i n e  Fer ran-St -Onge a f f i r m e  que l a  p a r u t i o n  de 

cette n o u v e l l e  c o l l e c t i o n  reflete un s o u c i ,  de l a  par t  du  

minis tgre ,  d'accorder de l'importance a la l i t t é r a t u r e  

acadienne1'. Un des p r i n c i p e s  Ononces  d a n s  l e  programme de 

français a u  s e c o n d a i r e  a b o n d e  q u e l q u e  peu dans ce sens 

puisqu '  il s o u t i e n t  que : 

[...) L a  l e c t u r e  e t  l'écoute d ' o e u v r e s  et de t ex tes  
s i g n i f i a n t s  amhneront  1 % l a v e  à d e c o u v r i r  les valeurs 
s o c i o c u l t u r e l l e s  t r a n s m i s e s  p a r  diverses formes de 
d i s c o u r s .  C e t t e  i m p r e g n a t i o n  l a n g a g i è r e  e t  
s o c i o c u l t u r e l l e  l u i  permettra de s ' o u v r i r  aux valeurs 
que reflhte son milieu s o c i a l  et c u l t u r e l .  L a  
c o n n a i s s a n c e  des c a r a c t e r i s t i q u e s  d e  ce milieu 
l'incitera être fier de sa langue m a t e r n e l l e  et de sa 
c u l t u r e  p a r t i c u l i è r e 2 0 ;  [...] 

L e  m i n i s t e r e  d e  l ' É d u c a t i o n  affirme que le  choix des t e x t e s  

l i t téra i res  dans les m a n u e l s  scolaires releve du  sixi&me 

principe enonce dans l e  programme de f r a n ç a i s  d u  n i v e a u  

secondaire q u i  u recommande f o r t e m e n t  l ' b t u d e  de t e x t e s  

acadiens e t  n é o - b r u n s w i c k o i s  mais a u s s i  l'dtude d'oeuvres 

tirdee du rdpertoire f rancophone  canadien ou i s s u e s  d ' a u t r e s  

18 Anne A l b e r t - W e i l  et Annick Vanbrugghe, Intermède. Guide 
d'utilisation, Moncton, tdi t ions d'Acadie, 1997, p. 13. 

19 Jeannine Fertan-St-Onge, Coamei 1 lare en f rang. i a  , miniatese 
de ltdducation, le 27 fév r i e r  1997, (par courrier i l e c t r o n i q u e ) .  

20 Ministère  de  1 t b d u c a t i o n ,  Programme Français langue 
maternelle, secondaire deuxiàne cycle, frrnçaia I r  Fredericton, 1991, 
p. 28. 



r e p e r t o i r e s  f rancophones2'. r Cette notion de francophonie 

i n t e r n a t i o n a l e  semble i m p o r t a n t e  pu i sque  le M i n i s t è r e  declare 

q u e  (t [ . . . ]  l a  l e c t u r e  et l f B c o u t e  d e  t e x t e s  q u i  

a p p a r t i e n n e n t  a l ' u n i v e r s  f r a n c o p h o n e  m u l t i c u l t u r e l  

l ' i n v i t e r o n t  à srint6reseer aux valeurs des a u t r e s  p e u p l e s  

 francophone^^^. 1, Les n o t i o n s  de v a l e u r s  et de c u l t u r e ,  s o n t  

d ' a i l l e u r s  associées a l ' e n s e i g n e m e n t  d u  français. 

Toutefois, nous  remarquons que cet é n o n c e  n e  p e r p o i t  p a s  l e  

l i t t d r a i r e  comme une n o t i o n  e n  soi, il l ' i n c l u t  plutôt dans 

l ' ensemble  u l angue ,  sociét6 et ' c u l t u r e  p a r t i c u l i e r e t  N. Le 

Ministère s ' a s s u r e  t o u t e f o i s  que les methodes p é d a g o g i q u e s  

associees ces n o t i o n s  rel ient  l e  cadre c u l t u r e l  a u  cadre 

communicatif : 

l ' e n s e i g n e m e n t  d u  français  ne p e u t  échapper à l a  
d i m e n s i o n  culturelle dminemment presente d a n s  l a  
soci-6 et se d o i t  d ' i n t e g r e r  cet axe a c e l u i  d u  
d6veloppement des habiletes langagières. Dans toutes 
l e s  pratiques communicatives, l a  c o m p o s a n t e  
socioculturelle est presente et le cadre culturel est 
& r o i t e n e n t  l i é  au  cadre communicatif; a i n s i ,  toute la 
c o u u n u n i c a t i o n  se voit ancree dans un espace s o c i a l  
s t r u c t u r é .  L'appartenance du sujet à d i v e r s  m i l i e u x  
sociaux, sa s i t u a t i o n  dans une c u l t u r e  donnée, l a  place 
q u e  s a  l a n g u e  occupe dans son m i l i e u ,  s o n  passe 
historique nodelent sa vision du monde et font  de lui 
le centre de valeurs, drid6010gies, de croyances et de 
reprdsentations q u i  forment son cadre d e  r d f d r e n c e ,  

21 Ibid . ,  p. 29. 

22 I b i d . ,  p. 28. 



facilement r e p d r a b l e  dans ses p r a t i q u e s  quot id iennes  de 
c o m m ~ n i c a t i o n ~ ~ .  

Cette question du c h o i x  des  oeuvres e s t  d i f f i c i l e  

cerner p u i s q u e  l e  programme m i n i s t e r i e l  de meme que les 

manuels  scolaires n e  fournissent pas d e  repense p r 6 c i s e .  

Quatre grands pr inc ipes  ressortent toutefois de ces propos. 

Les trois p r e m i e r s  t r a d u i s e n t  l a  v o l o n t e  d u  M i n i s t è r e  de 

p e r m e t t r e  aux 6lhves  d ' e t u d i e r  à l a  f o i s  l a  l i t t e r a t u r e  

6 t r a n g B r e  a f i n  d ' o f f r i r  u n e  o u v e r t u r e  s u r  l e  monde,  l a  

littérature f r a n c o p h o n e  d ' i c i  pour permettre une reflexion 

sur l r i d e n t i t 6  e t  l a  c u l t u r e  a c a d i e n n e s ,  mais egalement l a  

l i t t é r a t u r e  f r a n c o p h o n e  d ' a i l l e u r s  a f i n  d ' o f f r i r  une v i s i o n  

globale de  l a  f r a n c o p h o n i e .  L e  q u a t r i e m e  p r i n c i p e  t r a d u i t  

pour sa p a r t  l a  v o l o n t d  du M i n i s t g r e  de  t o u j o u r s  associer l a  

culture à un cadre de communication. Cette c o n c l u s i o n  nous 

mene d o n c  a c o n f r o n t e r  les p r i n c i p e s  p e d a g o g i q u e s  à l a  

p r a t i q u e  d e s  manuels scolaires a f i n  de d e t e r m i n e r  s i  les 

textes choisis a i n s i  que a l ' o b j e c t i v a t i o n  de l a  p r a t i q u e  n 

proposee p e r m e t t e n t  d 8  a t t e i n d r e  ces objectif S. 

Une ouvmrtun mur 1. francophonim et rus 1. ronde 

L e  m i n i s t è r e  p r ô n e  non seulement l'étude de t e x t e s  

acadiens, mais également l ' é t u d e  d e  t e x t e s  o f f r a n t  une 

o u v e r t u r e  s u r  le monde, c 'est  pourquoi il declare offrir une 

d i v e r s i t 4  de textes provenant d'un peu partout a travers le 

23 Ibid., p. 19. 



monde, tout e n  o f f r a n t  u n e  o u v e r t u r e  s p e c i f i q u e  sur l a  

francophonie : r Par le biais de l ' e n s e i g n e m e n t  de l a  l a n g u e  

m a t e r n e l l e ,  Prglude favorise u n e  o u v e r t u r e  s u r  le  monde et 

offre aux  é l h v e s  une v a r i d t e  de t e x t e s  q u i  se veut le reflet 

d ' une f r a n c o p h o n i e  un ive r se l l e2 ' .  n C e t t e  d e r n i e r e  n o t i o n  est 

i m p o r t a n t e  car p l u s i e u r s  a u t e u r s  s o u t i e n n e n t  e f f e c t i v e m e n t  

qu ' il e s t  primordial d ' 6 t u d i e r  l a  l i t t e r a t u r e  française e n  

g é n e r a l .  Claude Simard, e n  se r e f e r a n t  a l a  s i t u a t i o n  des 

dcoles q u ~ b é c o i s e s  declare : 

[...] l a  l i t t é r a t u r e  française ne  devrait-elle pas 
tenir une place t o u t  aussi i m p o r t a n t e  compte t e n u  de  
son i n d e n i a b l e  richesse? S i  o n  veut que le c o n c e p t  de 
f r a n c o p h o n i e  se c o n c r é t i s e  et vive pleinement, si on 
dea i re  favoriser le dialogue i n t e r c u l t u r e l  entre les 
p e u p l e s  f rancophones ,  ne  f a u t - i l  pas donner  p l e i n  droi t  
d e  c i t e  aux  l i t t e r a t u r e s  a c a d i e n n e ,  b e l g e ,  
s u i s s e ,  a n t i l l a i s e  et af r i c a i n e z s  3 

Michel T h e r i e n  est du même avis : 

l ' ecole  d e v r a i t  aussi s ' o u v r i r  a l a  l i t t e r a t u r e  
f r a n ç a i s e  pour sa v a l e u r  i n t r i n s é q u e  certes, mais aussi 
pour  son rUle s t r u c t u r a n t  e t  c a t a l y s e u r  dans l e  
d6veloppement de la  l i t t e r a t u r e  qu4beco i se  e t  sa valeur 
i r r e m p l a ç a b l e  de liens entre la gén6ration et les 
c u l t u r e s  p u i s q u t e l l e  est  c o n n u e  et l u e  t ravers  le 

24 Anne Albert e t  Annick Vanbtuggher PrCJude, Moncton, t d i t i o n e  
d'Acadie, 1994, p. 9. 

Notonm que cet dnoncd ae retrouve danm lem quatre manuela de l a  
Collection Cinq rairons. 

25 Claude Simard, a Le choix de. texte8 litUraire8, une queation 
id6ologique m, Quibsc frrnçai., no 100 (hiver  1996), p. 46. 



monde. Quand je p a r l e  de l i t t e r a t u r e  f r a n ç a i s e ,  je 
d e v r a i s  p l u t e t  dire d ' e x p r e s s i o n  f rançaise26. 

Les p r o p o s  d e  c e  d i d a c t i c i e n  s o u l i g n e n t  c l a i r e m e n t  

l ' i m p o r t a n c e  q u ' o n  doit a c c o r d e r  a l ' e n s e i g n e m e n t  de  l a  

litterature a f i n  d e  p e r m e t t r e  aux e l è v e s  d'acceder a l a  

culture. Contrairement aux énoncgs  du M i n i s t è r e  du  Nouveau- 

~ r u n s w i c k ,  T h e r i e n  emploie s p é c i f i q u e m e n t  les mots 

u l i t t e r a t u r e  n e t  M c u l t u r e  de l a  f r a n c o p h o n i e  n ,  ce qui 

nous ambne à r e e x a m i n e r  les o b j e c t i f s  m i n i s t e r i e l s .  Les 

termes employds p a r  l e  m i n i s t e r e  de l ' d d u c a t i o n  d u  Nouveau- 

B r u n s w i c k  s o n t  n e t t e m e n t  p l u s  v a g u e s :  l a  n o t i o n  d e  

p r a t i q u e s  q u o t i d i e n n e s  de c o m m ~ n i c a t i o n ~ ~  1) est f a v o r i s e e  

alors q u e  l e  terme (t l i t t e r a t u r e  1) n'est u t i l i e e  q u ' à  une  

s e u l e  r e p r i s e  dans les t ro i s  p r e m i e r s  programmes, so i t  lors 

d e  l a  p r 6 s e n t a t i o n  de t a b l e a u x  faisant n état des t y p e s  de 

d i s c o u r s  r e t e n u s  e n  l i t t e r a t u r e  e t  e n  c o m m u n i c a t i o n  

~ o u r a n t e * ~  M , pour e n s u i t e  o p t e r ,  dans ces m ê m e s  t a b l e a u x ,  

pour le terme n d i s c o u r s  l i t t6rairesu.  Dans le programme du 

f r a n ç a i s  l l e  ann6e-2e semestre, le terme l i t t e r a t u r e  se 

26 Michel Thdrien, a Enmeignament du f rançaia  et l i t t d r a t u r e  
française n ,  dans Climence P r d f o n t a i n e  et G i l l a s  For t ie r ,  ( d i s . ) ,  
Gnaeiqner le français. Pour q u i ?  Pourquoi? Comment? Hontrbal,  
Logiques, 1994, p. 71. 

2' Se r&f&rer a l a  c i t a t i on  23 à l a  page 26-27. 

28 Voir l a  bib l iographie  pour  lem réfdrencmr cornplitem de ce8 
trois progranmem. 



r e t r o u v e  Bgalement d a n s  l e  module d ' apprentissage en 

compréhension dcrite (btude du roman), où il e s t  mentionné 

{t l i t t e r a t u r e  acadienne et l i t t e r a t u r e  de la  f r a n c ~ p h o n i e ~ ~ .  N 

Ceci suggère que les o b j e c t i f s  du programme de f r a n ç a i s  sont 

d'abord pragmatiques et que, malgr4 l'existence de l a  section 

littéraire, les notions sont beaucoup p lus  axees sur le cadre 

communicatif que sur le cadre c u l t u r e l .  

L. corpus de la francophonia 

Outre les quatorze auteurs originaires de France, (seize 

s i  l'on considere L o u i s  BBmon e t  H e n r i  Troyat comme 

Français), q u i  comprennent de (4 grands noms w ,  l'ouverture 

sur l a  francophonie semble p l u t ô t  i l l u s o i r e .  En e f f e t ,  le 

corpus des auteurs  qui representent  l a  francophonie mondiale 

est assez r e s t r e i n t  puisquwon ne  compte que trois auteurs 

francophones, Boubakar D i a l l o  du Burkina Faso, David Diopp du 

Mnegal e t  Bernard Dadi6 de  l a  Cote d ' I v o i r e .  Pourtant, 

d'autres pays ou regions tels que les Antilles, l a  Suisse et 

l a  Belgique ou encore d'autres  reg ions  de l'Afrique, q u i  ont 

une forte concentrat ion francophone, n e  riont pas repr6sentes. 

La Suisse et l a  Belgique r e f l h t e n t  des c u l t u r e s  analogues à 

l a  netre, ce q u i  a u r a i t  certainement permis aux dtudiants  

d ' acc6der B une vision de l a  francophonie mondiale beaucoup 

plus  precise et r6aliste. Par  a i l l e u r s ,  le Ministere semble 

29 M i n i a t i r e  de l'bducation, Programme Fzançai8 l a n g u e  
maternelle, necondaire deuxième cycle, françria I Il, Fredericton, 1992, 
pm 125. 



a c c o r d e r  u n e  place privilégiée aux a u t e u r s  dtrangers 

puisqu'ils s o n t  n e t t e m e n t  p l u s  nombreux q u e  les a u t e u r s  

r e p r e s e n t a n t  la f r a n c o p h o n i e  ( h o r s - F r a n c e ) . .  On y retrouve 

Dagmar Galin o r i g i n a i r e  d e  l ' A l l e m a g n e ,  Roald Dahl de 

l'Angleterre, Dino Buzza t i  de l ' I ta l ie ,  Isaac Bashevis Singer 

de l a  Pologne,  L u i s  Sepulveda du C h i l i  et finalement Feng J i  

Cai de l a  Chine. 30 

Non seulement t r è s  p e u  d e  t e x t e s  s o n t  t i r e s  d u  

r e p e r t o i r e  f r ancophone ,  mais les mises e n  s i t u a t i o n  et les 

e x e r c i c e s  de comprehension de ces textes n e  s o n t  pas t o u j o u r s  

conçus de rnanihre a p e r m e t t r e  aux Bleives de s ' o u v r i r  a l a  

culture de la  f rancophonie  u n i v e r s e l l e .  

Selon les differents pays ou  regions é t u d i e s ,  les mises 

e n  situation varient quant à l ' i n f o r m a t i o n  transmise a 

lfBlève. Par exemple, l a  mise e n  s i t u a t i o n  de l a  n o u v e l l e  

a f r i c a i n e  n Le  Mendiant 1) mentionne que l 8 b l & v e  va M lire une 

n o u v e l l e  a f r i c a i n e 3 '  u ,  sans e x p l i q u e r  davantage l e s  

p a r t i c u l a r i t é s  de cette  r e g i o n  f rancophone  u hors-France  o .  

O r ,  les mises e n  s i t u a t i o n  des n o u v e l l e s  f r a n ç a i s e s  u Aux 

champs N, a La d e r n i a r e  classe m ,  Mateo Falcone w a i n s i  que 

l a  nouve l le  po lona i s e  u L e  F a t a l i s t e  N o f f r e n t  respectivement 

30 Pour une vue d'enmemble quant à la proportion dam auteur8 
francophonam, btranger8, acadien8 et autrer, veuillez vous rdfirer au 
tableau à 1. page auivante. 

31 Anne A l b e r t  et Annick Vanbrugghe, S o l ~ t f  cr, Moncton, &ditions 
d'Acadie, 1996, p. 146. 





de l ' i n f o r m a t i o n  sur la p a y s a n n e r i e  normande, l'Alsace e t  l a  

  orrai ne, l a  Corse e t  l a  Pologne .  Une (( o u v e r t u r e  a s u r  l a  

France e t  s u r  les pays d t r a n g e r s u  p e u t  effectivement prendre 

n a i s s a n c e  a l a  suite de ces l e c t u r e s ,  mais les pays ou les 

régions f r a n c o p h o n e s  (t hors-France ., e n  l ' o c c u r r e n c e  

l ' A f r i q u e ,  demeurent  i n e x p l o r é s .  

Les é l g v e s  p e u v e n t  cependant d t u d i e r  c e r t a i n e s  

p a r t i c u l a r i t d s  de  ce p a y s  e n  po6sie. L e  t i t r e  de s e c t i o n ,  

r L f a t t a c h e m e n t  a u  p a y s  *", e v o q u e  u n  s e n t i m e n t  

d'appartenance sa c u l t u r e  et a son pays. Cette s e c t i o n  

comprend les poèmes (t A f r i q u e  . d e  David Diop et Les 

a b o i t e a u x  M de C a l i x t e  Duguay. Ces titres i l l u s t r e n t  un 

s e n t i m e n t  d'appartenance, ce q u i  permet de croire que ces 

poemes o n t  et4 c h o i s i s  afin d ' o f f r i r  une o u v e r t u r e  sur ces 

deux c u l t u r e s .  Un rapprochement  entre ces deux c u l t u r e s  est 

effectivement illustré : 

Les deux pohmes p r e s e n t e n t  des idees identiques .  Dans 
chacun  d ' e u x ,  r e l à v e  les vers q u i  expriment les idées 
su ivantesa  a )  L e  pays a connu une Bpoque de gloire e t  
de bonheur; b )  Les habitants  du pays o n t  perdu leur 
fierte; c )  L e  p o & t e  a u n e  v i s i o n  p e s s i m i s t e  de son 
pays; d )  Une personne expr ime  l 'espoir que le pays va 
r e t r o u v e r  l a  digni t6  et l a  ~ r o s @ r i t @ ~ .  

Les d i r e c t i v e s  s e n s i b i l i s e n t  bgaleinent les BlWes au paysage 

Une autre similarite es t  le f a i t  que les deux poètes 
font usage de symboles pour s'exprimer. Ainsi ,  ce sont 

32 Anne Albert-Weil et Annick Vanbrugghe, Intannide, Moncton, 
b d i t i o n i  d'Acadie, 1998, p. 213. 

33 I b i d . ,  p. 216. 



des dl&nents du paysage qui reprdsentent le pays. Dans 

c h a c u n  des poèmes,  releve ce ou  ces symboles  e t  
explique ce qu ' ils représententu. 

e t  a l ' h i s t o i r e :  a Les poetes dvoquent  des ovéneeents 

historiques malheureux qui  o n t  a f f l ige  leur pays respectif. 

Dans tes propres mots, d i s  quels sont ces bvt5nernent~~~. 11 Mais 

l a  notion de francophonie n'est pas davantage exploitge : des 

d i r e c t i v e s  d'ordre p l u s  general telles que u Dans le poème 

Afr ique  ', e x p l i q u e  le  sens des expressions suivantes, 

s e l o n  le  contexte » o u  encore M Relis B h a u t e  v o i x ,  si 

possible ,  le poème ' Afrique ' et  observe son rythme. Celui- 

c i  est cr66, en  partie, par l a  rgpét i t ion de certains mots. 

Quels sont ces mots ? ( . . . ] n l u i  sont largement prgferées. 

L e  poème de Bernard Dadié, r A toi  camarade de lutte n, 

est présent6 dans la section u poèmes choisis N et les eleves 

d o i v e n t  c h o i s i r  entre pr6senter un poème ou analyser un 

poQae. Cette  dern ihre  activite ne permet toutefois pas 

d ' e x p l o i t e r  une i ouverture n puisque les d i r e c t i v e s  sont  

davantage axees sur l a  structure du pohme : D6gage le ou 

34 I d m .  

35 Idem. 

36 Ib id . ,  p. 216. 



37 les p r i n c i p a u x  themes  du poeme . N ,  n Dégage l a  s t r u c t u r e  

( l e  p l a n ,  l ' o r g a n i s a t i o n )  du paènie3'. N, etc. 

Dans l a  section « As-tu l u  ? », c e r t a i n e s  d i r e c t i v e s  des 

exercices de compr4hension i n v i t e n t  les é l è v e s  à d e c o u v r i r  

quelques aspects d'un autre m i l i e u  francophone. Les elèves 

s o n t  e n  effet invites B l i re  le  roman Manon des Sources et à 

decouvrir l a  Provence t 

À p a r t i r  de l ' i n f o r m a t i o n  r e c u e i l l i e  e n  l i s a n t  ce 
roman, p r e p a r e  un reportage ( b c r i t  ou  oral) a f i n  de 
f a i r e  c o n n a î t r e  l a  Provence. Tu p o u r r a i s  préparer une 
carte sur l a q u e l l e  t u  situerais c e t t e  r e g i o n  et les 
p r i n c i p a l e s  communes ment ionnees .  Tu traiteras de l a  
g e o g r a p h i e  physique de cette r e g i o n  (le paysage e t  le 
c l i m a t )  mais  a u s s i  d e  l a  g e o g r a g h i e  h u m a i n e  
(caract6ristiques et habi tudes  des gens ) ''. 

Mais e n  g 6 n 6 r a 1 ,  il n'est guère question de u l P i d e n t i t 6  

c u l t u r e l l e *  de ces textes et de ces auteurs ou de l ' i m p a c t  de 

ces oeuvres sur l a  c u l t u r e  f r a n c o p h o n e  i n t e r n a t i o n a l e .  L a  

m a j o r i t e  d e s  q u e s t i o n s  a m h e n t  plutôt les e l h v e s  a 

decortiquer la s t r u c t u r e  n a r r a t o l o g i q u e  des textes (notion 

que nous a n a l y s e r o n s  dans l a  section du m6me nom) ou encore à 

verifier leurs conna i s sances  a propos de l a  langue p l u t ô t  que 

d'explores d i v e r s e s  facettes de  cet u n i v e r s  i n c o n n u .  E n  

effet, des questions telles que u Etablis le sch6ma de la 

39 Anne Albert-Weil et Annick Vanbrugghe, dguinoxe, Moncton, 
tdit ionr dfAcaàie, 1998, p. 209. 



p i è c e  : quelle est  l a  s i t u a t i o n  i n i t i a l e  ? 1 8 6 v 6 n e m e n t  

d e c l e n c h e u r  ? la crise4' ? N ou a à q u e l l e  c o n d i t i o n  les 

participes passes et présents  forment-ils une proposi t ion ? 

[...] )t abondent dans t o u s  les manuels, peu importe le  genre 

du texte litteraire, 

Le cotpus international (horr-francophonie) 

A quelques r e p r i s e s ,  une  o u v e r t u r e  sur l e  monde non 

francophone est tantee.  En e f f e t ,  a p r b  l a  lecture d'un 

e x t r a i t  d u  t e x t e  Prisonnière des  Mongols, les  e t u d i a n t s  

d o i v e n t  rgflechir sur l es  d i f i e r e n c e s  e n t r e  l a  culture 

c h i n o i s e  et la culture m o n g o l i e n n e  e n  r e p o n d a n t  a la 

d i r e c t i v e  : M r e l è v e  des  d i f f é r e n c e s  d e  moeurs e n t r e  le 

peuple mongol d'une p a r t  et l e  peuple chinois d ' a u t r e  

part42. tt Ils s o n t  ensuite amends a établir un rapprochement 

entre ces c u l t u r e s  e t  l a  leur en repondant  a l a  q u e s t i o n  

H quelles reactions s u s c i t e r a i e n t  chez nous c e r t a i n e s  des 

valeurs v6hicul6es dans les moeurs d e  ces p e u p l e s  et les 

40 Anne Albert-Weil et Annick Vanbrugghe, I n t e r d d e ,  Moncton, 
dditionr d'Acadie, 1998, p. 70. 

41 Albext et Vanbrugghe, Solntice, . . . , p. 212. 

42 Anne Albert et Annick Vanbtugghe, Prélude, Moncton, f dition. 
dtAcadie, 1994, p. 112. 



s i t u a t i o n s  q u ' i l s  v i v e n t "  ? D L ' e x t r a i t  du  t e x t e  Que cent 

fleurs s 'épanou i s sen t  amhe Bgalement les Blèves a ref l6chir 

sur l a  culture c h i n o i s e  : M Quels detai ls  m o n t r e n t  q u e  le 

m i l i e u  socio-economique est d i f f é r e n t  du n d t r e  ? Penses - tu  

q u e  les l e c t e u r s  chinois q u i  ont l u  le roman d a n s  sa v e r s i o n  

o r i g i n a l e  o n t  B t B  frappes par ces memes d4 t a i l sd4  ? )) À 

travers un extrait de L e  vieux q u i  lisait des romans d'amour 

dont l ' a c t i o n  se s i t u e  dans l a  r e g i o n  amazonienne, l ' b t u d i a n t  

est éga lement  i n v i t é  a ddcrire r le  mode de vie de ce peuple 

a p a r t i r  des d é t a i l s  q u i  c a r a c t e r i s e n t  l e u r  o r g a n i s a t i o n  

sociale, l e u r  organisation ~ c o n o m i q u e  et l e u r  re l ig ion4 ' .  )D Ce 

roman f a i t  également partie de la section (t As-tu l u  ? )) où 

les e l è v e s  d o i v e n t  p r e p a r e r  un r e p o r t a g e  s u r  l'Amazonie : 

Prépare  un r e p o r t a g e  (Bcrit o u  oral) a f i n  de f a i r e  
connaître l 'Amazonie. Tu pourrais preparer u n e  carte 
sur l a q u e l l e  t u  s i t u e r a i s  q u e l q u e s  toponymes ( v i l l e s ,  
r i v i è r e s ,  etc.). Tu traiteras des d i f f é r e n t s  a s p e c t s  
g e o g r a p h i q u e s  de cette r e g i o n :  le p a y s a g e ,  le climat, 
l a  gdographie humaine et Bconomique. Tu pourras a u s s i  
expose r  les probl&mes lies au d 4 v e l o p p e 1 m n t ~ ~ .  

Finalement ,  lors de l a  mise en situation de Une maison.. . un 
o .  . . , les Bl&ves sont i n v i t e s  comparer n l a  place que 

43 Idam. 

44 Albert-Weil et Vanbrugghe, Equinoxe.. . , p. 107. 

45 Ibid., p. 95. 

46 fbid., p. 199. 



nous accordons  aux v i e i l l a r d s  d a n s  n o t r e  societg à celle qui 

l e u r  e s t  donnge dans l a  societe japonaise4'. r 

L'objectif m i n i s t e r i e l  visant une ouverture sur le monde 

e s t  donc r e p r e s e n t 6  dans  les manuels puisque les e x e r c i c e s  de 

compr4hension de ce corpus o f f r e n t  une  c e r t a i n e  ouverture sur 

les cultures Qtrangères en  p e r m e t t a n t  aux 616ves de s'ouvrir 

aux  c u l t u r e s  c h i n o i s e ,  mongole, amazonienne et japonaise.  

En somme, ce corpus demontre u n e  e x p l o i t a t i o n  de  l a  

n o t i o n  d'tt o u v e r t u r e  s u r  le monde et s u r  la  c u l t u r e  o ,  ce que 

l e  corpus de l a  f r a n c o p h o n i e  r e u s s i t  moins : les manue l s  

e s q u i s s e n t  s o m m a i r e m e n t  l a  n o t i o n  d e  f r a n c o p h o n i e  

i n t e r n a t i o n a l e ,  sans vraiment e n  f o u r n i r  une image exacte. 

Lit tdratun  acadienne et littltature francophone wndiale 

Nous allons m a i n t e n a n t  c o m p a r e r  le sor t  reserve à l a  

l i t t é r a t u r e  a c a d i e n n e  celui réservé a l a  f r a n c o p h o n i e  

mondiale. P o u r  ce f a i r e ,  n o u s  a l l o n s  é t a b l i r  un 

r a p p r o c h e m e n t  e n t r e  les p r i n c i p e s  m i n i s t e r i e l s  vus 

pr&4dewient e t  les recherches r é c e n t e s  dans le domaine pour 

ensuite nous baser s u r  cet te  c o m p a r a i s o n  p o u r  e x a m i n e r  le 

choix de tex tes  acadiens. Cette analyse c r i t i q u e  sera e n  

partie quantitative, mais surtout q u a l i t a t i v e ,  c'est-bdire 

q u ' e l l e  visera B d e t e r m i n e r  dans q u e l l e  mesure le  M i n i s t h r e  

p e r ç o i t  l a  v i t a l i t e  de l a  c u l t u r e  acadienne travers trois 

critàres fonwil6s par les chercheurs: 

47 Albert-Weil et Vanbrugghe, Intennède. . . , p. 124. 



1- la problématique de l'identité, qui ne doit pas 
être perçue corne un objet, mais plut& comme un 
processus complexe et dynamique. 

2- le questionnement face a cette identit4, qui 
doit lui aussi Otre dynamique et n actif n dans 
l'application des notions afin de permettre a 
1'BlGve de se questionner. 

3- la reprdsentation de la modernite acadienne, 
modernité qu i  sera traitee e n  fonction de 
l'écriture novatrice et en fonction de nouvelles 
strategies adoptees pour developper l0identit4 
et la langue. 

La litterature acadienne, qualifiee de litterature 

minoritaire, doit s a n s  cesse lutter contre les pr6jugGs en 

plus d'être en lutte constante pour sa survie : 

[...] les peuples minoritaires sont le plus souvent 
opprimes, de aorte que l'exercice même de ltBcriture, 
en autant qu'il s'inshre dans l'affirmation collective 
du droit à l'existence et ltexpreasion, est soit 
subtilement decourage, soit brutalement r6prin6''. 

E t  la s u r v i e  d'une litterature passe entre autres par son 

enseignement. Rend Dionne affirme : (t [ . . . ] L 'enseignement 
n'en assure pas  moins a la littérature regionale une 
reconnaissance q u i  la valorise et concourt son 

developpement en même temps qu'elle encourage les 

4cri~ains'~. B Les auteurs acadiens, au risque de pro jeter 

une attitude Ogocentrique, doivent veiller à ce qu'ils soient 

Iétudi4s dans les institutions scolaires ndo-brunswickoises. 

48 Crançoin Pari, Le8 li ttiraturea de l fexiguf ti, Hearst , Nordir, 
1992, p. 14. 

49 Rend Dionne, La li ttira ture rdgionale aux confina de 2 'hfatoire 
et de l a  géographie, Sudbury, Prise de parole, 1993, p. 48. 



HerniBnBgilde Chiasson  declare 

C O e s t  i n t 6 r e s s a n t  de mettre les a u t e u r s  acadiens e n  
parallèle avec les a u t e u r s  i n t e r n a t i o n a u x ,  mais ce 
serait  a u s s i  i m p o r t a n t  de v o i r  a ce que n o t r e  presence 
soit quand Mine d e f i n i t i v e ,  c'est-a-dire qu ' au  moins un 
tiers des t e x t e s  d e v r a i e n t  être d ' a u t e u r s  acad iens% 

selon François Pare, il n'y a pas l i e u  d O a c c u s e r  les auteurs 

acadiens de nombrilisme : 

11 n'y a pas de litterature v i v a n t e  qui v o u d r a i t  e n  f i n  
de compte Bchapper a u  cycle de  l ' e n s e i g n e m e n t .  Du 
moment q u ' e l l e  est p u b l i e e  et  mise e n  c i r c u l a t i o n ,  
l ' o e u v r e  l i t t e r a i r e  entre d a n s  u n  p r o c e s s u s  de  
d i f f u s i o n ,  d e  l e c t u r e s  e t  d e  r e l e c t u r e s ,  
d ' i n t e r p r b t a t i o n  et de n o r m a l i s a t i o n .  En f a i t ,  ce n e  
s o n t  pas les o e u v r e s ,  mais ces d e r n i e r s  et importants 
p r o c e s s u s  r t 5 g u l a t e u r s  q u i  m a n q u e n t  j u s t e m e n t  
tragiquement aux petites cu l tu res s1 .  

Pour sa p a r t ,  France Theoret remet e n  q u e s t i o n  une  o u v e r t u r e  

s u r  l e  monde q u i  ne s e r a i t  p a s  a c c o m p a g n 6 e  d ' u n e  

(( o u v e r t u r e  N s u r  sa propre culture : t( Y a-t-il vraiment une 

o u v e r t u r e  sur l e  monde s a n s  q u e s t i o n n e m e n t  sur nos 

appartenances :race, n a t i o n a l i t 6 ,  religion, g e n e r a t i o n  '' ? m. 

Selon ce t te  d e r n i è r e ,  pour  bien c o m p r e n d r e  l a  n o t i o n  de 

c u l t u r e ,  p o u r  p o u v o i r  acceder a u n e  a u t r e  culture, il f a u t  

d'abord v i v r e  l a  sienne ; cette o u v e r t u r e  sur 

50 Hermén6gilde Chiasmon, $ c r i v a i n  acadien, le 24 
Moncton. 

le monde n e  

février 1997, 

52 Franc. Th&oret ,  La langue emt indiumociable de ma 
littérature n, Québec frrinçdr, no74 (mai 1989), p. 75. 



peu t  donc être dissociee de l a  compr6hension de son propre 

un ive r s  pu i sque  (4 s a n s  conna i s s ance  du particulier, il n ' y  a 

p a s  de c o n n a i s s a n c e  d e  l t u n i v e r s e l S 3 .  N C l a u d e  P o t v i n ,  

s p e c i a l i s t e  de l a  l i t t e r a t u r e  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  pour l a  

jeunesse, ai f irme également q u 8  il n e  f au t  pas abuser n de 

cette o u v e r t u r e  s u r  l e  monde : Lire d e s  l i v r e s  q u i  f o n t  

t o u j o u r s  a l l u s i o n  à d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  t r a d i t i o n s ,  s i t u a t i o n s  

o u  décors e n t r a v e  l a  c r d a t i o n  d 8 u n e  f i e r t e  l é g i t i m e  

d ' a p p a r t e n a n c e  h s o n  groupe e t  f a v o r i s e  même l ' a l i é n a t i o n  

c u l t u r e l l e  et l ingu i s t ique5 ' .  N D'où 1 ' impor tance  d ' e n s e i g n e r  

sa propre  l i t t e r a t u r e  p u i s q u e  l a  v i t a l i t é  d'une c u l t u r e  

l o c a l e  passe, e n t r e  a u t r e s ,  par  son  enseignement ,  e t  du m ê m e  

coup, l u i  donne accPs a l a  c u l t u r e  u n i v e r s e l l e  : 

q u a n d  o n  e l i m i n e  n o t r e  l i t t é r a t u r e ,  u n e  p a r t  
fondamentale du rapport a l a  societe e s t  OliminBe. On 
r e l è v e  s o u v e n t  l a  c o n f u s i o n  d e  l a  p e n s d e  des 
Btudiant/e/s, leur d i f  f i c u l t e  à se situer, a donner une 
cohdrence à leur pensee. Notre l i t t e r a t u r e  nous situe 
p a r  r a p p o r t  a u  monde, t é m o i g n e  d e  nos v a l e u r s  
i n d i v i d u e l l e s  e t  sociales p a s s e e s  et  pr6sentes, el le  
est un peu le miroir q u i  definit ce que nous sonmes% 

54 Claude Potvin, La l i t tdra ture  jeunerae acadienne u dans Raoul 
Boudreau ( d i x . ) ,  Hblange8 !farguerlte Maillet: recueil d e  textes de 
crdation et d'article# sur l a  littbrature, l a  langue et 1 'ethnologie 
acadiemes en honndge b Marguerite Haillet,  Moncton, bditionn d'Acadie, 
1996, p. 325. 

55  hio or et, r ~a langue.. . n, p. 7 5 .  



Claude P o t v i n  declare  que  les o e u v r e s  a c a d i e n n e s  

c o n s t i t u e n t  un outil très important pour  aider les j eunes  a 

v a l o r i s e r  l eur  o r i g i n e  acadienne  : 

Il est  e s s e n t i e l  q u e  les j e u n e s  a i e n t  accès a u n e  
grande variete de livres qui celèbrent leur culture, 
qui r a c o n t e n t  l e u r  s t y l e  de  v i e ,  q u i  d é c r i v e n t  l e u r  
m i l i e u ,  qui r a p p e l l e n t  l e u r s  t r a d i t i o n s ,  q u i  r e d i s e n t  
leur histoire, qui ref letent leur sociétg reelle e t  
contemporaine,  qui s ' i n s p i r e n t  de l e u r  psychologie ,  q u i  
s ' a r t i c u l e n t  a u t o u r  de leurs moeura et coutumes e t  q u i  
f o n t  a p p e l  a l e u r s  p r o b l h e s  s p é c i f i q u e s .  Autrement ,  
les e n f a n t s  n ' a u r o n t  jamais u n e  v i s i o n  n e t t e  de ce 
qu ' i l s  sonts6. 

Le Minis th re  est s e n s i b l e  a cette i d e n t i t e  c u l t u r e l l e  pu i sque  

le  programme s t i p u l e  que 

toutes les formes de d i s c o u r s  t r a n s m e t t e n t  des v a l e u r s  
q u i  s o n t  l e  r e f l e t  de l a  c o r n u n a u t 6  et des p e r s o n n e s  
q u i  les v é h i c u l e n t .  P a r  l a  mise e n  e v i d e n c e  des 
v a l e u r s  p r e s e n t e s  dans chaque d i s c o u r s ,  l t O l & v e  prendra  
conscience de son ident i té  culturelle [ , . , ] s i  

Madame J e a n i n e  F e r r a n - S t - O n g e  affirme d ' a i l l e u r s  que l a  

creation de  n o u v e a u x  m a n u e l s  a u  s e c o n d a i r e  est due A 

N l ' i m p o r t a n c e  q u ' a c c o r d e  l e  M i n i s t b r e  a l a  l i t t e r a t u r e  

56 Claude Potvin, a La littdrature de jeuneaie chez l a  minorita 
acadienne m ,  Canadian Chil&enP8 Literature; Litterature canadienne pour 
la jeunesael no38 (1985), p. 19. 

s7 H i n i a t ù e  de ltaducation, Progzunm Français langue maternelle, 
secondaire deuxième cycle, françaia 1, ?redericton, 1991, p. 31. 



a c a d i e n n e ,  a l a  c u l t u r e  f r a n c o p h o n e ,  p o u r  que les d l e v e s  

s 'associent a l e u r  mi l i eu ,  a l e u r s  auteurss0.  ,, 
Pourtant, malgre ces propos, l a  p lace  q u e  devrait 

o c c u p e r  l a  l i t t é r a t u r e  a c a d i e n n e  e n  m i l i e u  scolaire 

francophone a bté  soulevee d e  plusieurs manières  et a maintes 

reprises a u  c o u r s  des d e r n i é r e s  années5g. Cette question 

n'est cependant pas specifique a l'Acadie car l a  l i t t e r a t u r e  

qu4b4coise,  malgré son envergure ,  a elle a u s s i  Bte confrontde  

a ce p r o b l e m e .  E n  effet, comme l ' a f f i r m e  F r a n c e  Theoret, 

l ' e n s e i g n e m e n t  de l a  l i t t e r a t u r e  qu4b6coise  n ' a  pas t o u j o u r s  

fait P u n a n i m i t 6  : 

Q u ' a v a i t - o n  à dire c o n t r e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  n o t r e  
l i t t e r a t u r e  ? L'argument p r i n c i p a l  B t a i t  c e l u i - c i  : 
les oeuvres qu6bécoises ne pe rmet ten t  pas  aux dtudiants  
d e  s ' o u v r i r  eur l e  monde,  ne d o n n e n t  pas  acc9s 
1 ' u n i v e r s e l .  En c h o i s i s s a n t  l a  l i t t e r a t u r e  qu4bécoise, 
on o p t e  p o u r  une v i s i o n  du monde limitge, fermee, 
r e p l i é e  sur soi. L e  s o u c i  pedagog ique  a parfois bon 
d o s .  I l  e s t  B v i d e n t  qu'on n e  d i r a i t  p a s  
crûment : n o t r e  l i t t e r a t u r e  est r 6 g i 0 n a l i s t e ~ ~ .  

Claude Paradis r enché r i t  e n  d é c l a r a n t  : 

Lorsque nous abordons l ' b t u d e  d e  l a  l i t t e r a t u r e  a u  
Quebec, jamais n'osons-nous le  faire  a partir  de notre 
p r o p r e  l i t t 6 r a t u r e .  [...] Nous avons si peut de notre 
p e t i t e s s e  que nous  nous B c r a s o n s  sous l e  po id s  des 
cultures p l u s  larges oùr  certes, nous pouvons r e t r o u v e r  

58 Jeanine Ferran-St-Onge, Coordinatrice en ftançaia au niveau 
secondaire, i i n i r t k e  de 1 'f ducrtion du louraau-Brunswick, le 27 
f6vrier 1997, Fredericton. 

59 Se rdfdrer aux citation. 62 i 64. 

60 Thdoset, r La langue . . . r , p.  75. 



une part de nos origines. Mais s i  R a b e l a i s  f a i t  partie 
de n o t r e  patrimoine l i n g u i s t i q u e  et  litteraire, peut-on 
psetendre q u ' i l  e s t  de n o t r e  culture, nous q u i  a cette 
epoque a v i o n s  du monde une v i s i o n  fort d i f  ferente61 ? 

Q u ' o n  i n t e r r o g e  l t A s s o c i a t i o n  a c a d i e n n e  des artistes 

p r o f e s s i o n n e l s  d u  N o u v e a u - B r u n s w i c k  ( A A A P N B ) ~ ~ ,  d e s 

enseignants u n i v e r s i t a i r e d 3  o u  e n c o r e  les écrivains e u x -  

l a  c o n c l u s i o n  est l a  même : il existe une lacune a ce 

n i v e a u .  J e a n n e  Farrah, directr ice g d n é r a l e  de ltAAAPNB, 

estime q u e  n les  dtudiants  n e  c o n n a i s s e n t  pas n o s  a u t e u r s  

parce q u ' i l s  n e  lisent pas les o e u v r e s  a c a d i e n n e s  ; il n'y a 

pas d ' a p p r e n t i s s a g e  a l 'école à s a v o i r  q u i  s o n t  les a u t e u r s  

a c a d i e n s  e t  ce q u ' i l s  ont a dire65. a En regardant d ' u n  peu 

p l u s  p r è s  l e  c h o i x  des textes e t  l a  propor t ion  accordee aux 

a u t e u r s  a c a d i e n s ,  nous t e n t e r o n s  d ' a p p r o f o n d i r  l'analyse de  

cette (( l a c u n e  D. 

6' Claude Paradis, Culture qudbdcoiae et tradition . , mdbec 
f r a n ç a i ~ ,  no 102 (été 1996): p. 48.  

62 Concertation du aecteur  littaraire de lrAAAPNB, le8 25 et 26 
octobre 1996. 

63 Alain Haason, Lecture8 acadiennes, Moncton, Perce-Neige, 1994, 
p.  53,  

64 E i e 6 n 4 g i l d e  Chimaon, 8cr iva in  acadion, le 24 fdvrier 1997, 
Moncton. 

65 Jeanne Farrah, D i r o c t r i c e  g&ndrala da 1 v l m a o c i a t i o n  
acadienne d e 8  a r t i n t e r  p~ofem8ionnol.le.8 b u  l o u v e a u -  
Druamwick, A~mociation acadienne des rrtirtem profearionnel.1m.a du 
Nouveau-Brunrwick, le 25 f6vri.r 1997, Diepp., NB. 



rn C O I ~ U U  acadien 

Nous examinerons d'abord les a u t e u r s  et les textes (ou 

les extraits) que le ministere de l P 8 d u c a t i o n  a choisis pour 

r e p r d s e n t e r  l a  culture acadienne. Ensuite, nous n o u s  

intéresserons aux exercices d e  comprghension accompagnant les 

t e x t e s  a f i n  d ' a n a l y s e r  s i  le  choix et le  t r a i t e m e n t  d e s  

t e x t e s  c o r r e s p o n d e n t  au rôle que  les a u t e u r s  j o u e n t  dans  

cette c u l t u r e  r é g i o n a l e .  L e  cas échéant, nous proposerons 

l f 4 t u d e  de nouveaux textes, non pour apporter des  correctifs, 

mais pour souligner le  d e c a l a g e  e n t r e  les p r i n c i p e s  du 

Ministère et  les p r a t i q u e s  utilisees dans les manuels. Après 

avoir analyse le corpus, nous examinerons le rapport e n t r e  

les manuels  et  les politiques officielles du Ministgre. 

Finalement, nous c o n f r o n t e r o n s  la reception c r i t i q u e  e t  

publique des oeuvres aux c h o i x  du M i n i s t e r e  a f i n  d e  

determiner l a  pertinence s o c i o - c u l t u r e l l e  du programme. 

L e  roman ieunesse et le roman 

L e  programme m i n i s t e r i e l  s t i p u l e  que {t les Blèves  seront  

places dans d e s  s i t u a t i o n s  q u i  p u i s s e n t  l e u r  permettre de 

lire des romans jeunesse  q u i  appart iennent  l a  litterature 

66 de l a  f r a n c o p h o n i e  [...] B, sans enoncer de d i r e c t i v e s  

concernant la litterature acadienne. Or, il n'est pas 

surprenant  que dans l e  chapitre du manuel Pr6lude s u r  le 

66 Miniatire de 1 'dducation, Programne Eruiçdf 8 langue maternelle, 
secondaire deuxidne cycle, français 10e année-fer aœmrtxe, Fredericton, 
1994, p. 93. 



roman jeunesse, aucun auteur acadien n'est étudie. Il est 

vrai que l'Acadie ne regorge pas de l i t t e r a t u r e  jeunesse et 

que son a p p a r i t i o n  fut assez tardive, ce qui a certainement  

 CI compliquer l a  tache des d i r i g e a n t s .  T o u t e f o i s ,  même avec 

un Bventa i l  restreint, il est d i f f i c i l e  d'expliquer l a  raison 

pour l a q u e l l e  les Yves Cormier avec Grandir d Moncton et 

Bertrand Simard, auteur de Montagne des disparus, Le secret 

DeLamordndi&re, Exercice Papillon e t Les marmites du diable  

o n t  4té ignores. 

Les d i r e c t i v e s  du programme sont un peu p l u s  spécifiques 

e n  ce qui a t r a i t  a 1'Btude du roman : tt Les éleves seront 

p l a c e s  dans d e s  s i t u a t i o n s  q u i  p u i s s e n t  leur permet tre  de 

lire des romans q u i  appartiennent a la  littérature acadienne 

et a la littérature de la francophonie  [ . . . 16' n Le manuel 

gquinoxe offre e f f e c t i v e m e n t  deux e x t r a i t s  a c a d i e n s  tires 

d'Absente pour la journee de Christiane St-Pierre et de La 

Tracadienne de  L o u i s  Hache. La thematique du premier est 

plutôt gendrale puisque 1 'auteure exprime le b e s o i n  

d'imaginaire, d e  rêve et de voyage alors que celle du 

deuxième touche  davantage à la realitd acadienne, l'extrait 

c h o i s i  relatant 18arriv6e à Chatham d'immigrants i r l a n d a i s .  

Toutefois, aucune question relative ce texte ne s'apparente 

a l'objectif minist6riel v i s a n t  a initier les éleves l a  

cul ture  acadienne. 

67 Miniatese de l'tducation, ProgrUrme Français langue mdtemlle,  
secondaire deuxième cycle, françria III, Fredericton, 1994, p. 125. 



P a r  a i l l e u r s ,  des r o m a n c i e r s  acadiens r e c o n n u s  n ' o n t  pas 

encore et6 etudiés : sans penser a u x  nouveaux r o m a n c i e r s  tels 

q u e  U l y s s e  Landry, Gdrald L e b l a n c ,  Jean B a b i n e a u ,  Gracia 

C o u t u r i e r ,  Simone LeBlanc-Rainville ou M a r t i n  Pitre d o n t  les 

romans n ' & a i e n t  pas n e c e s s a i r e m e n t  p u b l i é s  lors de  l a  

p r e p a r a t i o n  des m a n u e l s  s c o l a i r e s ,  o n  p e u t  s ' é t o n n e r  de 

l ' a b s e n c e  dtAntonine Maillet et de Jacques Savoie  par 

exemple. 

A n n e  A l b e r t - W e i l ,  co-auteure des m a n u e l s  de l a  

c o l l e c t i o n  Cinq saisons, declare p o u r t a n t  

qu'on n e  peut pas é t u d i e r  l a  l i t t e r a t u r e  a c a d i e n n e  e n  
contournant Antonine Maillet parce qu'on n e  serait pas 
juste. A n t o n i n e  M a i l l e t  est q u a n d  meme u n e  des 
p i o n n i e r e s  e n  l i t t e r a t u r e  acadienne e t  el le  a r e ç u  le 
prix Goncourt. 11 faut l a  reconnaître et l u i  donner l a  
p l a c e  q u i  l u i  r ev i en tb8 .  

Mais el le  n e  figure pas dans l a  section sur l e  roman et le  

M i n i s t è r e  a contourne son roman PBlagie-la-charette, roman 

q u i  p e r m e t  l'accbs a l a  n o d e r n i t e ,  non s e u l e m e n t  p a r  son 

Bcriture a u d a c i e u s e  mais O g a l e m e n t  parce q u ' i l  t e n t e  de 

(t corriger l'image t r a d i t i o n n e l l e  de l'Acadie et de donner 

u n e  forme d e f i n i t i v e  a ses mythes f o n d a t e u d 9 .  n Pierre 

68 Anne A l b e r t - W e i l ,  Co-auterre  d e r  m a n o e h  d e  1. 
collection C i  aq aairona,  Riniatare de l 'dducat ion,  le 27 f i v r i e r  
1997, Dieppe. 

69 Jamen de Pinney ,  a P11agie-la-charetta, roman dpAntonine 
H a i l l e t  w d a n s  Gillea Dorion ( d i r . ) ,  Dictionnaire des oeuvre8 
littbrairer du Qudbec, tome VI, 19 76-1 980 ,  Montzial, ?idem, 1994,  
p. 621. 



F i l i o n  met e n  evidence l ' i m p o r t a n c e  s o c i o - c u l t u r e l l e  de ce 

roman : 

A n t o n i n e  Maillet a produit une  oeuvre de f i d e l i t 6  à l a  
vie, qui brasse d a n s  l e  mouvement s o u t e r r a i n  de l a  
chronique les eaux de l a  mgmoire collective et celles 
de l ' a v e n i r  d ' u n  p e u p l e  d o n t  le  c r i  a m a i n t e n a n t  et6 
entendu dans le monde e n t i e r .  L ' A c a d i e  n'est n i  u n  
souvenir, n i  une f i c t i o n ,  c'est une réalite qui clame 
tout h a u t  sa parole7'. 

L a  r e c o n n a i s s a n c e  soc i a l e  d e  c e t t e  o e u v r e  p e r m e t  n o n  

s e u l e m e n t  a l'Acadie l'accès a l a  L i t t e r a t u r e  : u A u  moyen 

de c e t t e  r e p r e s e n t a t i o n  habile de  l a  r 6 c u p e r a t i o n  de l a  

n a r r a t i o n  pa r  une femme, Maillet réussit d o n n e r  a u  passé 

acadien et B l ' h i s t o i r e  des femmes a c a d i e n n e s  u n e  

s i g n i f i c a t i o n  c u l t u r e l l e  h l a  f o i s  e t h n i q u e  et n a t i o n a l e 7 '  D , 

mais elle o u v r e  Bgalement l a  porte à l a  m o d e r n i t d  

e s t h é t i q u e  : 

L a  r e c o n n a i s s a n c e  d u  passe a c a d i e n  e t  l a  c r e a t i o n  de 
l ' h i s t o i r e  pa r  les A c a d i e n n e s  n ' e s t  pas u n e  s i m p l e  
substitution t e r m i n o l o g i q u e  : il n e  s'agit pas 
s e u l e m e n t  de mettre n Acadien n B l a  place « dtAnglo N, 
de remplacer l ' a n g l a i s  c a n a d i e n  par le f r a n ç a i s  a c a d i e n  
ou les n a r r a t e u r s  pa r  une n a r r a t r i c e .  Il s ' a g i t  de 
nouvelles s t r a t d g i e s  p o u r  developper ltidentit6, l a  
langue, le mythe et l a  narrat ion7 ' .  

70 Pierre ?i l ion.  [ rn La voix d'un peuple r . L t  introduct ion de] 
P6lagie-la-charette, d t A n t o n i n e  M a i l l e t ,  Qubbec, Bibliothèque 
qu&b6coire, 1990' p. 9. 

71 dloYire A. Brigre, n Antonine Maillet et l a  construction d'une 
i d e n t i t é  acadienne t~ dana Raoul Boudreau ( d i r . ) ,  Udlmges Hurguerite 
Maillet:  recueil de textes de crdation et d'articles mur la littérature, 
l a  langue et l 'ethnologie acadienne, en honmage à Marguerite Maillet, 
Moncton, Chaire dtbtudes acadiennes, tditionm d'Acadie, 1996, page8 109. 



L'étude d e  c e t t e  oeuvre p e r m e t t r a i t  donc a u  M i n i s t e r e  

d ' a t t e i n d r e  un de ses objectifs pédagogiques q u i  est d'amener 

l ' é l è v e  à s ' o u v r i r  aux v a l e u r s  sociales et c u l t u r e l l e s  de s o n  

mi l i eu .  D e  plus, l ' d t u d e  de Pélagie-la-charette p e r m e t t r a i t  

l ' e x p l o i t a t i o n  de l a  not ion de modemit6 esth6tique. 

J a c q u e s  Savoie est u n  autre auteur a c a d i e n  q u i  est 

demeur6  dans l a  @nombre  . Raconte-moi Massabielle, s o n  

premier roman, t r a i t e  d'un sujet q u i  permettrait 6galement de  

connaître 1 ' i d e n t i t e  c u l t u r e l l e  acadienne et  d ' e x p l o i t e r  des 

q u e s t i o n s  d r a c t u a l i t 6  c u l t u r e l l e  p u i s q u e  S a v o i e  p o s e  ce 

problème et  r e u s s i t  a projeter le lecteur v e r s  l a  modernite a 

(4  P a r  sa v i s i o n  rdaliste des situations, son e m p l o i  d e  

d ia logues  animés d'expressions populaires e t  sa mise e n  texte 

d'un n a r r a t e u r  omniscient qui se c r o i t  t e n u  de t o u t  e x p l i q u e r  

[ .  . . 1 ,  Raconte-moi Massabielle sort m a n i f e s t e m e n t  des 

sentiers battus e t  s ' i n s c r i t  donc  en marge de l a  t r a d i t i o n  

réaliste7'. a Ce roman, con t r a i r emen t  à d p a u t r e s  oeuvres  que 

nous a n a l y s e r o n s  dans l a  s e c t i o n  poés ie  par exemple, ne  lance 

pas un c r i  de révolte pour p o s e r  le problgme de l ' i d e n t i t e .  

Raconte-mi Massabielle exploite plut& ce p r o b l h e  dans un 

contexte l u d i q u e ,  q u i  passe p a r  l ' i m a g i n a i r e .  Selon 

Marguerite M a i l l e t ,  ce roman, qui a valu a son auteur le prix 

de l'Association francophone i n t e r n a t i o n a l e  en 1980, d6crit 

73 Jul ie  LeBlanc, a Raconte-moi Mamabielle r dana Gille8 Dorion 
( d i r .  ) , Dictionnaire des oeuvre. l ittbrsiren dc Qubbec, tane V I ,  1976- 
1980, Montr6a1, ?idem, 1994, p. 680. 



u 1 ' e x p r o p r i a t i o n  des h a b i t a n t s  d ' un v i l l a g e ,  qui p o u r r a i t  

être K o u c h i b o u g o u a c ,  e t  l ' e x p r o p r i a t i o n  de s o n  p r o p r e  

imaginaire par 1 ' i nva s ion  de l a  t 616v i s i on  a 1 n 4 f i c a i n e ~ ~ .  1, Les 

Portes tournantes, deuxieme roman de Jacques Savoie ,  se 

distingue a u t a n t  pa r  l a  modern i t é  de son  é c r i t u r e  que par sa 

thematique i d e n t i t a i r e .  Gilles Dorion déclare que  

On ne s a i t  pas ce q u ' i l  conv i en t  d'admirer le p l u s  dans 
ce roman, l a  f l u i d i t e  de l'écriture, l a  fraîcheur de 
l ' e x p r e s s i o n ,  l a  vivacité d e  l a  d e s c r i p t i o n  o u  l a  
s o u p l e s s e  de l ' a r t i c u l a t i o n ,  mais le  l e c t e u r  est s a n s  
cesse sol l ic i te  par  l ' u n  et par l ' a u t r e ,  a t e l  p o i n t  
q u ' i l  e n  savoure les pages, & d u i t  e t  cham''. 

Louise Milot abonde dans le même s e n s  : 

Il f a u t  c e r t a i n e m e n t  s a l u e r  ce roman s u r p r e n a n t  de 
Jacques S a v o i e .  Comme les airs de  r a g - t i m e ,  s o n  
écriture nous soulève e t  nous emporte, jamais banale, 
a u s i  audacieuse que mesur6e. [ . . . ] On n e  p e u t  que se 
féliciter d 'avoir franchi les Portes tournantes76. 

D'autres romans a c a d i e n s ,  b i e n  reçus p a r  l a  c r i t i q u e  

l i t teraire e t  t r a i t a n t  d ' u n e  c e r t a i n e  real i té  acadienne o n t  

Bgalement  étd oublies.  L a u r i e r  Melanson dans son roman 

Zélika a cochon vertu s'amuse f o l l e m e n t  a peindre et  a f a i r e  

p a r l e r  des personnages  hauts e n  c o u l e u r s  q u i  r e n v o i e n t  à l a  

T4 Marguerite M a i l l e t ,  Bi8toire de l a  littçra ture acadienne, 
Moncton, Editiona d'Acadie, 1983, p.  194. 

75 Gille8 Dorion, [compte-rendu] Le8  Porter, tournante. de Jacpuea 
Savoie, Quebec français, DO 5 1  (mai 1984),  p. 8. 

76 Louiae Hilot, Lea Porte. tournante. d e  Jacquem Savoie  *, 
Lettre6 gudbécoiaer, no 35 (autanna 1984), p.  18. 



M g e n d e  1 ' i m a g e  de 1 ' A c a d i e n  souf  f r e - d o u l e u r 7 '  n . C l a u d e  

L e B o u t h i l l i e r  a v e c  L 'Acadien reprend son pays, a &ri t  u n  

r o m a n  d ' a n t i c i p a t i o n  q u i  o f f r e  u n  espoir q u e  (( demain 

deviendra a u j o u r d ' h u i ,  que le paradis perdu sera r e t r o ~ v e ' ~ .  ,a 

Le cho ix  des extraits de romans acadiens demontre que n i  l a  

reception l i t t e ra i re  et sociale n i  1 ' a t t e i n t e  de l r o b  j e c t i f  

v i s a n t  à p e r m e t t r e  à 1 8 6 1 8 v e  n d t a c q u 6 r i r  u n e  i d e n t i t é  

c u l t u r e l l e 7 g  r ne semblent a v o i r  ét6 p r i s e s  e n  c o n s i d é r a t i o n .  

Les nouvelles litteraires 

Un aeul A c a d i e n  a reussi a se t a i l l e r  u n e  place aux 

c ô t e s  des nouvellistes polonais, i t a l i e n ,  b u r k i n a b e  e t  

français : Rino Morin-Rossignol avec (( La Cantatr ice  

épuisee r .  Un texte de Eveïyne Foëx, originaire de F r a n c e ,  

mais etablie a u  Nouveau-Brunswick d e p u i s  le d 4 b u t  des annees 

1 9 7 0  a d g a l e m e n t  B t é  c h o i s i  : u L'eau d e  j e u n e s s e  n. Le 

c o r p u s  acadien p e u t  par  c o n s e q u e n t  p a r a î t r e  r e s t r e i n t ,  mais 

il ne faut p a s  o u b l i e r  q u ' e n  A c a d i e ,  l e  choix des 

n o u v e l l i s t e s  e s t  trhs limité. 

77 Maillet, Biitofre de 1. . . . , p. 194. 

78 Idem. 

'9 Hiniatire de 1 r&iucatlon, P r o g r m m  Françaf 8 langue maternelle, 
uecondaire deuxième cycle, françair 1, Fredericton, 1991, p. 27. 



En 11. annee,  l a  p o d s i e  est é t u d i e e  a l 'aide des figures 

d o m i n a n t e s  de l a  poesie a c a d i e n n e .  E n  effet, o n  y r e t r o u v e  

les noms de H e n n é n é g i l d e  Chiasson, GBrald L e b l a n c ,  Raymond- 

Guy L e B l a n c ,  R o n a l d  D e s p r e s ,  Dyane Leger, S e r g e - P a t r i c e  

Thibodeau et Calixte Duguay. Les é t u d i a n t s  p e u v e n t  donc 

s'attendre a etudier les poemes qui o n t  e u  u n  impact socio- 

c u l t u r e l  i m p o r t a n t .  Hais d e s  pobmes tels que  N Je s u i s  

acadien  » et u Cri de terre P d e  Raymond-Guy Leblanc, 

M T a b l e a u  d e  back y a r d  D d e  Guy A r s e n a u l t  de même q u e  

u Bleu I I ,  N B l a n c  u , u Rouge II et (t J a u n e  n dtHerm4négilde 

C h i a s s o n ,  q u i  o n t  marque l a  c u l t u r e  a c a d i e n n e ,  t a n t  par leurs 

i n t e r r o g a t i o n s  sur ltidentit6 a c a d i e n n e  q u e  par  l e u r  l a n g u e  

et leur é c r i t u r e ,  ne  figurent pas dans les manuels.  

L e s  deux poemes de Raymond Guy LeBlanc a l'étude, 

{t Lettres D et u Podsie f i ,  n e  r e f l è t e n t  gugre l ' u n i v e r s  

a c a d i e n .  L e  poème u P o é s i e  w 

Des mots-métro 
Des nrots-oiseau 
Affiches t r a i n s  autobus 
Des mots-chanson 
Des mots-danse 
Honmies fenirnes enfants 
Et le soleil q u i  se mire 
Dans les yeux des passants 
L e  temps d'une dtincelle 

est presentd dans la section u C l i n s  d ' o e i l  de poètes N qui  

est  une mise en  s i t u a t i o n  generale pour lt6tude de la p d s i e .  



Le poème (t Lettres M 

tes mts aont  comme des sieges dans lesquels on s'assoit 
Siegea de métro ou d'autobus peu importe 
Nous aimons les voyages d 'une s t a t i o n  a 1 ' a u t r e  
Quand les mots se t ransforment  en phrases rapides 
Eclairant les routes ou les t unne l s  de l e u r s  phares 
C e s  métaphores ces images q u i  nous a i d e n t  3 regarder 

justement 
Les mots aont coiinie des billets qu'on trouve aux 

g u i c h e t s  
Qui nous a s su ren t  nos t r a n s f e r t s  e n t r e  l a  mémoire et 

1 ' imaginaire  
En t r e  les moyens de t r a n s p o r t s  les mondes echangeables 
Quand on veu t  se rendre  lo in  ne pas oublier les 

correspondances 
L r 6 c r i t u r e  a ses propres rails ses lettres n6cessaires 

et p a r l a n t e s  
Où t o u t e  poésie du courrier se r e t rouve  dans l ' e r r a n c e  

des mots 

fait partie de l a  s e c t i o n  (t Po&mes choisis H ,  qui forme un 

recueil d e  quelque v ing t - c inq  poemes dans lequel les élèves 

d o i v e n t  e n  c h o i s i r  un afin d'en faire l a  p r e s e n t a t i o n  o u  

l ' a n a l y s e .  Lors de l a  p r e s e n t a t i o n ,  1861&ve d o i t  d'abord 

i d e n t i f i e r  l e  poeme pour  ensuite donne r  s o n  a p p r g c i a t i o n .  

L 'analyse  d ' u n  poème doit s u i v r e  une douzaine de d i r e c t i v e s  

telles que M RelBve les champs lexicaux e t  dis ce q u ' i l s  

Bvoquent H o u  N Pr6cise les sentiments e t  les Bmot ions  

exprim4s dans le  B ; a u c u n e  d i r e c t i v e  n e  permet B 

l ' b l&ve  de  se questionner ou dtacc6der l ' u n i v e r s  acadien. 

Deux autres po&nes de Raymond Guy LeBlanc,  soit u Je s u i s  



acadien ) b 8 l  e t  a Cri de terre n e 2 ,  auraient mieux permis 

l'accès a l a  maturite esthetique e t  intellectuelle. La 

thematique d e  a Je suis acadien w c a d r e r a i t  bien e n  11' 

annee : les etudiants, n'&tant plus apprentis e n  matigre d e  

poés i e  - i l s  ont é t u d i e  la p o 6 s i e  en 7. et 8. année- ,  

pourraient aborder l a  thhat ique  de l'alienation et du statut 

d o i n f 6 r i o r i t 6  puisque ce po&me reflete cet te  r 6 a l i t 6  

acadienne et permet un questionnement. U n  parallele pourrait 

ensuite être établ i  entre r Je s u i s  acadien 1) et le classique 

de Raymond Guy Leblanc, n Cri de terre  n .  Masson affirme que 

certains poètes acadiens, dont Raymond Guy LeBlanc avec Cri 

de terre,  m o n t r e n t  N qu'ici ce n'est pas seulement le 

message, mais peut-être surtout l'acte d e  le proferer qui  se 

charge d e  s e n s .  11 est d'ailleurs e s s e n t i e l  que 

1 'acadiennete de 1 'Bcriture se traduise a i n s i ,  1 'Acadie dtant 

plus ree l l ement  le pays d'où on parle que le pays dont on 

parlea3. Masson affirme Bgalement que l a  poés ie  acadienne 

joue un rôle important quant a l a  maturit6 de s a  culture : 

n il importe que ce pays se d d f i n i s s e ,  dans un langage 

81 Voir appendice B. 

82 voir appendice C. 

83 Alain Maamon, a ttranqlœnent îkalœnenti Raymond LeBlanc, C r i  de 
terre; Ldonard Forart, Sriaona rntdrieures r ,  chapitre dan8 Lecture8 
acadiennes, Moncton, Perce-Neige/Fâoncton, L'Orange bleue, 1994, p. 55.  



c o n c r e t  et p r 6 c i s .  Q u ' i l  se donne un corps verbale4. n 4, Cri 

de terre [...] est unan imement  c o n s i d é r 6  comme LE l i v r e  

fondateur de  l a  m o d e r n i t e  acadiennea5 n declare Francine 

B o r d e l e a u .  Cri d e  t e r r e  0 ,  p a r  s a  l a n g u e ,  p a r  s o n  

q u e s t i o n n e m e n t ,  permet donc  a l a  l i t t e r a t u r e  a c a d i e n n e  de 

faire u n  p r e m i e r  pas v e r s  l ' a t t e i n t e  d e  cette maturité 

c o n t r a i r e m e n t  aux deux pohmes a 1 ' Q t u d e  q u i ,  p a r  leur 

thematique touchant tous deux aux mots N, s o n t  denudes d e  

t o u t e  f o n c t i o n  critique et n e  p e r m e t t e n t  p a s  l e  

quest ionnement  i d e n t i t a i r e  chez 1 %lève .  

Guy A r s e n a u l t  f a i t  lui a u s s i  partie de ce c o u r a n t  de 

r e v e n d i c a t i o n .  (t Il rejoint les p r e o c c u p a t i o n s  de8 autres  

poètes d e  sa  g 6 n é r a t i o n  d a n s  s o n  refus d'une culture 

d t r a n g e r e  e t  dans ses r e p r o c h e s  aux s i e n s  : ils s o n t  restés 

s i l e n c i e u x  et se sont a n g l i c i s é s  p o u r  gagner l e u r  p a i n  86 D 

relate M a r g u e r i t e  Maillet. Raou l  Boudreau a f f i r m e  q u e  Guy 

Arsenau l t  

decouvre dans s o n  recueil les forms e l é m e n t a i r e s  de l a  
p o é s i e  : l a  n o m i n a t i o n ,  l ' b n u m 6 r a t i o n  et l a  
j u x t a p o s i t i o n .  Il se r d a p p r o p r i e  e n  les nommant t o u s  
les Blements de l a  culture a c a d i e n n e  que le mépris et 
l a  honte avaient r e l 4 g u d s  dans une u back-yard u de 

8s Francine Bordeleau, a Littbaturm acadienne: pour en f i n i r  avec 
fvangil ine n, Lettre8 qu6bCcoiae8, no76 (hiver 1994), p. 22. 

86 Maillet, Biatoire de 1. ..., p. 190. 



l'histoire. I l  s'en fait un tr6aor et une fierté en  
m e t t a n t  a u  p r e m i e r  plan l'objet s u p r ê m e  de 
notre honte : le chiace7. 

Ltbtude de u Tableau d e  back yard r8', avec s o n  langage  

regional, permettrai t  d e  montrer ltindissociabilit6 de  l a  

langue et de l a  r6alit6 de la  culture acadienne présentée par 

Guy Arsenault.  Mais les manuels n e  proposent aucune oeuvre 

de  ce poète. 

Herm6negilde Chiasson a subi le  même sort que Raymond 

Guy LeBlanc et  Guy Arsneault puisque sa poesie n'est étudide 

qu'une seule fois,  avec le poème Constellations. En f a i t ,  il 

s e r a i t  e x a g é r 6  d ' e m p l o y e r  le mot w é t u d i e  fi  puisqu'au 

programme M obligatoire n trois vers seulement sont utilis6s 

afin de presenter ce que sont une m e t a p h o r e  et une 

comparaison : (t Dans les exemples c i -dessous ,  d i s t i n g u e  les 

comparaisons des métaphores. Apprecie au passage la qualit6 

de ces figures de style. w Ce m ê m e  poeme apparaît toutefois 

dans  l a  s e c t i o n  M poèmes  c h o i s i s  r .  En p l u s  d'être 

innovateurs, les poèmes n Bleu n, n Blanc na', a Rouge et 

87 Raoul Boudreau, *Une podaie qui eat un acte r ,  dana Fred 
Cogswell et JO-Ann Elder, Rêve8 inachevds:  anthologie de podsie 
acadienne contemporaine, Woncton, tdit iona d'Acadie, 1990, p. 10 et 11. 

88 Voir appendice O. 

89 Voir appendice E pour ce. deux poiawm. 



« Jaune , b g O ,  aux couleurs de 1 'Acadie, amènent le l e c t e u r  a se 

q u e s t i o n n e r  et o f f r e n t  u n e  t h e m a t i q u e  q u i  r e j o i n t  l es  

objectifs du Min i s t e r e .  Marguer i t e  Maillet resume le message 

d'Herm6n6gilde C h i a s s o n  r n cesser d e  r ê v e r ,  d e  

s r i l l u s i o n n e r ,  regarder e n  f a c e  les r6a l i t é s  a b e r r a n t e s  et 

abrut issantesg1.  N Apres avoir 6 t u d i e  i t  Bleu n e t  n Blanc )B, 

les po&mes u Rouge b) et u Jaune n, ce dernier exprimant une  

l o n g u e  l i t a n i e ,  i l l u s t r e n t  l a  r e a l i t é  d ' u n  q u o t i d i e n  

opp re s san t ,  le quotidien honteux  des Acadiens  soumis. Avec 

ces poèmes, Chiasson a auss i  M s u  faire m e n t i r  l e  pr6jugO 

commun q u i  veut  que l a  p o e s i e  engagge s o i t  u n e  p o é s i e  

in f6 r ieureg2  n, ce q u i  a p e r m i s  B l a  l i t t é r a t u r e  a c a d i e n n e  

d ' accéder  à l a  modern i tg ,  à l a  L i t t é r a t u r e .  Raoul  Boudreau 

affirme qu'Hermen6gilde Chiasson a r 6 u a s i  M le  tour de force 

d'allier le reel et lPirr0el, l a  violence de l a  dénonc ia t ion ,  

de l a  revolte et l a  t end re s se  f l u i d e  du rêve nostalgiqueg3.  n 

Les poemes c h o i s i s  n e  correspondent guère au message 

qu'ont lance les pohtes a c a d i e n s  et qu ' a  retenu l a  critique 

de l'Acadie, du Qudbec et du Canada a n g l a i s .  Les poèmes de 

90 Voir appendice F pour ce8 deux poème.. 

g1 Maillet, Biatoire de l a  . . . , p. 191. 

92 Raoul Boudreau, a Une p d a i e  qui . . . * , dan. Cogiwell et Elder, 
Rêves inrchevdn r . . . , p . 11. 



Chiasson e t  de LeBlanc ,  avec l e u r  c r i  de r d v o l t e ,  s o n t  des 

pohmes clés de ltidentit6 acadienne.  Raoul Boudreau s o u t i e n t  

d ' a i l l e u r s  que l a  poesie de Raymond Guy L e b l a n c ,  de Guy 

Arsenau l t  et d 'Hemén6g i lde  Chiasson 

n'est pas une  a c t i v i t é  s o l i t a i r e  : elle est 
l'incandescence du feu qui couve d a n s  l a  classe l a  p l u s  
p o l i t i s é e  e t  l a  p l u s  m i l i t a n t e  des A c a d i e n s  ; elle 
s'ajuste spon tan6ment  à des a s p i r a t i o n s  collectives. 
Elle est a coup s û r  un acte et un Ovdnement, voire un 
a c t e  f o n d a t e u r  d e  l a  n a t i o n  e t  d e  s a  
littérature, du moins tel qu'on redecouvre  ces notions 
a 1 'éposueg4. 

C'est é g a l e m e n t  grâce à eux  que l a  l i t t e r a t u r e  a c a d i e n n e  a 

f a i t  ses premiers p a s  v e r s  l t u n i v e r s a l i t 4  : n s i  l a  

l i t t e r a t u r e  acadienne est toujours une l i t t e r a t u r e  r e g i o n a l e -  

mais ce mot a u j o u r d ' h u i  n ' a  rien de pejoratif-, elle n'est 

p l u s  r é g i o n a l i s t e g 5 .  La poesie a c a d i e n n e  n e  r e n v o i e  plus 

constamment au passe e t  a l a  quête d e s  racines, el le  est 

a v a n t - g a r d i s t e ,  t o u t  à f a i t  m o d e r n e  t n ça n ' e s t  p l u s  

l ' e x p r e s s i o n  de l a  n o s t a l g i e ,  mais l a  p a r o l e  de l'homme aux 

prises avec son dpoque et son espaceg6. v 

Donc malgr6 l'existence de nombreux petes  a c a d i e n s ,  le 

M i n i s t è r e  a dvit4 de tenir compte de l ' i m p a c t  r o c i o - c u l t u r e l  

des o e u v r e s  u fondatrices IO plut8t que d'opter pour un choix 

94 Idem. 

95 Idem. 

96 Bordeleau, a Littiraturm acadienne: . . . i , p. 22. 



q u i  aurait r e p r é s e n t 6  p l u s i e u r s  f a c e t t e s  de l a  rdali te du 

peuple acadien. 

Le théâtre 

On r e t r o u v e  deux p i ece s  acadiennes  au  programme de la 11" 

année: Louis Mailloux de Jules Boudreau et C a l i x t e  Duguay 

a i n s i  que dvangeline Deusse dtAnton ine  Maillet. 

L a  p i e c e  Louis Wailloux semble refl6ter les objectifs 

s o c i o - c u l t u r e l s  d u  M i n i s t è r e .  Les a u t e u r e s  d ' In te rmède  

déclarent que  

l'histoire de ce jeune homme qui tombe sous une balle 
ennemie pour defendre son dro i t  a 1 ' 6 d u c a t i o n  dans sa 
langue et sa c u l t u r e ,  c'est très Bmouvant et e n  même 
temps très symbolique de l a  lutte que les Acadiens ont 
du mener pour o b t e n i r  ce q u i  semble a u j o u r d ' h u i  un  
acquis  : le système d'dducation pub l i c  e n  f rançaisg'. 

L o u i s  Mailloux, dans l'esprit d e  l a  c r i t i q u e  e t  du p u b l i c ,  

c'est avant tout l a  guerre f r o i d e  e n t r e  le  peup l e  acadien et 

les a u t o r i t e s  scolaires ,  c'est l a  lutte que mènent  des 

Acadiens afin de conserver l eur  droit a l'dducation dans leur 

langue et l e u r  c u l t u r e  et c'est Bgalement l a  mort d 'un jeune 

homme innocent. O r ,  l ' e x t r a i t  choisi relate p l u t ô t  l ' i d y l l e  

e n t r e  Louis Mailloux e t  Jeanne L a n t e i g n e  ; l a  t e n s i o n  e n t r e  

les Acadiens et les Anglais  ne  forme que l ta r r i&re  p l a n .  

L ' o b j e c t i v a t i o n  de l a  pratique semble t o u t e f o i s  se pencher 

sur l a  t h d m a t i q u e  sociale de l a  pièce puisqu'une directive 

s o u t i e n t  que u [ . . . ] le thème p r i n c i p a l  de  l a  piece est le 



nationalisme acadieng8. fi Mais l a  q u e s t i o n  q u i  s u i t  c e t t e  

affirmation C e  theme est-il apparent dans l ' e x t r a i t  que t u  

as l u ?  Quel a u t r e  thème se degage de ces scènes  99 ? 1, 

n'incite pas l'él&ve à s ' i n t e r r o g e r  sur l a  not ion  d r i d e n t i t 4  

puisque le thhm du nationalisme acadien n'est pas apparent. 

Puisque l e  theatre n'est BtudiQ qu'en 11' a n n é e ,  il 

semble assez surprenant que l a  piece Evangeline Deusse a i t  

é té  p r g f e r é e  à La Sagouine, l ' o e u v r e  t h e i l t r a l e  l a  plus 

percutante, non seulement d '  A n t o n i n e  Maillet, mais d e  

l 'Acadie des années 1 9 7 0 ,  m ê m e  s ' i l  n e  s'agit pas de th4âtre 

au sens traditionnel. Avec cette pièce, Antonine l a i l l e t  est 

e n  quelque sorte devenue l ' a m b a s s a d r i c e  d e  l ' A c a d i e  

p u i s q u ' e l l e  a permis tt a l a  c o l l e c t i v i t 6  acadienne de se 

faire connaître et admettre e n  tant que membre a part e n t i è r e  

d e  l a  ' c o l l e c t i v i t 6 - m è r e p  f r a n c o p h ~ n e ' ~ ~ .  n C e t t e 

a acceptation a de l a  part de l a  francophonie  a d ' a i l l e u r s  

e t 4  très importante pour le publ ic  et les l e c t e u r s  car bon 

nombre d'entre eux u manifestent le besoin d'gtre reconnus 

par a u t r u i ,  i l s  sentent aussi l a  n d c e s s i t 6  de marquer leur 

98 I b i d . ,  p. 59. 

99 Idem. 

100 Jamea de l inney,  r Lectaurs acadiens d'Antonin* Hail let  : 
r8ception littdraire et ident i td  w ,  Revue de lPt lniver8i td de Moncton, 
vole 21, no 1 ( 1 9 8 8 ) ,  p.  40. 



a p p a r t e n a n c e  a u n e  e n t i t é  déja c o n s t i t u e e  e t  v a l o r i s é e .  En 

1 ' o c c u r r e n c e ,  l a  f r a n c o p h o n i e  i n t e r n a t i ~ n a l e ~ ' ~ ' .  b~ 

LrBcriture n o v a t r i c e  de cette piece e n  a f a i t  l a  p r e m i h r e  

oeuvre t h e â t r a l e  écrite e n  respectant le  p a r l e r  de  l a  

c o l l e c t i v i t e  a c a d i e n n e  ; p a r  c o n s e q u e n t ,  c e l l e - c i  

s ' i d e n t i f i a i t  aux  personnages  qui d t a i e n t  perçus u comme des 

i n c a r n a t i o n s  e t  des r e p r é s e n t a n t s  de l a  s o c i ~ t d o 2  )b puisque 

l'oeuvre de Maillet t r a i t e  des realites s o c i a l e s  de l 'Acadie.  

Après  a v o i r  l u  l'extrait d'gvangdline B u s s e  et  repondu 

aux e x e r c i c e s  de c o m p r e h e n s i o n ,  les é18ves s o n t  t o u t e f o i s  

i n v i t é s  3 u o u v r i r  une f e n ê t r e  s u r  La Sagouine IJ car (4 a l l e r  

à l a  r e n c o n t r e  d t A n t o n i n e  Maillet sans croiser l a  Sagouine 

serait i n c o n ~ e v a b l e ' ~ ~ .  D Pour c o m b l e r  cette a b s e n c e ,  

l ' e x t r a i t  le p r i n t e m p s  D est étudié et les élèves d o i v e n t  

rependre a une s e u l e  q u e s t i o n  : u L a  Sagou ine  a-t-elle des 

p o i n t s  communs avec h a n g é l i n e  ? Donne t o n  p o i n t  de vue et 

e ~ ~ l i ~ u e - l e ' ~ ~ .  n Comparer l a  sagouine à Evangeline p e u t  

p a r a î t r e  quelque peu saugrenu.  Francine Bordeleau d e c l a r e  : 

(t dvang6line [...] qui se veut peu t -Gt re ,  du  reste, une ode 

101 I b i d . ,  p. 39. 

102 Ibid., p. 33.  

103 Albert-Weil et Vanbrugghe, In temède.  . . , p.  93. 

1041bid., p.  94. 



romantique exp lo i t an t  le  thème, recurrent  dans l a  littérature 

e t a s u n i e n n e ,  de l a  quOte d r i d e n t i t 6  n a t i o n a l e  a v a n t  q u e  

d'être u n  hommage aux d é p o r t e s  acadiens ' O 5 [ .  . . ]  H. 
Evangel ine,  e n  p l u s  d'être n4e de l ' i m a g i n a i r e  amdr ica in ,  

represente  le passé a l o r s  que l a  Sagouine, le it symbole N de 

l ' A c a d i e ,  r e p r e s e n t e  a u  c o n t r a i r e  l e s  r é a l i t A s  

socio~conomiques acadiennes. Encore une f o i s ,  le Minis te re  

n ' a t t e i n t  pas ses o b j e c t i f s  p u i s q u ' i l  n'amène pas l l B l è v e  a 
s t i n t e r r o g e r  s u r  ces r 6 a l i t d s .  Pour amener l 0 6 l è v e  a 

c o n n a î t r e  l a  c u l t u r e  acadienne ,  cette thdmatique est toute 

d é s i g n e e  e t  cette piece p e r m e t  d e  l ' e x p l o r e r  a f o n d .  

Marguer i t e  M a i l l e t  d d c r i t  d ' a i l l e u r s  le  personnage de l a  

Sagouine couune e t a n t  : 

Une pe r sonne  apparemment r d s i g n e e ,  sans i d e n t i t e ,  
honteuse de ne pas p a r l e r  N à l a  grandeur u [qui] ose, 
depuis  1971, d l e v e r  l a  voix  pour s ' exp l iquer  dans ses 
mots à el le ,  pour dire q u ' e l l e  n'est pas dupe de ce 
qu'on l u i  f a i t  s u b i r  ou accepter depuis  des siecles et 
c e ,  dans t o u s  l e s  d o m a i n e s - r e l i g i e u x ,  s o c i a l ,  
&onomique, p o l i t  iquelo6. 

Un extrait du monologue sur l e  r e c e n s e m e n t  serai t  t o u t  

design6 pour aborder la  ques t ion  de 1 ' i d e n t i t 6  c o l l e c t i v e  'O7. 

de Finney affirme que M bon nombre de lecteurs perçoivent la 

ache du recensement comme un des moments p r i v i l e g i e s  du  

10s Bordeleau, a L i t t d r a t u r e  acadienne : . . . n,  p.  21. 

106 Maillet, Hiatoire de 1. ..., p. 102. 

107 Voir appendice O. 



t e x t e ,  u n  moment où p r é c i s 8 m e n t  tous les  N n i v e a u x  1) de 

questionnement s u r  ce thème de l t i d e n t i t 6  p e r s o n n e l l e  et 

collective se rejo ignent  log[ . . . ] n . La Sagouine est en 

quelque  sorte l a  v o i x  de l a  societe a c a d i e n n e  ; a travers ce 

personnage, ce sont des milliers d'Acadiens qui prennent 

paro le .  

Que c e  soit e n  A c a d i e ,  au  Q u e b e c  o u  dans les 

i n s t i t u t i o n s  scolaires  des É t a t s - u n i s ,  L a  Sagouine es t 

reconnue comme une oeuvre choc. Au Québec, Raymond Pagé 

affirme que : 

l a  p i e c e  a p r o d u i t  l ' e f f e t  d ' u n  c h o c  c u l t u r e l ,  
politique et social. L ' a c c u e i l  du p u b l i c  est d é l i r a n t .  
La  critique ne tarit p a s  d ' 6 l o g e s .  Michel  Bélair, du 
Devoir, est  estomaque : L e  texte est e x t r a o r d i n a i r e ,  l a  
langue est savoureuse, Viola Ldger est extraordinaire, 
en somme, c'est n un chef-d 'oeuvre dog. 

Même aux E t a t s - u n i s ,  l'étude de La Sagouine et des autres  

oeuvres d 'Anton ine  Maillet en m i l i e u  scolaire, est envisagee. 

Janis L. Pallister déclare : 

Je propose une i n s e r t i o n  ferme de l a  matihre a c a d i e n n e  
dans le canon des dtudes françaises dans les l y c 6 e s  et 
les universites américains, et, p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t  
1 'ense ignenen t  des oeuvres d ' Antonine Maillet [ . . . ] Une 
lecture de l a  Sagouine, accompagnee p o s s i b l e m e n t  par 

109 Rayiaond Pag&, Spectateur8 et lecteur# dma oeuvres d%ntonine 
Maillet m dans Harguerite Maillet et Judith BmeL (dir . ) ,  La rdception 
des oeuvre. doAntonine Maillet. Acte8 Colloque international, octobre 
1988, Chaire dg&tudem acadiennem. ~oncton.  1989, p.  315. 



les videos de  l a  piàce, pourrait constituer un tr&s bon 
aperçu de toutes les ques t ions  concernant 1 '~cadiell*.  

L a  p i è c e  Bvanqeline Deusse p e r m e t  d g a l e m e n t  de 

développer l ' i d e n t i t 6  c o l l e c t i v e  acadienne puisque l e  theme 

c e n t r a l  est l e  dérac inement .  Or, l ' e x t r a i t  c h o i s i ,  n l e  

premier tableau en mai n ,  aborde certes la question du 

deracinement, de  1 ' i d e n t i t é ,  mais aucune quest ion ne cherche 

à approfondir  cette thdmatique.  Par exemple,  l a  question 

n que l  theme se degage d e  cette pi&cel l l  ? u est posee aux 

élèves sans e x p l o i t e r  cette question davantage ou encore 

4 Quel objet l'auteure e l è v e - t - e l l e  au rang d e  symbole de  

l'Acadie ? Il existe un rapport entre cet objet et l ' a c t i o n  

l a  p l u s  importante dans l ' e x t r a i t  : q u e l l e  est cette 

action'12 7 n D e  p l u s ,  l o r s q u e  l a  q u e s t i o n  d e  l a  l a n g u e  

d'dvangeline Deusse est abordee, les exemples l i n g u i s t i q u e s  

sont pr4sentgs comme Btant N incorrects  11 : t( Transformez la 

repl ique su ivante  e n  langue correcte f i  est une des consignes 

a d r e s s e e s  aux blèves  q u i  d o i v e n t  dgalement v d r i f i e r  s i  

c e r t a i n s  mots s o n t  d e s  archaïsmes  r u Relis l e  pas sage  où 

110 Jania  L .  P a l l i é t e r ,  a I n i e r t i o n  canonique de l'oeuvre 
mailletienne et ma rdception scolaire aux etats-Unir u dan. Marguerite 
Maillet et  Judith Bamel ( d i r . ) ,  La riception de8 oeuvrer deAntonine 
Maiiiet. Actes Colloque international, octobre 1988, Chaire d8dtudeé 
acadienner, Moncton, 1989, p. 193. 

111 Albert-Weil et Vanbrugghe, Intexmède . . . , p. 92. 



d v a n g e ï i n e  et l e  Breton discutent d u  mot houquer. Ce mot 

fait partie de lPh6ritage l i n g u i s t i q u e  de l'Acadie. [...] 

verifie s i  les mots s u i v a n t s  sont e n c o r e  utilises dans leur 

sens a n c i e n  à 1 h e u r e  a c t u e l l e  dans t o n  milieu"' [ . . . ] . . 
Nous avons v o u l u  montrer que l a  v e n u e  de l a  c o l l e c t i o n  

Cinq saisons r e p r e s e n t e  certes un pas de l ' a v a n t ,  mais m a l g r 6  

cette initiative, l a  p o l é m i q u e  a propos de  l a  place de l a  

l i t t é r a t u r e  a c a d i e n n e  d a n s  les m a n u e l s  scolaires semble 

devoir demeurer  et les p r i n c i p e s  6noncBs par  le ministere de 

l'Éducation sont m i s  r u d e  &preuve : d'une p a r t  l ' o u v e r t u r e  

s u r  l a  f r a n c o p h o n i e  m o n d i a l e  prbnée p a r  le M i n i s t h r e  est e n  

f a i t  u n e  o u v e r t u r e  p l u t ô t  i l l u s o i r e  p u i s q u e  les t e x t e s  

n'incitent g u h r e  l ' e l è v e  B s ' i n i t i e r  a cet te  c u l t u r e  et 

d'autre p a r t ,  les t e x t e s  acadiens ne s o n t  pas toujours 

r e p r d s e n t a t i f s  des e c r i v a i n s  a c a d i e n s  e n  ce s e n s  q u e  les 

c l a s s i q u e s  s o n t  i g n o r e s .  Ces t e x t e s  s u b i s s e n t  Bga lemen t  le  

même sort que les t e x t e s  de l a  f r a n c o p h o n i e  p u i s q u ' i l s  ne  

s o n t  p a s  d t u d i e s  d e  manière r e f l e t e r  l e u r  c u l t u r e  

s p é c i f i q u e  . 



Chapitre 3 

La langue dans les manuels scolaires: 

normes, littérature et contexte rdgional 



Cette s i t u a t i o n  nous amène a examiner d'un peu p lus  p r è s  

l'ensemble des textes litteraires etudies ainsi que l'analyse 

et l ' i n t e r p r é t a t i o n  pr6conisdes  par  l e  M i n i s t è r e .  Nous 

remarquons que peu importe l e u r  origine, la sélection et l e  

t r a i t e m e n t  d e  ces t e x t e s  s e m b l e n t  r e p o n d t e  # deux 

p r 4 o c c u p a t i o n s  : l a  l a n g u e  employ6e p a r  les e c r i v a i n s  e t  l a  

structure narratologique. 

Nous allons d'abord nous pencher  s u r  l a  probl4mat ique  de 

l a  l a n g u e  e n  analysant les p o l i t i q u e s  du M i n i s t è r e  pour 

e n s u i t e  examiner l a  façon d o n t  la q u e s t i o n  de la langue est 

abordée dans les manuels scolaires. Pour ce f a i r e ,  nous 

comparerons un e x t r a i t  de  l a  nouvelle Aux champs de Guy de 

Maupassant et un extrait de Adieu p f t i t  Chipagan de L o u i s  

Hache. Ensuite, nous examinerons  les c o n s i g n e s  proposees aux 

e n s e i g n a n t s  ( t o u j o u r s  p a r  r a p p o r t  à la langue) e n  ce qui a 

t r a i t  à des e x t r a i t s  d e  deux p i è c e s  d e  thGâtre ,  Louis 

Mailloux, dvangeline Deusse et de la nouvelle Aux champs. 

Nous a n a l y s e r o n s  egalement deux e x t r a i t s  d ' a u t e u r s  acadiens, 

s o i t  un court ex tra i t  du roman Bloupe de Jean Babineau a i n s i  

qu'un entrait d u  roman j e u n e s s e  Grandir d Moncton de  Yves 

Cormier. Finalement, nous c o n f r o n t e r o n s  les manuels aux 

recherches r e c e n t e s  e n  linguistique et  ce par rapport l a  

langue e n  l i t t e r a t u r e  a c a d i e n n e  et pa r  r a p p o r t  a 

l a  l i t t e r a t u r e  universelle. 



La langue 

D'Un point  de vue pragmat ique ,  l a  langue c o n s t i t u e  un 

aspect important du  programme de f r a n ç a i s  puisque le  but 

premier de cet e n s e i g n e m e n t  est d ' ~  amener ln41&ve a s a v o i r  

l ire et e c o u t e r ,  h s a v o i r  &rire e t  parler"'. » Les auteurs 

du programme estiment que ce but sera atteint s i  l a  classe de 

français 

p e r m e t  a l'élève de se s e r v i r  d e  f a ç o n  e f f i c a c e ,  
correcte e t  s a t i s f a i s a n t e  de l a  langue orale et de l a  
l a n g u e  dcrite pour  exprimer sa pensée, pour comprendre 
cel le  des a u t r e s ,  dans des s i t u a t i o n s  m u l t i p l e s  e t  
variees q u i  t i e n n e n t  c o m p t e  d u  f o n c t i o n n e m e n t  des 
divers t y p e s  de d i s c o u r s  et du fonc t ionnement  nieme de 
la langue115. 

À t r a v e r s  les nombreux types d e  discours à l'étude, le 

Ministere of f re  e f f e c t i v e m e n t  des s i t u a t i o n s  m u l t i p l e s  à 

l'élève afin q u e  c e l u i - c i  puisse u s a v o i r  lire e t  bcouter, 

Bcrire et parler N. Le programme e x p l i q u e  p a r  a i l l e u r s  l a  

dimension s o c i o - c u l t u r e l l e  de la  langue : 

l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e  est  aussi un moyen p r i v i l é g i 6  par 
l e q u e l  une  collectivit4 se rdvele, exprime ses valeurs 
et ses a t t e n t e s .  La c l a s a e  de français doit permettre 
B l ' é l è v e  de r e c o n n a î t r e  les v a l e u r s  s o c i o c u l t u r e l l e s  
transmises p a r  l a  l a n g u e  et par les discoure en  usage  
dans l a  corninunaut6 f rancophone ; elle doit lui donner  
l'occasion de se situer par rapport a ces valeurs, de 

114 Minimtere de l'lducation, Programme Français langue 
maternelle, aecondaire deuxième cycle, françair 1, Fredericton, 1991, p. 
20. 



les discuter  et de les confronter à ses propres 
valeurs I l6 .  

En analysant ces deux BnoncBs, nous remarquons qu'.il ne 

semble pas exister de lien precis entre la c o n c e p t i o n  de la 

l a n g u e  comme instrument de communication et sa dimension 

socio-culturelle117. L 'Bleve ne p e u t  effectivement pas 

M reconnaître les valeurs socioculturelles transmises par la 

langue u comme le stipule le programme puisque cet Bnonc6 ne 

semble pas applique dans les manuels : ces derniers semblent 

uniquement percevoir la conception instrumentaliste de la 

langue. En analysant la langue dans les textes littGraires, 

nous allons vgrifier si les manuels scolaires arrivent ou non 

a concilier l'approche comunicative et l'approche littéraire 

de la langue. 

Le ministere accorde une importance primordiale a 

l'utilisation u correcte N et u satisfaisante u de la langue 

en salle de classe. Ces deux qualificatifs font reference au 

français standard et cet objectif se reflete dans les manuels 

de la collection Cinq saisons p u i s q u e  dans la section 

litteraire, les textes Btudi6a lors de la cornpr6hension en 

117 En ce  qui a trait i la langue comme inmtrument de 
conmunication v i  l a  langue littbraire, ae rdfdrer Jean-Hrurice Roaier, 
u ter  instruction8 officielle8 de la cornmunaut& françaiie dm Belgique 
aur l'enseignement de I r  litt&rature n, Pratiques, no 101/102, ( m a i  
1999), p. 235 239. 



lecture, l ' e x c e p t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  l i tteraire de Guy de 

M a u p a s s a n t ,  sont e x e m p t s  de  toute trace d 8 0 t a l i t 6  ou  d e  

changements  de r e g i s t r e s  de l a n g u e .  L a  l angue  correcte est 

ainsi d e f i n i e  dans  les manuels : 

L a  l a n g u e  correcte se caractérise p a r  les  a s p e c t s  
suivants : une  syntaxe parfaite et un v o c a b u l a i r e  clair 
e t  p r e c i s ,  mais moins  r a t f i n é  q u e  c e l u i  de l a  l a n g u e  
litteraire. [...] C e t t e  variéte est c o m p r i s e  de t o u s  
les f r a n c o p h o n e s .  C ' e s t  celle q u i  e s t  e n s e i g n e e  dans 
les ecoles de la  f rancophon ie ,  c'est celle qui permat a 
des gens du Sénega l ,  de France ,  de l ' o u e s t  canad ien ,  du 
Q u e b e c ,  de  l ' A c a d i e ,  etc., ,  de  c o m m u n i q u e r  sans 
d i f f i c u l t é .  [...] La p r o n o n c i a t i o n  du f r a n ç a i s  v a r i e  
d ' u n e  r é g i o n  a l ' a u t r e  et, p l u s  e n c o r e ,  d ' u n  pays a 
l ' a u t r e .  Mais s i  les i n t e r l o c u t e u r s  m a î t r i s e n t  l e  
f r a n ç a i s  correct, i l s  se c o m p r e n d r o n t  s a n s  probl&me,  
après une courte @ r i o d e  drajustement118. 

Les e n s e i g n a n t s  d e  f r a n ç a i s  langue s e c o n d e  sont m i s  en  garde 

contre l a  p r a t i q u e  qui c o n s i s t e  a p r o p o s e r  des t e x t e s  

litteraires comme (( des modèles de 'bon f r a n ç a i s '  q u e  les 

Btudiants d e v r a i e n t  chercher a imiterllg. N En aucun temps les 

t e x t e s  ne d e v r a i e n t  ê t re  w u n  p r e t e x t e  p o u r  f a i r e  des 

e x e r c i c e s  l e x i c a u x  ou grammaticaux120 M. Ces e n s e i g n a n t s  s o n t  

p l u t ô t  i n v i t e s  B O t u d i e r  un t e x t e  l i t teraire p o u r  ce q u ' i l  

represente,  pour s e n s i b i l i s e r  les éleves B ses q u a l i t 6 s .  

118 Albert et Vanbrugghe, Solstice.. . , p .  358. 

1 1 9 Alf rad N d ,  a Littdrature : retour au texte u , Le françai8 dan8 
le monde, no261 (novtmbre/ddcembre 1993) ,  p. 46. 



pourquoi en serait-il autrement en français langue 

maternelle 3 

Il e s t  donc opportun de comparer l'exception que le 

Ministhre a faite, soit l'extrait de la nouvelle Aux champs 

de Guy de Maupassant, Otudiee en 10' annee, a un extrait du 

roman Adieu P r t i t  Chipagan de Louis ~achd'' .  Les registres 

d e  langue de cette nouvelle ressemblent parfois a ceux du 

parler acadien employe par les personnages de Louis Hache. 

On peut ,  par exemple, comparer (t j'vous vendions » à les 

chasseux connaissont n ou encore a c'est-i permis r à a a 

rtviendront-i r ; les similitudes de ce parler ne devraient 

causer aucune d i f f i c u l t e  de comprehension aupres des élèves. 

Toutefois, la compr6hension de certains mots ou expressions 

employes dans Aux champs peut s'averer difficile, voire 

absente, contrairement au vocabulaire de Adieu P'tit Chipagan 

qui semble plus facile pour les é18ves. C'est le cas de 

u f umelle a ,  q u i  se rapproche de a femelle N alors que 

a ctt6fant D, pour signifier u cet enfant n dans l'extrait de 

Guy de Maupassant ne fait pas partie du vocabulaire acadien. 

Maupassant emploie le terme u p ' t i o t  BI alors que Louis Hache 

p r 6 f è r e  u p ' t i t s  N ,  p l u s  u t i l i s e  e n  A c a d i e .  

D'un point de vue l i n g u i s t i q u e ,  les pieces acadiennes 

Louis nailloux et BvangQline musse ont reçu un t ra i t ement  

different de ce lu i  r6serve a la nouvelle u Aux champs M. 

121 Voir appendice B pour ce8 deux extrait.. 



Deux e x t r a i t s  du texte de Maupassant  s o n t  a l ' é t u d e  : un est 

étudi6  dan8 l a  s e c t i o n  litteraire et l ' a u t r e ,  qui f a i t  partie 

du p r d c é d e n t ,  sert a d e m o n t r e r ,  comme n o u s  l ' a v o n s  vu ,  le  

registre familier d ' u n e  r e g i o n  de l a  F r a n c e .  Ce d e r n i e r  

extrait p e u t ,  semble-t-il, e n t r a î n e r  des d i f f i c u l t 4 s  chez les 

éleves p u i s q u e  l a  q u e s t i o n  n Q u e l l e s  sont les expressions q u i  

ne  font p a s  partie de l a  l a n g u e  correcte e t  q u i  peuvent n u i t e  

à l a  ~ o m ~ r 6 h e n s i o n ' ~ ~  ? N est pos6e. P o u r t a n t ,  d a n s  l ' e x t r a i t  

r e p r o d u i t  d a n s  l a  section l i t t@raire,  les d i r e c t i v e s  semblent  

être davan tage  nuancees p u i s q u t a u c u n e  ment ion  n e  stipule q u e  

cet e x t r a i t  p o u r r a i t  n u i r e  a l a  comprehens ion  de 18él&ve : 

Afin de mieux t r a d u i r e  l a  réal i té  de ce m i l i e u  social, 
l'auteur s'applique a rendre l e  patois normand,  e n  
u t i l i s a n t  c e r t a i n s  mots p rop res  a l a  r e g i o n  et e n  
t r a n s c r i v a n t  l'accent local: ainsi, un fils d e v i e n t  un 
fieu, to i  devient tg, enfant se prononce  dfant, e t  je 
suis, j 'sieus, etc. P r B p a r e - t o i  à u e n t e n d r e r  les 
personnages a f i n  de les comprendrel23. 

Aucun lexique n i  aucune  e x p l i c a t i o n  s u p p l 6 m e n t a i r e  n e  sont 

fournis a f i n  de mieux comprendre cette variete de l a n g u e ,  

f o r t  probablement i n c o n n u e  des é l & v e s .  Comment expliquer 

a l o r s  que les deux pieces a c a d i e n n e s ,  presentees elles a u s s i  

dans l a  s e c t i o n  litteraire, s o n t  acconpagn4es  u d'un p e t i t  

l e x i q u e  1 l'usage des personnes q u i  n e  sont pas familiéres 

122 Albert et Vanbrugghe, Solatice. . . , p. 359. 

123 Ibid . ,  p. 114. 



avec le parler acadien"' ? Le Miniethre semble juger que 

les Blèves ne connaissent pas la langue acadienne, mais 

qu'ils sont en mesure d'u entendre * et de comprendre N le 

parler normand. 

En ce qui a trait à l'btude des differents registres de 

langue q u i  s e  retrouvent d a n s  la sect ion Aiguise tes 

connaissances, n o t o n s  que  les auteures o n t  choisi, entre 

autres, un court extrait de ~ 1 o u p e ' ~ ~  de Jean Babineau a i n s i  

qu'un e x t r a i t  de G r a n d i r  à !foncton12' de Yves Cormier. 

L'extrait de Bloupe, parsemé de u haler ma marde cir icitte u, 

de (t about des conner ie s  » ou encore de fuckailleries M 

repreeente, s e l o n  les manuels, l a  langue populaire du sud- 

est du  ouv veau-~runswick'~' ., ce q u i  semble en general assez 

juste, même si des termes tels que u conneries u ne sont pas 

du sud-est.  Toutefois, le  &lange des trois langues retrouvé 

au sud-est aurait pu être davantage exploite puisque ce roman 

met e n  scéne un formidable jeu sur les codes dont  le  

melange d e s  trois langues [...] n'est que la pointe de 

124 Albert-Weil et Vanbrugghe, Intemède, Guide . . . , p.  48 et 86. 

125 Voit appndice 1. 

126 fdrrsn. 

1z7 A l b e r t  et Vanbniggh*, PIJlude. . . , p.  266. 



15ceberg12'. 1) Ce  melange des l angues  peut parfois p a r a î t r e  

b r u t a l ,  mais est e s s e n t i e l  b l a  r e a l i s a t i o n  de l ' o euv re  : 

L e  t e x t e  ne  pose  Mme pas  l a  q u e s t i o n  de l a .  legitimite 
de ce m é l a n g e ;  e l l e  c o u l e  de  source t e l l e m e n t  ce 
p l u r i l i n g u i s m e  e s t  in t imement  l i e  & l ' u n i v e r s  d6crit.  
L ' a f f r o n t  a l a  p u r e t 6  de l a  l a n g u e  e n t r e  d a n s  un  
d i s p o s i t i f  bien p l u s  vaste qui joue des r e g i s t r e s  e t  
des discours, q u i  brutalise et casse le d i s p o s i t i f  
global de l a  l angue  e t  où 1 8 h 6 t 6 r o g 6 n é i t 6  g 6 n 6 r a l i s é e  
e t  l a  f r a g m e n t a t i o n  d e v i e n n e n t  d e s  p r i n c i p e s  d e  
cons t ruc t i on  de 1 'oeuvre129. 

De plus, Bloupe e x p l o i t e  l a  langue de façon  tr&s lud ique ,  ce 

dont les manuels ne  p a r l e n t  nullement : 

C'est a une  v e r i t a b l e  t r i t u r a t i o n  q u e  l e  l a n g a g e  est 
soumis, les mots é t a n t  dBcoup6s (ashie Shop F a c t o r i e s  
h e r e i n  Massa Shoe Setteo), r e c o l l e s  ( a d e s  
s h i t f  i t h e a r t a t t a c k n  ) , t r a n s f o r m é s  ( ((la t r a n s m i s s i o n  O 
rale e t  6 k r i  t e  des iddes* ,  udes s a n g  tit mentsw, 
(tberlingouin~ p o u r  b i l i n g u e ,  e t c . ) ,  d 6 f o r n é s  
( ((Oinktario~ , ((bostea pour  poste et ~ b o u r r i e r ) ~  p o u r  
c o u r r i e r  pendan t  t o u t  le  roman, m e n t é  santalen pour 
sant6 mentale,  etc . ) l 3 %  

L ' e x t r a i t  de Grandir à Moncton es t  presente comme une 

i l l u s t r a t i o n  de (( l a  v a r i e t é  d e  l a n g u e  f a m i l i g r e ,  t e l l e  

q u ' e l l e  e s t  p a r l e e  d a n s  l a  r e g i o n  d u  sud-est d u  

N.-B'~'. n Or, l a  langue utilis6e dans ce t e x t e  ne r e f l è t e  pas 

l a  langue f a m i l i e r @  du sud-es t .  Cette derniQre  est parsemee 

128 R a o u l  Boudreau,  a J e a n  Babineau, B l o u p .  n , R e v u e  de 
lrUniverait6 de Moncton, vol.  30, no 1 (1997) ,  p.  133.  

129 I b i d . ,  p. 135.  

130 I b i d . ,  p. 134.  

131 Albert et Vanbrugghe, Prélude..., p. 264. 



d'anglicismes : ( la p r a t i q u e  du melange d e s  l a n g u e s  est 

aussi d e v e n u ,  q u t o n  le veuille ou non, u n  t r a i t  

c a r a c t e r i s t i q u e  d ' une bonne partie de l a  population acaaienne 

du a alors que cet extra i t ,  comme le roman en 

entier dt a i l l e u r s ,  est dénué de termes a n g l a i s .  E t  bien que 

les differents registres de langue soient dtudiés ,  l a  notion 

de r c h i a c  M n'est jamais mentionnee dans les manuels, u la 

langue p a r l e e  du sud-est n lui dtant prefdrge, sans expl iquer  

davantage q u e l l e  realité celle-ci reprt5sente. 

Par la méthode Ndagogique utilisee dans ces manuels, le 

Ministere tend a o u b l i e r  ses propres p r i n c i p e s . .  . En effet, 

le programme dit vouloir permettre  lrel&ve a de se situer 

par rapport a c e s  v a l e u r s ,  d e  les  discuter e t  d e  les 

confronter a ses propres valeurs133 N . Le ternie valeur n 

fait ici rgference aux v a l e u r s  s o c i o c u l t u r e l l e s  t ransmises  

par l a  langue. Comment les e n s e i g n a n t s  pourraient-ils 

demander aux dtudiants de discuter ou encore de confronter 

certa ines  v a l e u r s  aux leurs alors que ces dernieres  semblent 

être i g n o r e e s  dans les manuels ? La definition de la langue 

proposee n'est quant elle guàre respectGe puisqutaucune 

pratique en classe de français ne semble u permettre à 

133 Minimtere de 1 'aducation,  Programe Françaii langue 
maternel le ,  m c o n d r i r e  deuxième cycle, français 1, Fredericton, 1991, 
p.  20, 



l ' 4 l è v e  de r e c o n n a î t r e  les v a l e u r s  socioculturelles 

t r a n s m i s e s  p a r  l a  1anguel3'[ .  . . ] M. P a r  N l a n g u e  w ,  le 

Ministère fait b i e n  s û r  r é f 6 r e n c e  a l a  l angue  m a t e r n e l l e  de  

1 'élève, e n  1 ' occur rence  le f r a n ç a i s  e t ,  par le fait m é m e ,  3 

l a  langue f r a n ç a i s e  p a r l e e  au Nouveau-Brunswick. O r ,  celle- 

c i  semble p l u t &  néglig4e dans  les manuels.. . 
Nous a l l o n s  t e n t e r  de decouvr i r  les m o t i v a t i o n s  q u i  

poussent l e  Ministère a n e g l i g e r  l a  langue acad i enne  et par 

l e  f a i t  même, certains écrivains a c a d i e n s .  P o u r  ce faire, 

nous r e g a r d e r o n s ,  dans un p r e m i e r  temps, les propos que 

t i e n n e n t  c e r t a i n s  l i n g u i s t e s  e t  t h é o r i c i e n s  s u r  l a  

p r o b l e m a t i q u e  de l a  langue a c a d i e n n e  e n  l i t t e r a t u r e  pour 

ensuite examiner cette probl&natique e n  fonc t i on  de l a  

l i t t e r a t u r e  un ive r se l l e .  

La langue an Acadie 

Au Nouveau-Brunswick, deux langues o f f i c i e l l e s  

p a r a i s s e n t  souvent t rop  pour  certains de ses habitants. A 

l ' i n v e r s e ,  c'est souvent  bien peu pour les é c r i v a i n s  acadiens 

q u i  sentent l e  b e s o i n  d e  se forger u n  l e x i q u e ,  u n e  

t l a n g u e  ) t .  A l a i n  Masson, dans l a  communication q u ' i l  a 

donnee au  Congres Mondial Acadien, declare que  les Bcrivains 

acadiens s o n t  e n  quelque sorte p r i v i l 6 g i d e  : 

L'Acadie est une p a r o l e  m u l t i p l e :  deux l a n g u e s ,  des 
niveaux de langue par dizaine,  ces attachements a l a  
parole  ambian t e  prennent n6ces sa i r emen t  une t o u r n u r e  



tr&s s i n g u l i è r e .  L ' d c r i v a i n  a c a d i e n  se t r o u v e  donc  
dans u n e  p o s i t i o n  t r h s  i n t e r e s s a n t e  : a u  lieu de 
construire u n  style, il d e t e r m i n e  u n e  langue. L a  
langue de ce t t e  l i t t e r a t u r e  n ' e s t  p a s  u n e  l a n g u e  
établie13'. 

Mais Masson n e  peut p a s  c o n c e v o i r  que, d a n s  le  domaine 

de l ' e n s e i g n e m e n t  au  Nouveau-Brunswick, le c o n s e i l  scolaire 

francophone ne mette pas davantage e n  v a l e u r  l a  l i t t e r a t u r e  

acadienne : u [...] l'bcole, q u i  en Italie privildgie la 

l i t t e r a t u r e  i t a l i e n n e  comme e n  H o n g r i e  l a  l i t t e r a t u r e  

h o n g r o i s e  : je n e  s a c h e  pas q u ' i c i  An ton ine  Maillet, Ronald 

Despres o u  L é o n a r d  F o r e s t  b e n e f i c i e n t  d'un t e l  

Une des raisons pour l e s q u e l l e s  l a  litterature acadienne  

est n6gl igée  dans les ecoles f r a n c o p h o n e s  de  l a  p r o v i n c e  

semble être l a  l a n g u e  u t i l i s e e  p a r  c e r t a i n s  B c r i v a i n s  

a c a d i e n s .  Gilberte Godin, a g e n t e  pedagogique e n  f r a n ç a i s  13', 

affirme que  l ' u t i l i s a t i o n  de l a  langue a n g l a i s e  dans c e r t a i n s  

t e x t e s  a c a d i e n s  e x c l u r a i t  quasi a u t o m a t i q u e m e n t  l a  

p o s s i b i l i t e  de les enseignes r M L e s  é l i v e s ,  B t a n t  d 6 j a  

v i c t i m e s  d ' a n g l i c i s a t i o n ,  o n  p e u t  c o m p r e n d r e  q u e  l ' o n  v a  

13s Alain Marron, a Une id&e de la l i t t b r a t u r e  acadienne n i  Revue 
de 1'Universiti de Moncton, v o l ,  30, no 1 (automne 1997), p. 128. 

136 Alain Iammon, r Sur l a  production p o i t i q u e  au Nouveau- 
Brunmwick », chapitre dans Lecture8 acadiennen: ..., p. 27. 



c h o i s i r  a u t r e  chose p l u t ô t  que ces oeuvres - l an8 .  1, Mais t o u s  

ne s o n t  pas d'accord avec  cette a f f i r m a t i o n .  Gérald Leblanc, 

é c r i v a i n  a c a d i e n ,  d e n o n c e  fortement cet te  pratique : Je 

m'oppose a cette t endance  malsaine de denigrsr tout texte q u i  

s ' b l o i g n e  de la  nonne, de rabaisser les p r o d u c t i o n s  du m i l i e u  

au  nom d ' u n e  purete p o u r  le moins 4 q u i v 0 q u e ' ~ ~ .  N D e  p l u s ,  

France Theoret affirme q u ' i l  e s t  impossible d ' e t u d i e r  une 

culture en la  dissociant de sa langue : 

La l i t t e r a t u r e  nous r e n v o i e  des images de ce q u e  nous 
sommes. L e s  r e p r e s e n t a t i o n s  s o n t  également 
i n d i s s o c i a b l e s  de l a  l angue ,  d'une l a n g u e  v i v a n t e ,  une 
l a n g u e  mise  e n  q u e s t i o n ,  u n e  l a n g u e  e n  
trans f ~ r m a t i o n ~ ~ ~ .  

Masson dep lo re  l u i  aussi l e  fait q u e  les d i r i g e a n t s  

m i n i s t e r i e l s  t e n d e n t  a d e p r h c i e r  l a  l a n g u e  a c a d i e n n e .  Il 

a f f i r m e  que l ' e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n ç a i s  n e  se fera pas 

e f f i c a c e m e n t  sans mettre en oeuvre l a  langue comme monde, 

comme vérité et comme cr8ation. L a  l a n g u e  n ' e s t  pas  u n  

instrument de conunun ica t ion .  C'est el le  a u  c o n t r a i r e  q u i  

138 Gilberte ûadin, agent. pidagopique en f raiçaim pour le 
rud-ert de 1a province, Conaeil mcolrire nolr le 20 f ivrier 1997, 
Moncton. 

139 Gbrald Leblanc ,  Lcrirain madiam, 1. 24 fdvr i er  1997,  
Moncton. 



e tab l i t  la  c o m n ~ n i c a t i o n ' ~ ' .  18 S i  l e  Ministère d e f i n i t  l a  

langue u n i q u e m e n t  comme un i n s t r u m e n t  d e  commun ica t i on ,  

affirme-t-il, (C il est  a b s u r d e  e t  c r u e l  d'enseigner l e  

français aux jeunes  ~ c a d i e n s " ~ .  N D e  p l u s ,  il e n t r e v o i t  un 

avantage à l a  pratique du p lu r i l i ngu i sme  dans  certains t e x t e s  

acadiens : 

P o u r q u o i  se v o i l e r  l a  face  d e v a n t  l'anglais 3 I l  
c o n v i e n d r a i t  a u  c o n t r a i r e  de mettre a u  net l e s  
d i f f e r e n c e s  s e m a n t i q u e s  en t r e  les deux l a n g u e s .  L e  
t u t o i e m e n t  p a r  e x e m p l e .  Mais a u s s i  l ' o p p o s i t i o n  
{(fleuve vs rivierem, que l 'anglais  semble ignorer, les 
ambigu ï t6s  s i  d i f  ferentes de ~make loven et de  ( i f a i r e  
l ' a m o u r ~  ou de raimer vs aimer bien, vs r to like vs to  
love*. V o i r  combien ces m a n i è r e s  de p a r l e r  sont le 
corps  p rop re  d'une vérite pour nous143. 

D ' a i l l e u r s ,  c 'est a t o r t  que l a  litterature acadienne 

es t  c a r a c t e r i s G e  p a r  l a  p r a t i q u e  constante du p l u r i l i n g u i s m e  

et de l'oralite. Il e e t  certes v r a i  que 

[ . . . ] Hême l e  r e g a r d  le p l u s  r a p i d e  s u f f i t  a r é v 4 l e r ,  
non seulement l a  c o n c u r r e n c e  f r e q u e n t e  des niveaux  de 
l a n g u e  ou l a  C O - h a b i t a t i o n  d ' u n e  langue, le f r a n ç a i s  
s t a n d a r d ,  et d ' u n e  de ses varietes regionales, l a  co- 
presence de deux l angues ,  le f r a n ç a i s  et l 'anglais, avec 
un p a r l e r  popula i re ,  le c h i a c , i s s u  du &lange de celles- 
c=144 

Alain Haaion, a Lnimage de 1. langue M .  chapitre dana Lecture8 
acadiennes . . ., p. 99. 

143 Zbid. ,  p. 100. 

144 Raoul Boudreau et Anne-Mule Robichaud, r Le plur i l ingu iam 
en po&sie acadienne de8 ann6em 1 9 7 0  aux anndei 1990 a ,  Revue de 
1'Univ.r.itd de Moncton, volume 30, no1 (1997), p. 19. 



Et dans la podsie de Marc Arseneau, Frederic Gary Comeau 

(Intouchable), Jean-Marc Dugas et Marc Poirier, ce melange 

est un phenomène a s s e z  repandu.  T o u t e f o i s ,  tous les poetes 

a c a d i e n s  n'ont pas recours au  p l u r i l i n g u i s m e .  Même s i  1 'on 

e n  r e t r o u v e  parfois q u e l q u e s  traces chez les Hermenegilde 

Chiasson, Raymond Guy L e B l a n c ,  Guy Arsenault e t  G B r a l d  

L e b l a n c ,  c e s  pohtes d c r i v e n t  g e n e r a l e m e n t  e n  f r a n ç a i s  

s t andard .  D 'au t res ,  tels que Serge-Patrice Thibodeau ou Rom60 

Savoie, e c r i v e n t  t o u j o u r s  e n  f r a n ç a i s  s t a n d a r d .  R a o u l  

Boudreau nous met e f f e c t i v e m e n t  e n  garde : 

[...] a u s s i  bien d a n s  l a  p e r i o d e  n a t i o n a l i s t e  des 
a n n e e s  70  q u e  dans la  periode pos tmoderne  des a n n e e s  
90, on remarque un n e t  p a r t a g e  a p a r t  Bgale e n t r e  ceux 
q u i  o p t e n t  p o u r  ecrire d a n s  un français standard, 
mât iné  bien sûr de canadianismes  et &ine d 'acadianisxœs 
d i s c r e t s  et sans doute i n c o n s c i e n t s ,  et ceux q u i  f o n t  
u n e  bonne p l a c e  a u  français r e g i o n a l ,  integrant de 
nombreuses marques de  l 'o ra l i té ,  des archaïsmes, des 
traits du v e r n a c u l a i r e  du Sud-est du Nouveau-Brunswick, 
l e  chiac .  Ne c o n s i d e r e r  que  les poetes a c a d i e n s  
p l u r i l i n g u e s ,  c'est ignorer les p o è t e s  u n i l i n g u e s ,  a 
t o u t e s  les e p o q u e s  a u s s i  n o m b r e u x  q u e  les 
premiers  14'. 

11 c o n s t a t e  Bga lement  que N les poetes q u i  u t i l i s e n t  l a  

l a n g u e  orale a c a d i e n n e  e t  l ' a n g l a i s  p r o v i e n n e n t  p l u t ô t  du 

Sud-est,  region davantage e n  contact avec 1 M alors 

145 Raoul Boudreau, u L e m  poitem acadien# et leur. langue. r dani 
Glenn Houlairon ( d i r . ) ,  t e s  a h i l l e s  pi l lo tant :  Mlanges offert8 i Rend 
LeBlanc, Pointe-de-1 ' d g l i r e  # Revue de 1' U n i v e r s i t 6  Ste-Anne, 1998, 
p. 207-208. 



q u ' e n  g é n g r a l ,  les e c r i v a i n s  du Nord-est et d u  Nord-oues t  

u t i l i s e n t  le f r a n ç a i s  standard. 

11 f a u t  n o t e r  e n f i n  q u e  les r e c h e r c h e s  r e c e n t e s  e n  

l i n g u i s t i q u e  r e v & l e n t  q u e  cet te  t e n d a n c e  a r e c o u r i r  au 

plurilinguisme n'est pas unique a la r e g i o n  acadienne. Des 

t h e o r i c i e n s  tels que Dominique Hainqueneau, G i l l e s  Deleuze et 

F e l i x  G u a t t a r i  se sont p e n c h g s  s u r  c e t t e  question. 

Maingueneau affirme que 

l ' é c r i v a i n  n ' e s t  pas c o n f r o n t e  a l a  l a n g u e ,  mais à une 
i n t e r a c t i o n  de langues  et  d 'usages ,  a ce qu'on pourrait 
a p p e l e r  une i n t e r l a n g u e .  P a r  l a ,  o n  e n t e n d r a  l e s  
relations, d a n s  u n e  c o n j o n c t u r e  d o n n é e ,  e n t r e  les  
varietes de l a  même langue, mais aussi e n t r e  c e t t e  
langue  et les a u t r e s ,  passees ou   contemporaine^^^^. 

Pour l ' é c r i v a i n ,  dcrire dans  sa langue m a t e r n e l l e ,  c'est 

dcrire ce q u i  est déja d i t .  I l  doit donc soit  écrire dans  une 

l a n g u e  B t r a n g e r e  ou so i t  r e m a n i e r  sa langue m a t e r n e l l e  a f i n  

de  l a  r e n d r e  a u t r e  n, Gt tangere .  Se lon  RBgine Robin, 

L V O c r i v a i n  est celui q u i  s a n s  l e  savoir l a  p l u p a r t  du 
temps f a i t  p a r  son t rava i l  d ' 6 c r i t u r e  l e  deuil d e  
l ' o r i g i n e ,  c ' e s t - & d i r e  l e  d e u i l  de l a  langue 
m a t e r n e l l e [ . . . ]  LtBcrivain est toujours confronte B du 
p l u r i e l ,  des v o i x ,  des langues, des niveaux, des 
r e g i s t r e s  de langue140[. . . ] 

Dans une autre l a n g u e ,  1°6crivain peut c h e r c h e r  l t i n 6 d i t ,  

1 ' innommable. Robin explique i 

147 Dominique Mainguenaau, Le contexte de l'oeuvre littdraire, 
Bnonciation, écr ivain,  aocibtd, Paris, Dunod, 1993, p. 104. 

148 Régine Robin, Le deuil de 1 'origine: une langue en trop, une 
l a n g u e  en moina, Saint-Denis, France, Pre8res univerritaireu de 
Vincemer, 1993, p. 13. 



Qu 'on  é c r i v e  d a n s  u n e  seule l a n g u e  ou  dans u n e  l a n g u e  
e t r a n g è r e ,  l e  t r a v a i l  d 8 4 c r i t u r e  c o n s i s t e  t o u j o u r s  
transformer sa l a n g u e  e n  l a n g u e  etrangère, a convoquer  
u n e  a u t r e  l a n g u e  dans sa l a n g u e ,  l a n g u e  a u t r e ,  l a n g u e  
de  l'autre, a u t r e  langue.  011 joue t o u j o u r s  à l'écart, 
de la  non- c o ï n c i d e n c e ,  du cl ivage149.  

Deleuze e t  Guattari, dans l e u r  o u v r a g e  s u r  les 

l i t tdratures mineures, affirment que l ' é c r i v a i n  n ' e s t  pas  

c o n f r o n t e  Zi l a  l a n g u e ,  mais p l u t ô t  a l 8 i n t e r a c t i o n  entre les 

l a n g u e s  car (4 ce qui peut dtre dit d a n s  une l a n g u e  ne p e u t  

p a s  être dit dans u n e  a u t r e ,  e t  l ' e n s e m b l e  de  ce q u i  p e u t  

être dit et de ce q u i  ne  peut pas ltOtre varie n e c e s s a i r e m e n t  

dtapr8s chaque  l a n g u e  e t  les rapports entre ces langues1s0. w 

D'où l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  deux formes de p l u r i l i n g u i s m e .  

Maingueneau d i s t i n g u e  l e  p l u r i l i n g u i s m e  externe, q u i  f a i t  

réference a l a  r e l a t i o n  des oeuvres aux u a u t r e s  n l a n g u e s  du  

plur l ingu i sme  i n t e r n e ,  qui se t r a d u i t ,  à 1 i n t é r i e u r  d * une  

même l a n g u e ,  p a r  l e a  varietes liees à l a  ggographie, a une  

stratification sociale, B des s i t u a t i o n s  de communicat ion et 

à des registres de langue1"'. 

149 Rlgine  Robin, r La brume-langue m. L e  G r 6  den langues, no 4 ,  
L'Harmattanr ( 1 9 9 2 ) ,  c i t d  bans Dominique Maingueneau, te contexte de 
l'oeuvre litt&raire, &onciatioa, icrivain, rociitd, Paria, Dunod, 1993, 
p. 105. 

150 Gille. ~ e l e u z e  et F 6 l i x  Guattiri, Kafka, Pour une littdrature 
mineure, Paris, Minuit, 1975, p. 29. 

51 Miinqueneau, L. contexte.. . , p. 104-105. 



Maingueneau denonce le fait qu'u on pense  comun4ment 

que l a  langue française p r é c e d e  les o e u v r e s  Bcrites e n  

f r a n ç a i s  comme l e  canal pr6cGde les  messages q u ' o n  y 

i n t r o d u i t ,  comme l a  route les messages q u ' e l l e  rend 

possible1s2. 1) Selon l u i  et les thdor ic ians  et les l i n g u i s t e s ,  

ltid6e que l a  langue @existe a l a  l i t t e r a t u r e  est fausse : 

l ' e x i s t e n c e  d'une langue est bel et b i e n  d&erminee, entre 

autres, par la litterature q u i  reprdsente ,  en quelque sorte, 

un moyen de va lor i sat ion  n de la  langue: une langue qui est 

a p u b l i e e  1) est s u s c e p t i b l e  d ' ê t r e  reconnue par l a  c r i t i q u e  

littéraire et par l a  soci6té. Par consequent ,  4 une langue 

q u i  s e r a i t  d é l a i s s 6 e  par les B c r i v a i n s  s e r a i t  menacele de 

perdre son statut'53 n af f irne-t-il. 

Nous pouvons c o n c l u r e  qu'a prime a b o r d ,  l ' a s p e c t  

linguistique dans les textes litteraires est primordial pour 

le M i n i s t e r e .  L'analyse de l a  l a n g u e  dans les  t e x t e s  

l i t t e r a i r e s  montre t o u t e f o i s  que ce p r i n c i p e  est l o i n  d ' i t r e  

applique et que tous les textes ne sont pas consid6res sur un 

p ied  d g B g a l i t 6 ,  p l u s  specifiquement e n  ce qui a t r a i t  aux 

t e x t e s  a c a d i e n s ,  q u i  s e m b l e n t  subir un t r a i t e m e n t  p l u s  

rigoureux... TOtnoins les g l o s s a i r e s  q u i  accompagnent les 

pièces L o u i s  Mailloux et dvangeline Deusse ou encore la 

- 

152 I b i d . ,  p. 101. 

153 Ibid., p. 103. 



présence, malgr6 son vocabulaire, de l'extrait de la nouvelle 

Aux champs1s'. De plus, les recherches récentes v o n t  Zi 

l'encontre des pratiques linguistiques p r ~ c o n i s ~ e s  par le 

Ministere puisqu'elïes confirment que les concepts langue, 

litterature et culture sont indissociables. 

154 Se rdfirer i 1. iect ion =la l i n g u e  dan. lei manuels 
scolairerw, p. 69. 



Chapitre 4 

Pédagogie de la lecture : 

du structuralisme à la lecture litteraire 



La  s t r u c t u r e  n a r r a t o l o g i q u e  des t e x t e s  e s t  l a  deuxième 

p r e o c c u p a t i o n  s u r  l a q u e l l e  le M i n i s t e r e  s 'appuie e n  ce q u i  a 

trait au choix des t e x t e s .  Nous examinerons,  e n  p remie r  l i e u ,  

les p o l i t i q u e s  m i n i s t é r i e l l e s  e n  l a  matiare, puis 14 f a ç o n  

d o n t  l a  n a r r a t o l o g i e  se traduit dans les manuels  scolaires, 

et, e n  dernier l i e u ,  les r e s u l t a t s  des r echerches  p o r t a n t  sur 

les a p p l i c a t i o n s  pédagogiques du structuralisme et de la 

n a r r a t o l o g i e  . 
L'activité s t r u c t u r a l i s t e  semble occuper  u n e  p l a c e  de 

choix parmi  les objectifs d u  m i n i s t h r e  puisque l e  programme 

s o u t i e n t  que les activit6a d ' a c q u i s i t i o n  de conna i s sances  

v i s e n t  l ' a c q u i s i t i o n  de c o n c e p t s ,  de n o t i o n s ,  de l o i s  
ou de r e g l e s  a p p l i c a b l e s  aux  p r a t i q u e s  de  compr6hension 
o u  d e  p r o d u c t i o n  c o n c e r n a n t  l a  s i t u a t i o n  d e  
communication 1..  .], le fonc t ionnement  du  d i s c o u r s  ( le 
schéma n a r r a t i f ,  l a  structure du t e x t e  i n f o r m a t i f . . . )  
e t  le fonct ionnement  de l a  languelS5 [ . . . ] 

Mais e n  q u o i  cette approche c o n s i s t e - t - e l l e  exactement  3 

L ' a n a l y s e  s t r u c t u r a l i s t e  n a t r a t o l o g i q u e  p o r t e  entre 

a u t r e s  s u r  le p e r s o n n a g e ,  le temps n a r r a t i f ,  l a  v o i x  

n a r r a t i v e ,  le schema narratif, etc. t ' a n a l y s e  s t r u c t u r a l i s t e  

du recit se d e f i n i t  comme s u i t  : u on fragmente, on d6compose 

le recit, on l u i  cherche des ' u n i t e s  ', p u i s  l ' o n  agence, 

l'on associe ces d e r n i k e s ,  mettant j ou r ,  coinaie on  l'a d i t ,  

l e u r s  ' l o i s  d e  s u c c e s s i o n  ' ,  l e u r s  p o s s i b i l i t e s  

15s Hinimtire de l'tducation, Programma Françai8 langue 
ma terndle, #.condaire deuxiim+ cycle, françaim 11, Fredericton, 1991, 
p. 38 .  



d'en~hafnement'~~. M Roland B a r t h e s  def i n i t  le  b u t  de t o u t e  

a c t i v i t 6  s t r u c t u r a l i s t e  conune e t a n t  de 

r e c o n s t i t u e r  un u o b j e t  w de façon a m a n i f e s t e r  dans 
cette r e c o n s t i t u t i o n  les règles de fonct ionnement  (les 
u f o n c t i o n s  r )  de cet objet. L a  s t r u c t u r e  est donc en  
f a i t  u n  simulacre d e  l ' o b j e t ,  mais u n  s i m u l a c r e  
dirige, interesse, p u i s q u e  l'objet i m i t é  f a i t  
apparaî t re  quelque chose q u i  restait invisible, ou s i  
1 'on prefhre, i n i n t e l l i g i b l e  dans l ' o b j e t  naturel ls7.  

L a  description des actions se t r a d u i t  elle a u s s i  p a r  un 

schéma : le schdma (ou mod&le) a c t a n c i e l .  Cette methode est 

u t i l i s e e  pour a n a l y s e r  en  u profondeur  n les structures d'une 

oeuvre. Le personnage e s t  vu comme u n e  f o n c t i o n  : l e  

lecteur scrute les i n f o r m a t i o n s  donnees  par le  narrateur ou 

par les personnages ou enco re  il fait des deduc t i ons  à p a r t i r  

du comportement des personnages. 

Les manuels de l a  c o l l e c t i o n  Cinq saisons s ' a p p u i e n t  en  

grande p a r t i e  sur cette approche s t r u c t u r a l i s t e .  La  s e c t i o n  

de  l r o b j e c t i v a t i o n  de l a  p r a t i q u e  des t e x t e s  l i t teraires,  

qu' il s ' agisse du  roman j e u n e s s e ,  du  roman, de l a  n o u v e l l e  

litteraire ou du  theâtre, p r i v i l d g i e  les questions axees sur 

l a  s t r u c t u r e  n a r r a t o l o g i q u e .  Les romans jeunesse et les 

romans f o n t  l'objet de d i r e c t i v e s  telles que u I n d i q u e  quel 

1% J.-Le Dumortier et Fr. P1az .net .  Pour lire le r6cit. 
L'snaiyae structurale au aervice d e  Ia p6dagogia de l a  lecture. 
Bruxelles, A. DeBoeck/Paria-Grmbloux, Duculot, 1980, p. 27. 

1 57. Roland Batthe. ,  rLfactivit& mtructuraliaten, Girais 
critiques, Paris, Le S e u i l ,  1964, p. 214-215, cit& dan8 3.-t. Dumortier 
et Fr. Plazanet.  Pour lire le r&it. tganrlyre  structurale au service 
de l a  p+dagogie de Ir lecture.  BruxelLe8, A. DeBo.ck/Pasii-Ganbloux, 
Duculot, 1900, p. 26 et 27. 



est le  personnage p r i n c i p a l  e t  explique t o n  )) O U  

encore des q u e s t i o n s  comme tt quelle est l a  s i t u a t i o n  

initiale ?lS9 )) alors que dans la s e c t i o n  d e  la nouvelle 

litteraire, les a u t e u r e s  demandent de n degager le schema 

narratif de  l a  nouvelle160 N ou de  trouver u (Le) moyen [que] 

M .  B l i n k  u t i l i s e  [ . . . ]  pour contrer l ' e v e n e m e n t  

perturbateur161 n . L e  t r a i t e m e n t  du th6âtre e s t  semblable 

avec des q u e s t i o n s  telles que d t a b l i s  le achema de la 

piece: q u e l l e  est la situation initiale ? lt4v6nement 

declencheur? l a  crise16' ? )) et M Quels  s o n t  les el6ments qui 

augmentent la t e n s i o n  dramatique de  ce passage16' ? 1) 

Des n o t i o n s  relatives 3 l a  structure narratologique sont 

Bgalement p r e s e n t e s  d a n s  la section N A s - t u  lu ? * des 

manuels PrBlude, Solstice e t gquinoxe a i n s i  que  d a n s  l a  

section tt Les jeux sont faits )B du manuel Intermède. L a  

s e c t i o n  As-tu l u  ? n invite l'blève a lire p l u s i e u r s  romans 

158 Albert et Vanbrugghe, Prdlude, ..., p. 23. 

1 59 Albert-Weil et Vanbrugghe, dquinoxe, . . . , p.  138. 

160 Albert et Vanbrugghe, Solitice, . . . , p. 44 .  

161 Ibid, p.  23. 

162 Albert-Weil et Vanbrugghe, Intemède.  . . , p. 70. 

163 Ibid., p. 44. 



j e u n e s s e ,  r o m a n s  e t  n o u v e l l e s  l i t t e r a i r e s  s e l o n  les 

d i f f d r e n t s  manuela  p o u r  e n s u i t e  completer une activite de 

compr6hension. Cette a c t i v i t e  fait frequemment s e f e r e n c e  a 

l a  structure narratologique. S u i t e  a la  lecture de Catherine 

Certitude p a r  e x e m p l e ,  l ' é l e v e  d o i t  r g p o n d r e  a c e t t e  

directive : 

Degage la  SttuCtUSe n a r r a t o l o g i q u e  du roman. À quelles 
pages c o r r e s p o n d e n t  l a  s i t u a t i o n  i n i t i a l e ,  1 ' 6v6nement 
p e r t u r b a t e u r ,  le developpement du r6cit e t  l a  situation 
finale? RBsume e n  une  ou deux phrases les 6v6nements 
rapportes dans  chaque p a r t i e  et p r e c i s e  où e t  quand o n t  
1 i e u  ces ~v6nements  lb4. 

Les nouvelles l i t teraires n e  font pas e x c e p t i o n  p u i s q u p u n e  

des t ro i s  questions posees a p r e s  l a  l e c t u r e  de Derrière les 

visages est N Résume brievernent chaque n o u v e l l e  e n  te b a s a n t  

sur le schéma narratif du r6cit1% 18 Fina lement ,  l a  section 

a r o m a n  n fait e l l e  a u s s i  r é f é r e n c e  a l a  s t r u c t u r e  

n a r r a t o l o g i q u e .  Apr&a a v o i r  l u  Sueurs froides, 1 '61ève d o i t  

rependre cette d i r e c t i v e  : 

Dresse les sch&nas n a r r a t i f s  du roman ( s i t u a t i o n  
i n i t i a l e ,  Ol6ment declencheur, principaux dpisodes du 
p r o c e s s u s  de t r a n s f o r m a t i o n ,  s i t u a t i o n  f i n a l e ) .  F a i s  
d'abord un sch6ma pour chacune des deux p a r t i e s ,  came 
s ' i l  s'agissait de deux romans i n d 6 p e n d a n t s .  Puis, 
dresae u n  sch6ma gendra l  q u i  englobera t o u t e  
l'histoire r certains Blenents s e r o n t  i d e n t i q u e s ,  
t and i s  que d'autres seront assez diff6rentsu6. 

164 Albert et Vanbrugghe, Prélude.. . , p. 159. 

16s Albert et Vmbrugghe, Solstice.. . . p. 243. 

166Alb.rt-Weil et Vanbrugghe, fquinoxe .... p. 207. 



L a  s e c t i o n  u Les jeux sont f a i t s  u i n v i t e  e l l e  aussi 

l t 6 1 & v e  l i r e  des o e u v r e s  dans l e u r  version i n t e g r a l e .  

cependant, con t r a i r emen t  aux genres cites precedemment, les 

ac t iv i t e s  accompagnant les p i é c e s  de theâtre s ' a p p l i q u e n t  a 

toutes les pièces. Parmi les a c t i v i t é s  de compr6hension qui 

accompagent l a  l e c t u r e ,  celle p o r t a n t  s u r  le a cadre de l a  

pièce )B a m h e  l ' b l h v e  a r e p r o d u i r e  l e  schema n a r r a t i f  : 

« L ' é l é m e n t  d e c l e n c h e u r  s u r v i e n t  a u  moment où . . . ; l a  

s i t u a t i o n  f i n a l e  de l a  piece se resume a i n s i  : ... ; les 
personnages principaux sont, en premier l i e u ,  ... ; e n s u i t e ,  

. . . 16' u . 
L'activité s t r u c t u r a l i s t e  constitue l a  p r i n c i p a l e  

méthode d'analyse de l a  n o u v e l l e  approche. Les nombreuses 

d i r e c t i v e s  retrouv4es dans les manuels, t a n t  dans l a  section 

du roman jeunesse ou du roman que dans c e l l e s  de l a  nouvelle 

l i t t é r a i r e ,  d u  t h 6 â t r e  o u  de l a  p o e s i e ,  s e m b l e n t  meme 

i l l u s t r e r  une c e r t a i n e  obsession. Toutefois, cette méthode 

pédagogique soulhve quelques controverses. Que l u i  reproche- 

t-on e x a c t e m e n t  ? I l  faut d 'abord  p r e c i s e r  que les 

d i d a c t i c i e n a  ne semblent p a s  s'opposer e n t i h r e m e n t  a 

l'enseignement de l a  l i t t e r a t u r e  pa r  le biais de l 'approche 

stnicturaliste. I l  ne f a u t  pas ndgliger le fa i t  qu0adapt6e a 

la didactique, cette approche a permis de  percevoir le  t e x t e  

l i t t e r a i r e  comme un objet dobtude e t  non plus comme un 



pretexte a l ' ense ignement  de l a  grammaire. Mais l ' a p p r o c h e  

s t r u c t u r a l i s t e  à elle s e u l e  n e  semble p l u s  adequate pour 

enseigner l a  l i t t e r a t u r e  p u i s q u ' e l l e  va B l ' e n c o n t r e  d e s  

critères e t  des p r i n c i p e s  du  nouveau programme d u  Nouveau- 

Brunswick. Une c o n t r a d i c t i o n  i n t e r n e  est évidente : alors 

que  le  programme prdne  1 8 d t u d e  des d i f f e r e n t s  discours pris 

dans leur c o n t e x t e  d ' é n o n c i a t i o n ,  la m é t h d e  s t r u c t u r a l i s t e  a 

corne principale l acune  dt@tre r g d u c t r i c e ,  e n  ce s e n s  qu'elle 

n ' é t u d i e  que les s t r u c t u r e s  i n t e r n e s  d u  t e x t e  et les lois 

génera les ,  sans se preoccuper de 1' M e x t r a - l i t t e r a i r e  M. E l l e  

a fait  abstraction du contexte, des rapports de communication 

entre i n t e r l o c u t e u r e ,  de la  panoplie de rôles q u ' i l s  peuvent 

jouer16' f i  affirme F r a n c i n e  Coulombe. Cette approche va donc  

Bgalement a l ' e n c o n t r e  des recherches  recentes e n  l a  matière. 

Une methode plus  s e n s i b l e  au  c o n t e x t e ,  comme l ' a p p r o c h e  

b a k h t i n i e n n e ,  p o u r r a i t  e n  c o m p l 4 m e n t a r i t e  a 1 approche 

structuraliste, mieux repondre aux o b j e c t i f s  d u  n o u v e a u  

programme r a La t h e o r i e  de Bakht ine  qui r e i n t r o d u i t  le sujet 

du  d i s c o u r s  dans l a  p r o b l d m a t i q u e  de ses c o n d i t i o n s  d e  

p r o d u c t i o n  m e  semble compl4mentaire d ' u n e  a p p r o c h e  ( l e  

structuralisme) q u i ,  e n  gommant t o u t e  d i m e n s i o n  socio- 

168 Francine Coulamk, ~L'apport de Bakhtine à la didactique du 
romam, mimoite de mrîtrire, 1986, Montrial, Univerait6 de UontrtSal, 
p.  20. 



h i s t o r i q u e ,  h y p o s t a s i e  le  t e x t e  e n  objet formel'69 w s o u t i e n t  

Michel Ther ien .  Ce lu i - c i  affirme qu'ri il est s o u h a i t a b l e  que 

le  corpus  theorique de r 6 f é r e n c e  s u r  l a  l e c t u r e  l i ttéraire au  

s e c o n d a i r e  soit e l a r g i ,  q u ' e l l e  n e  soit pas limitee a une  

approche de type  structural ou narratologique, bref, qu'une 

p l u r a l i t d  d ' a p p r o c h e s  v i e n n e  e n  e n r i c h i r  l a  prat ique170.  1) 

Pour  ce f a i r e ,  il faudrait que les d i r i g e a n t s  du ministère de 

l ' É d u c a t i o n  s o i e n t  p r e t s  B c o n s i d e r e r  l ' e n s e i g n e m e n t  des 

t e x t e s  l i t t e r a i r e s  h t r a v e r s  d ' a u t r e s  a p p r o c h e s  que 

l 'approche s t r u c t u r a l i s t e ,  ce q u i  f a v o r i s e r a i t  l'atteinte 

d'un niveau de compr6hension e n  l e c t u r e  p l u s  6 lev& 

Lire ou d61ire? 

Il importe de savoir quel est l ' e f f e t  de l a  p r i o r i t é  

M s t r u c t u r a l i s t e  H sur  l a  concep t ion ,  e x p l i c i t e  o u  i m p l i c i t e ,  

d e  l a  l e c t u r e  et d u  l e c t e u r ,  P o u r  c e  faire, nous 

a n a l y s e r o n s ,  dans u n  p r e m i e r  t e m p s ,  l e s  p o l i t i q u e s  

m i n i s t é r i e l l e s  e n  ce qui a trait à la notion de tt l e c t u r e  D 

ou de u lecteur w .  Dans un deuxième temps, nous analyserons 

le choix des methodes pddagogiques reliees a u  quest ionnement 

des textes littéraires (niveaux de comprehension e n  lecture) 

169 Michel Th4ri.n. i La lecture du roman r ,  chapitre  d a m  
Didactique de l a  lecture au #econd.ire, Montsbal, Ville-Harie, 1985, 
p. 222. 

170 niche l  Th&rian, r La lecture l i t t d r a i r e  au mecondaire r le 
point  de vu. de l a  didactiqu. r ,  Tangence, #36 (mai 1992), p. 78. 



afin de savoir quel genre de l e c t e u r s  l ' a p p r o c h e  ut i l i see  

v i s e  f o r m e r .  F i n a l e m e n t ,  n o u s  nous  p e n c h e r o n s  sur les 

recherches mendes p a r  d e s  d i d a c t i c i e n s  qu6beco i s  e n  ce qui a 

trait aux d i f f e r e n t s  niveaux de coaipr6hension e n  l e c t u r e .  

S i  l ' ob jec t i f  de  l a  n o u v e l l e  s t r a t e g i e  pedagogique se 

traduit p a r  un s o u c i  de former les B t u d i a n t e ,  a l e u r  sortie 

du s e c o n d a i r e  e n  des lecteurs accompl is ,  on peut s t b t o n n e r  de 

ce q u ' a u c u n e  d é f i n i t i o n  de l a  lecture e t  d'objectifs 

pedagogiques lies à la  l e c t u r e  des oeuvres litteraires n e  se 

r e t r o u v e  dans l e  p r o g r a m m e  alors qu'a l ' i n v e r s e ,  

l ' ense ignement  de l a  langue vise a complé te r  des comp6tences 

a p r a t i q u e s n  tr&s p r 6 c i s e s .  D ' a u t a n t  p l u s  que le p r i n c i p e  

p r e m i e r  des i n s t a n c e s  g o u v e r n e m e n t a l e s  est  de fixer des 

o b j e c t i f s  p e d a g o g i q u e s  p o u r  c h a q u e  matière e n s e i g n g e .  L a  

seule mention rettouv6e dans le  programme est qu'un des b u t s  

u l t i m e s  du  français est d'amener 1 %lève b n s a v o i r  l i r e  1) . 
Par « s a v o i r  l ire M, le  M i n i s t h r e  entend : 

s a v o i r  l i re  et s a v o i r  ocouter, c'est non s e u l e m e n t  
être c a p a b l e  de donner du sens aux mots et aux phrases 
d u  t e x t e  l u  o u  e n t e n d u ,  mais c'est aussi p o u v o i r  
saisir l a  s i g n i f i c a t i o n  p a r t i c u l i è r e  que ces mots et 
ces phrases prennen t  dans l a  s i t u a t i o n  où i ls  s o n t  l u s  
ou BcoutBs, compte tenu des c i r c o n s t a n c e s  de temps et 
d e  l i e u  dans l e s q u e l l e s  i l s  s o n t  6 c r i t s  o u  
prononces 171. 

Notons l'absence des termes u l i t t & a t u r e / l i t t e r a i r e  » et 

i c u l t u r e / c u l t u r e l l e  B. Cette d e f i n i t i o n  pragmat ique  laisse 

171 M i n i a t i r e  de l e t  d u c a t i o n ,  Programme Français l a n g u e  
ma terraelle, #*condaire deuxième cycle, français 1, ?r~dericton, 1991, 
p.30. 



entendre que 1'Blève lit un reportage, un a r t i c l e  c r i t i q u e  ou 

une lettre d'amit i6  de l a  même façon qu'un tex te  litteraire, 

pour autant  q u ' i l  sache decoder le sens selon le contexte  

donn6. Par exemple, une des directives adressees  à lt61&ve, 

après avoir l u  un t e x t e  l i t t e r a i r e ,  est d'en trouver l a  

structure : n Pour r e t r a c e r  le  schéma n a r r a t i f  du recit ,  

recopie e t  complete  l e  t e x t e  ~ u i v a n t " ~ .  r Une directive 

s e m b l a b l e  accompagne 1 ' 6 t u d e  de  l'article cr i t ique  : 

i Decoupe le t e x t e  e n  ses d i f f e r e n t e s  p a r t i e s  pour en faire 

ressortir l a  s tructure173 .  n L e s  e x e m p l e s  abondent : l a  

directive (4 Rephre le passage q u i  assure l a  transition avec 

le  chapitre suivant1'' n est i l l u s t r d e  d a n s  l a  s e c t i o n  

romanesque a l o r s  que l a  d i r e c t i v e  N Dans un t e x t e  bien 

construit, chaque paragraphe e a t  l i e  au pr6cedent. Observe 

certains p r o c 6 d 6 a  u t i l i s e s  [ . . . ]  pour lier c e s  

pa~agraphes"~ n se retrouve  suite à l a  l e c t u r e  de l ' a r t i c l e  

c r i t i q u e .  D e  plus, p l u s i e u r s  directives s o n t  assocides à 

M l'objet N d e  l ' a r t i c l e ,  ce qui s 'apparente  au a thème fi  

d'un texte litteraire. 

172 Albert et Vanbrugqhe, Solstice.. . , p. 150. 

173 A l k r t - W e i l  et Vanbrugghm, dquinoxe. . . , p. 217.  

174 Ibid., p. 124. 

175 Ibid., p. 256. 



Au Quebec, le rapport du cornite conjoint A . Q . P . F . -  

D.G.E.E.S. va au-dell de cette vision pragmatique en offrant 

une ddfinition sacio-culturelle de la lecture : 

lire un texte litteraire, [...] n'est pas une act iv i t6  
passive qui ne consisterait qu'a decoder un message et 
gofiter des effets stylistiques ; c'est d'abord et avant 
tout reconstruire un discours, se l'approprier, en 
faire un reseau de significations pour sa vie 
culturelle et ~pirituellel~~. 

En nous basant sur la taxonomie de Benjamin S. Bloom, 

nous distinguons quatre niveaux hierarchises de compréhension 

en lecture : la reconnaissance, lPinterpr6tation, 

l'application et 1'0valuation (aussi a p p e l 6  lecture 

critique) 17'. Au niveau de la reconnaissance, les repenses 

recherchees touchent a l'explicite du texte, c'est-&dire que 

(4 le lecteur doit identifier, ou rappeler de memoire un mot, 

une expression, un lieu, un temps, un personnage ou ses 

caractéristiques, un &&nement, etc.17' u On y retrouve des 

directives et des questions telles que H identifier les 

principaux personnagesu, a s e l o n  l'auteur, quel. .. ? n ou 

176 Cornita conjoint A.Q.P.?.-D.G.E.E.S., La littdrature au 
secondaire n t  OU&(K: franç8iat no 23 (octobre 1976),  p.  18. 

177 Pour une eynthise de c e o  h a b i l e t i o  pr&eent&es par le8 
taxonomiem des auteuri,  ae rbfdrer à l'appendice J. Cette iyntheme e r t  
tirée de Marcel Maltais, Le quertionnement de texte8 et le8 niveaux de 
comprbhension, 1 'enseignement du f rança i s  au recondaire, Hontrbal,  
Ville-Marie, 1983, p. 35 b 40. 

178 Marcel Maltai i ,  Le  quut ionnannt  de texte. et 1.8 niveaux de 
compr&henaion, 1 'enaei gnemen t du françaia au meondaire, Hontr&al , 
ville-Huie,  1983, p. 27.  



encore a quelle est la raison.. . 179 ? n.  important, ctest 

que les 6Mments de la reponse se trouvent explicitement dans 

le texte. L'interpretation cons t i tue  le deuxième niveau. A 

partir de l'information explicite du texte, le l e c t e u r  d o i t  

déduire son implicite. Pour ce faire, le lecteur doit faire 

usage à la fois de ses experiences et de ses connaissances 

personnelles. Le genre de questions posees est tt resumer le 

texte M ou « selon le contexte, que veut dire le mot. . ''O ? f i .  

Le troisième niveau, celui de 18application, est d e f i n i  comme 

celui « d e  la synthèse, d e  la production et d u  

classement181. Le lecteur doit aller plus loin que le t e x t e  

lui-même. À ce niveau, l'enseignant peut demander à 

ltBtudiant, par exemple, de rgdiger une nouvelle litteraire 

ou une piece de th6atre ou encore de terminer l'dcriture d'un 

texte incomplet. Le dernier niveau est celui d e  

1°6valuation, aussi appel6 lecture critique. Maltais affirme 

que ce niveau 

permet au lecteur de se situer par rapport au texte et 
B 1 'auteur, de mesurer la cohérence de ce texte et de 
le comparer a d'autres sources et h ses experiences de 
v i e .  [ . . . ]  Elle [186valuation] implique la 
reconnaissance des intentions de l'auteur, la capacite 
de faire taire ses pr6jug68, mais surtout un bagage 



suffisant de connaissances et de criteres de s e l e c t i o n  
pour apporter une base de validité a son jugementlW 

C'est également à ce niveau que le lecteur a la possibilité 

d'n ajouter r du sens au texte : lire n'est pas recevoir 

un s e n s  (auquel  cas l'activite de lecture ne serait que 

déchiffrement ) , mais c ' es t  plutet engendrer et construire des 

significations la3n declare S y l v i e  Haheu. Les q u e s t i o n s  

formulees a ce niveau font appel au jugement de l'étudiant. 

Par exemple, l'etudiant est appel6 a Bvaluer la c o h e r e n c e  

d'un texte  ou l a  logique d'une conclusion, etc. L'enseignant 

peut  p o s e r  d e s  questions telles que (4 Le temoignage de [...] 

est-il digne de f o i ,  d'apres vous ? n ou encore a U n  tel 

r i s q u e  vous semble-t-il j u s t i f i e  ? En v a l a i t - i l  la 

peine1" ? u Malta i s  precise  toutefois a que c'est la 

profondeur, l a  cohdrence de l a  réponse fondee sur des 

criteres explicitement formul6s qui assure qu ' on a atteint ce 

niveau? n Selon lui, il ne faut pas se l e u r r e r  : 

( 4  certaines questions, qui s'apparentent pourtant a de 

183 Sylv ie  Hiheu, tnaeigner le. mchimam du r4cit : eut-ce 
p o s n i b l e  d i s  1.8 prunieren ann6.r 7 i, Qubbec f rança i s ,  no 100 (hiver 
1996) '  p. 550 

184 Roland Pelchat, a Trois façon. d'itre lecteur f i ,  

français, no 36, ddcenbre 1979, p. 49. 



l ' é v a l u a t i o n  se s i t u e n t  e n  f a i t  au n i v e a u  d e  

l'interpretation r comme, par exemple, la question (t que 

pensez-vous de ce texte ? M . 
Au Nouveau-Brunswick, l'analyse des questions qu'on 

retrouve dans la section (( objectivation de la pratique a 

nous amène a conclure que le8 trois premiers niveaux sont 

reprdsentes  alors que le quatrieme et dernier niveau ne 

semble pas constituer un objectif ministbriel. Malgré une 

approche axee vers les textes litteraires, l'étude de ces 

textes ne semble pas correspondre B un souci de former des 

lecteurs accomplis. En ce q u i  a trait au premier niveau, des 

questions telles que u a quel endroit et a quelle dpoque se 

situe l'action du roman ? N sont posées ; le deuxieme niveau 

est illustre par u explique lfexpression suivante tirGe du 

troisihme paragraphe '" [ . . . ] M alors que le troisihina niveau 

est axe sur l'ecriture : par exemple, les elhves sont invites 

a N imaginer la suite de la nouvelle Une agréable rencontre 

composee par un ~l~ve'"[ . . . ] M. Toutefois, les manuels ne 

semblent pas viser la formation de lecteurs accomplis 

puisqu ' aucune question, aucun exercice ne permet B 1 * éleva 

d'atteindre le dernier niveau, celui de l'evaluation ou de la 

186 Idam. 

187 A l b e r t  a t  Vanb~gghe,  Prdlude.. . , p. 56 et 57. 

188 A l b e r t  et Vanbrugghe, Solatice ..., p. 65. 



lecture c r i t i q u e .  P a r  cons6quent ,  1 ' approche proposee  aux 

4coles neo-brunswicko ises  ne  semble pas chercher a pousser 
les Bleves a prendre p a r t  au t e x t e ,  l u i  donner un s e n s  ou a 

e n  j uge r  le  con t enu .  Pour ces bleves, l a  comprehension e n  

l e c t u r e  t e l le  qu0env i sag6e  p a r  cette approche  s'apparente à 

u n e  a c t i v i t B  s t a t i q u e ,  achevee à l a q u e l l e  ils n e  p e u v e n t  

participer . 
L a  s i t u a t i o n  n'est t o u t e f o i s  pas p a r t i c u l i g r e  a n o t r e  

province. Selon Maltais, des recherches menees aux É ta t s -un i s  

démontrent que : 

l a  p l u p a r t  des q u e s t i o n s  des e n s e i g n a n t s  v i s e n t  autre 
chose que l a  c o m p r e h e n s i o n  d u  t e x t e  et qu'elles 
r i s q u e n t  d ' a n n u l e r  la creativit6 chez l'blhve au lieu 
de l ' a i d e r  à progresser dans  s o n  a p p r e n t i s s a g e .  Les 
études de Gusak (1968) r a p p o r t e e s  par Harris et Smith 
(1976)  montrent qu'environ 70% des q u e s t i o n s  p o r t e n t  
exc lus ivement  sur le niveau du r a p p e l  des faits ou du 
reperage. E l l e s  s o n t  conf i rmées  p a r  celles de Ruddell  
(19688 368) et  de Gall (1970: 713) .  Ruddel a j o u t e  que 
les B l h v e s  n ' a t t e i g n e n t  même pas u n e  compr4hens ion  
litterale accep tab le ,  parce que l e u r  a t t e n t i o n  se porte 
trop e x c l u s  ivement s u r  les questions lBg . 

Sylvie Viola r6sume a i n s i  les p r i n c i p a u x  reproches r e l a t i f s  

au questionnement t r a d i t i o n n e l  r 

I l  est c e n t r e  d a v a n t a g e  s u r  l e  p r o d u i t  d e  
l ' a p p r e n t i s s a g e ,  il n e  vise p a r  l ' a n a l y s e  et 
l ' o b s e r v a t i o n  des p r o c e s s u s  de  c o n p r 4 h e n r i o n  e t  
l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  s t r a t d g i e s ,  il donne a u  maître un 
rôle d e  q u e s t i o n n e u r  e t  a u  lecteur, un  r8 le  de  
r@ondeur, il n e  permet pari l'autonomie du lecteur q u i ,  
p a r  h a b i t u d e  e t  obligation, a cesse ou n ' a  jamais 
appris a i n t e r r o g e r  un t e x t e .  Bref ,  le quest ionnement 
t r a d i t i o n n e l  f a i t  de la  t a c h e  de l e c t u r e  pour 18b18ve 
une tache externe plutdt  q u ' i n t e r n e .  Par cons6quent, 
c e l u i - c i  n e  s ' y  engage p a s  a c t i v e m e n t .  O r ,  cet 



engagement est sans c o n t r e d i t  un phénomàne e s s e n t i e l ,  
v o i r e  i n d i s p e n s a b l e ,  1 ' a p p r e n t i s s a g e  e t  a u  
d e v e l o p p e m e n t  de  l a  compr6hension en lecture et de 
1 ' apprentissage en gén6rallg0. 

Monique Lebrun et Honique Le Pailleur s o n t  du même av is  : 

elles reprochent au programme québ6co i s  d'être N articule à 

partir d'une vis ion  formaliste et structuraliste q u i  reduit 

t r o p  s o u v e n t  l a  l e c t u r e  du t e x t e  n a r r a t i f  à une  recherche 

d ' i n f o r m a t i o n s  s a n s  se p r g o c c u p e r  des points d e  vue 

p a r t i c u l i e r s  du lecteurlgl. D C'est q u e  le tex te  l i t téraire,  

n ' é t a n t  pas exploite a u  n i v e a u  de l a  lecture c r i t i q u e ,  est 

u t i l i s e  comme n o b j e t  d ' é t u d e  n et n ' e s t  b t u d i é  

qutherm4tiquement  : le survol d'information sur l'auteur est 

souvent s u p e r f l u ,  le t e x t e  es t  r a r e m e n t  s i t u 4  dans son 

contexte ou compare aux autres oeuvres ,  et l ' i m p a c t  provoqué 

chez le  lecteur n'est pas considér6. Monique Lebrun, en se 

basant s u r  u n e  Btude menée par Michel  de  C e r t e a u ,  declare 

pour sa part que 

lt6cole en est venue B p r i v i l e g i e r  l a  forme a u  
detriment d u  contenu,  d'où un enseignement nomalis4 et 
u n  p o i n t  d e  v u e  s u r  l e  t e x t e  c o m m e  o b j e t  

190 Sylvio Viola, r Dii-moi quelles quemtiona tu pore. et je te 
dirai qui tu am... n, Qu4b.c françrir, no 100 (hivat  1998)' p. 40. 

Honique Lebrun et Honique Lm Pailleut, D e  la lecture 
eff6rente l a  lecture e r t h d t i q u e  der r6c i ta  w ,  dans Cl6mence 
Prdfontrine et Honique Lebrun (dir.), La lecture et l'dcriture : 
enseignanent et apprentimage, Hontr&al, Logiquer , 1992, p. 183. 



de consommation a r e n d r e  d i g e s t i b l e  e n  ~organisantu des 
attentes, e n  u ordonnant u des codes de percept ion lg2 .  

Par conséquent, les l e c t e u r s  r i s q u e n t  de ressembler a des 

M automates N, a qui aucune  liberte n ' e s t  donnée. Les effets 

d ' u n  t e l  e n s e i g n e m e n t  se f o n t  sentir : H e n r i e t t e  Major 

affirme qufu on a t r o p  souvent p r i s  le public scolaire dans 

s o n  ensemble  pour un p u b l i c  peu  a r t i c u l e ,  auquel il f a l l a i t  

mâcher les n o t i o n s  les p l u s  dlementaires j u s q u ' à  les rendre 

fades et sans c o n s i s t a n c e .  On a minimise les d é f i s  : or  sans 

defi, p a s  d 8  i n t é r ê t l g 3 .  n 

D e  p l u s ,  l ' a p p r o c h e  s t r u c t u r a l i s t e  tend a gommer les 

d i f f d r e n c e s  e n t r e  les textes littéraires e t  les textes  non- 

litteraires. Cette mdthode aborde en effet les textes de l a  

même f a ç o n ,  peu importe l e  genre : n a i n s i ,  l ' a r t i c l e  de  

journal, l a  critique, le d o c u m e n t a i r e  e t  l e  r o m a n  sont 

a n a l y s G s ,  ' passes a u  m i c r o s c o p e  ' avec peu près l a  même 

g r i l l e  d ' a n a l y s e ,  avec les @aies critèredg4 N aff i rment  Aubin 

et Richa rd .  Cette t e c h n i q u e  n'est pas recommandee p u i s q u e  

r l'ambiguït6 H q u i  p e u t  exister e n t r e  l a  l e c t u r e  

192 Bionique Lebtun , D i l e m e  corndlien en claare de françaim ou 
cament dorer l a  part de rdponne personnaliabe du lecteur dana Honique 
Noël-Giudrerult (dir. ) , D i d a c t i q u e  de l a  littbrature : b i l a n  et 
perspective#, Qudbec, Nuit  Blanche, 1997, p. 57.  

193 Benriette Major, u Leenmeignament de l a  l i t tdra ture  Qu4b.c 
frsnçaii ,  no 45 (mars 1982), p. 56. 

Ig4 Jean-Pierre Aubin et Suranne Rlchud, La lactura enthdtique 
au mecondaire n, Qu&hc frrnçri~,  no 109 (printœnpi 1998)' p. 31. 



M e s t h e t i q u e  u et l a  lecture a u t i l i t a i r e  u ou u efferente 11 

a pris naissance à l a  s u i t e  de l a  c l a s s i f i c a t i o n  des t e x t e s  

q u i  sont t rop souven t  mis s u r  un p i e d  d'Bgalit6. 

Monique  Lebrun met e n  garde les a u t o r i t é e  scolaires 

quant a l ' u t i l i s a t i o n  d 'une telle p r a t i q u e  : 

Les o p e r a t i o n s  m e n t a l e s  et  les a t t i t u d e s  q u e  l'on 
demande au l e c t e u r  de developper sont invariables, que 
le texte soit n a r r a t i f  ou i n f o r m a t i f .  On amenuise de 
l a  sorte les c a p a c i t e s  i n t e r p r e t a t i v e s  de  lfél&ve et ,  
e n  voulant faire de l a  lecture une a c t i v i t é  *efficace», 
on rend celle-ci m6canistelg5. 

L e s  effets de ce p r o c e d e  vont a l ' e n c o n t r e  d u  p l a i s i r  d e  

l i re ,  p r i n c i p e  f o n d a m e n t a l  de l a  l e c t u r e ,  p u i s q u ' i l  rend 

difficile l ' a p p r e c i a t i o n  de l a  l e c t u r e  d ' u n  texte a sa j u s t e  

valeur. 

Pour que les OUves a p p r g c i e n t  davantage l a  lecture des 

t e x t e s  litteraires, le Ministàre devrait  donc o p t e r  pour des 

methodes p e d a g o g i q u e s  mieux  adaptes à l a  sp6cificite des 

t e x t e s  l i t teraires.  L e s  d e r n i a r e s  r e c h e r c h e s  a ce sujet 

d i s t i n g u e n t  deux t y p e s  d e  l e c t u r e ,  s o i t  l a  lecture 

a e f f d r e n t e  n a u s s i  appelde lectute u u t i l i t a i r e  n et l a  

lecture u esthetique r ou u litteraire a .  Dans le cadre de 

cette recherche, nous o p t e r o n s  p o u r  l e s  termes 

(( ef ferente  r et r littéraire ». 

'95 Lebrun, a Dilena. cornilien.. . i ,  danm nonique IloY1- 
Gaudrmalt (dir.), Didactique de l a . . . ,  p.  55. 



P o u r  b i e n  v i s u a l i s e r  les d e u x  a p p r o c h e s  d o n t  il est  

ques t i on ,  voyons comment Louise Rosenb la t t  definit les termes 

tt lecture efférente w e t  u l e c t u r e  l i t tgra i re  u : 

La p r e m i e r e  e s t  de type i n f o r m a t i f :  e l l e  vise à 
e x t r a i r e  des i n f o r m a t i o n s  p r e c i s e s  ou  Zt les i n f 0 r e r .  
On est  i c i  e n  p resence  d 'un  c o n t r a t  fige de l e c t u r e  où 
l'auteur reste omnisc ien t  et  t616guide  le lecteur. La 
seconde est de t y p e  crdatif: le  l e c t e u r  reconstruit le 
sens pour soi, p a r  des tt t r a n s a c t i o n s  n (terme emprunté 
à Dewey) avec le texte1". 

Pour leur p a r t ,  Aubin  e t  R i c h a r d  d e f i n i s s e n t  l a  l e c t u r e  
litteraire comme 

une l e c t u r e  q u i  prend son sens dans  l'evocation que le 
texte litteraire provoque chez le l e c t e u r .  Ce d e r n i e r  
se p r6occupe  donc  de ce q u e  l a  l i t t e r a t u r e  p e u t  l u i  
o f f r i r  de p l u s  p r ec i eux ,  de sa f o r c e  premiere : celle 
de r e j o i n d r e  dans sa realité e n  l u i  pe rmet tan t  de creer 
un s e n s  nouveau, une n o u v e l l e  i n t e r p r é t a t i o n  qui l u i  
est personne l l e ,  mais rigoureusei97. 

D o n a l d  W .  W i n n i c o t t  e m p l o i e  p l u t d t  l e s  termes 

CC play ing  N et a game a .  L e  premier  e s t  M le jeu ouvert, q u i  

i n t r o d u i t  une l e c t u r e  p a r t i c i p a t i v e  e t  dmo t ionne l l e  1) alors 

que l e  s e c o n d  est  u l a  l e c t u r e  ' c o n s t r u i t e '  o b j e c t i v a n t e ,  

196 L o u i a e  M. Rosenblatt, Literature ri8 Exploration, Londres,  
Heinemann, [1930]  1983, cit6e dana Honique Noal-Gaudrerult, Didactique 
d e  l a  littdrrture r bi lan  et perspectives, Qubbec, Nuit Blanche, 1997, 
p. 60. 

197 Aubin et Richard, r La lecture.. . n , p. 31. 

198 Donald W .  Winn ico t t ,  J e u  et r h l i t d .  Lpeipace potentiel,  
 pari^, Gallimard, 1971, c i t i  dura nonique N-1-Gaudreault, Didactique de 
l a  l i t f i r a t u r e  : b i l a n  et per8pective8, Qudbac, Nuit Blanche,  1997 ,  
p. 57. 



Au Nouveau-Brunswick, le m i n i s t a s e  de l 'gducat ion  semble 

accorder de plue en plus de temps h la a lecture N, mais peu 

de temps a l'enseignement de la lecture littéraire.' Pour 

a t te indre  ce niveau de lecture,  il faut obl igatoirement  avoir 

des objectifs auxquels se referer. Or, meme les o b j e c t i f s  

d'enrichissement en compr6hension ecrite du programme, q u i  

s'adressent (t aux Bleves capables de maîtriser des savoirs 

plus approfondis199 M ,  a t t e i g n e n t  rarement l e  n i v e a u  d e  

lecture litteraire. Ces objectifs demandent par exemple de 

(( faire dire dans quelle nesure le comportement des a l l i 6 s  ou 

les actions d e s  opposants i n f l u e n c e n t  l e  comportement du 

personnage principal2oo a ou e n c o r e  de (i faire d e c o u v r i r  l e  

temps de l a  n a r r a t i ~ n ' ~ ' .  M Certains de ces o b j e c t i f s  f o n t  

c er t e s  appel au jugement de l'elève, en lui demandant par 

exemplei de u juger du degr6 de vraisemblance des personnages 

et des situations qu 'ils v ivent202  i, o u  d e  u juger de l a  

pertinence des moyens util ises par les personnages pour 

199 Miniotere de 1 ' tducation, Programme Français langue 
maternelle, mcondrire deuxiinn cycle, frrnçaia 10e annde-lar aemitre, 
Fredericton, 1994, p. 38. 

200 Ibid., p. 102. 

201 H i n i 8 t e r a  de l l$ducat ion,  Programme Françai8 langue 
maternelle, mcondair. deuxiàni. cycle, frurçai i  111, Fredericton, 1992, 
p.  140. 

202 Ibid., p. 126. 



contrer 1 ' bl6ment pe r tu rba teu t* ' .  B P a r  c o n t r e ,  e n  production 

&rite ,  les o b j e c t i f s  font a p p e l  a l ' i m a g i n a i r e  et a l a  

creat ivi te  : l q 6 1 è v e  doit  Bcrire, e n  t o t a l i t 6  ou en p a r t i e  

selon le genre litteraire BtudiB, une n o u v e l l e  litteraire, un 

t e x t e  d ramat ique  ou un roman. Mais e n  g6n6ra1, les objectifs 

de la compréhens ion  dcrite t e n d e n t  p l u t &  v e r s  une  l e c t u r e  

effgrente, ce qui va  l ' e n c o n t r e  des dernieres  recherches e n  

didactique de l a  lecturez0' .  

P l u s i e u r s  a u t e u r s ,  d o n t  Claude Simard, a f f i r m e n t  q u ' u n  

des buts de l a  l e c t u r e  d e v r a i t  être de n d e v e l o p p e r  le goût 

d e  lire et de former des l e c t e u r s  c r i t i q u e s  q u i  seraient 

capables de reagir personnel lement  a u x  oeuvres  littlraires et 

d'en j u g e r  les contenus2os .  N D e v e n i r  un  lecteur accompli, 

c'est Otre capable de d i a l o g u e r  avec une oeuvre, d ' y  r e a g i r  

avec une autonomie sans cesse g r a n d i s s a n t e .  Car s e l o n  Cdci le  

Dub4 et James Rousselle. 1 8 e n s e i g n e m e n t  de l a  litterature 

(t veut former 1 8 B l & v e  s u r  les p l a n s  e s t h e t i q u e ,  i n t e l l e c t u e l  

et  moral, l u i  d o n n e r  le  gotit de l a  l e c t u r e ,  l ' i n i t i e r  a l a  

203 Hiniatire de 1 ' & d u c a t i o n ,  Prograire Français l angue  
maternelle, uecondaire d e u x i h  cycle, françri. 1 Oe annde-ler aenteatre, 
Fredericton, 1994, p. 112. 

205 Claude Simird, r La probl&matique de lten8aiqnement 
l i ttdraire n, Qudhc fruiçriia, no 74 (nui 1989), p. 71. 



c u l t u r e  et f a v o r i s e r  sa c r 6 a t i v i t é Z o 6 .  F a y o l l e ,  e n  

c o n s t a t a n t  l a  realit6 e u r o p e e n n e  de cette p r o b l e m a t i q u e ,  

af f inne d'ailleurs que 

tant que  nos e l è v e s  c o n s i d e r e r o n t  l a  tt l i t t e r a t u r e  M 

comme une matière au même t i t r e  que les math6matiques 
ou les s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  t a n t  q u ' i l s  c o n t i n u e r o n t  a 
(t fa i re  N des a u t e u r s  e t  des tex tes  comme on (4 fait N 

un p r o b l è m e  o u  u n  t h e m e  a n g l a i s ,  o n  p e u t  tout 
c r a i n d r e  : sclGrose, coupure  e n t r e  1'Bcole e t  l a  v i e ,  
desinteret a l a  f o i s  pour  les l e c t u r e s  scolaires et 
pour t o u t e  autre forme de l e c t u r e .  Soyons donc moins 
soucieux de former des w explicateurs de textes » que 
de  former d e s  l e c t e u r s ,  c'est-&-dire des a d o l e s c e n t s  
qui v e u i l l e n t  l i re ,  q u i  puissent lire e t  q u i  s a c h e n t  
l i r e 2 0 7  . 

Donc pour v r a i m e n t  d o n n e r  l e  goût de l i r e ,  il semble 

tout a p p r o p r i 6  de mettre l ' a c c e n t  s u r  les c a r a c t 6 r i s t i q u e s  

p a r t i c u l i e r e s  de  l a  litterature, c 'est-bdire d 'opter pour 

une lecture l i t t e r a i r e  des o e u v r e s  é t u d i e e s  p l u t ô t  q u e  

d ' o p t e r  uniquement pour une l e c t u r e  efferente. À ce s u j e t ,  

Rosenb la t t  affirme que l ' e n s e i g n a n t  d o i t  v e i l l e r  b ce que  

l a  l e c t u r e  efferente ne prenne pas tou te  l a  p l a c e  e t  doit 

d o n n e r  à ses 6 l h v e s  l ' o c c a s i o n  d e  v i v r e  l a  l e c t u r e  

esthetiquezO'. n Pour sa p a r t ,  Lebrun declare que n p l u s  que 

206 C1cile DubL et Jame8 Roumaelle, r Au secondaire, l i t t a ra tu re  
et lecture ou l i t t 6 t a t u r a  at rupture D, Qt~4b.c frrnçaii ,  no 32 (dicabre 
1978), p. 1 7 .  

207 Roger Fayolle,  a btre profeimaur de lettre., hier et 
aujourd'hui n, Littdrature, no 19 (octobre 1975),  p. 13. 

208 Roienblatt,  Litaratute. , citC dana Noël-Gaudreault, 
Didactique de Ir . . . , p. 60. 



jamais, e n  cette fin de sigcle, apparaît l a  dichotomie e n t r e  

l a  lecture f o n c t i o n n e l l e  et l a  l e c t u r e  e s t h é t i q u e ,  l a  seule 

q u i  soit ve r i t ab l emen t  * Mais Aubin et R i c h a r d  

n e  semblent pas du meme avis car  selon e u x ,  n e  mettre 

l'accent que s u r  l ' u n e  ou l'autre d e  ces pratiques 

d é s e q u i l i b r e r a i t  l'acte de l e c t u r e  et d d s a v a n t a g e r a i t  l ' é l è v e  

puisque cela l u i  la issera i t  croire q u ' i l  n ' e x i s t e  q u ' u n e  

seule manière de lire. Pour permettre d t i n t 6 g r e r  l a  p r a t i q u e  

d e  l a  l e c t u r e  l i t t é r a i r e  dans les  s a l l e s  de c lasse,  l e  

m i n i s t e r e  de l ' É d u c a t i o n  aura i t  a r e d e f i n i r  l a  compréhension 

d e  t e x t e  de façon 1 laisser l a  place a u  lecteur et à son 

interprétation e t  il a u r a i t  Bga lement  A r e c o n s i d d r e r  les 

p r a t i q u e s  pédagogiques des ense ignan t s .  

Perrpectiver de diveloppamt 

Une r e s t r u c t u r a t i o n  des pratiques pedagogiques u t i l i s e e a  

e n  e n s e i g n e m e n t  de l a  l i t t e r a t u r e  c o r r e s p o n d  p l u s i e u r s  

m o d i f i c a t i o n s  ou a d a p t a t i o n s  des néthodes t r a d i t i o n n e l l e s .  

Nous a l l o n s  e x a m i n e r ,  a titre d'exemples, q u e l q u e s  

perspectives de d6veloppement que p roposen t  certains travaux 

récents dans le domaine. 

D'abord, l f 6 t u d i a n t  t r a d u i t  la  méthode t rad i t ionne l l e  de 

1 ' e n s e i g n e m e n t  de l a  litterature par l a  n 6 m o r i s a t i o n  de  

r é p o n s e s  p l u t ô t  que pa r  la recherche de sene. Par le f a i t  

209 Lebrun, a Dileme . . . i ,  dana HOU-Gaudreault (dis. ) , 
Didactique de l a . . . ,  p. 56. 



m ê m e ,  l 'approche t r a d i t i o n n e l l e  n'incite pas lfél&ve 

explorer l w i n f o r m a t i o n ,  à se q u e s t i o n n e r  ou formuler des 

doutes par rapport au t e x t e ,  cléments pourtant primordiaux à 

l a  l e c t u r e  esthdtique.  

Pour l e u r  part, les e n s e i g n a n t s  pourra i en t  se sentir 

demunis d e v a n t  une a p p r o c h e  basee s u r  a l r e s t h 6 t i q u e  » 

puisque cette dernihre  ne  demande pas de reponses pr6cises, 

mais offre p l u t ô t  une d i v e r s i t é  de  N bonnes repenses a .  

Aubin e t  R i c h a r d  declarent q u e  l e  rôle de l ' e n s e i g n a n t  

n ' e s t  plus de  t r a n s m e t t r e  des connaissances ,  mais de 
guider *le partage des dif ferentes  reprdsentatlons et de 
permettre l ' a p p r o p r i a t i o n  de s t r a t e g i e s  c o g n i t i v e s  et  
m é t a c o g n i t i v e s  chez l e  l e c t e u r ,  car c'est d a n s  
1 %change avec les autres que le lecteur enrichit sa 
propre compréhension du textezlo. 

Mais e x i s t e - t - i l  d e s  a c t i v i t e s  auxquelles les enseignants 

peuvent se referer ? Lebrun et L e  Pailleur ont  expériment6 

quatre f omules pédagogiques. 

La premiere  e s t  celle du questionnement r 6 c i p r o q u e .  

Comme son nom l'indique, le questionnement peut  être des 

élhves au maître o u  vice-versa .  Cette a p p r o c h e  rend 

l'étudiant ac t i f  et autonome en plus de lui permettra de 

formuler des interpr4tations. La discussion represente  l a  

deuxieme e t  la troisième formule. C o n t r a i r e m e n t  à 

1 'enseignement magis tra l ,  l a  discussion P e r r e t  B 1 'enseignant 

d'exercer ses talents d'animateur et de catalyseur. Pour les 

e t u d i a n t e ,  cette t e c h n i q u e  l e u r  permet, entre autres,  

Z1O Aubin et Richard, La lecture.. . B ,  p. 33.  



l t e x p r e e s i o n  d ' o p i n i o n ,  l ' a r g u m e n t a t i o n  ainsi q u e  l a  

c l a r i f i c a t i o n  et l a  f o r m u l a t i o n  de problhnes. Les a u t e u r e s  

ont r e t e n u  deux  formes de d i s c u s s i o n ,  soit celle e n  p e t i t s  

groupes, a f i n  de permettre aux é l è v e s  a reserves N de 

s'exprimer, et celle en grands groupes, où (t l'accès aux 

informations et  aux o p i n i o n s  d ' a u t r u i  n est assure a tous les 

participants211. La quatrième formule se t r a d u i t  p a r  l e  

croquis. Apres  a v o i r  t e r m i n e  s o n  e s q u i s s e ,  les 6 l h v e s  sont 

i n v i t e s  a se les G c h a n g e r ,  tout e n  v e r b a l i s a n t  l a  

s i g n i f i c a t i o n  de chacun .  Cette t e c h n i q u e  i n c i t e  l t b l e v e  3 

r e c o n n a î t r e  d ' a u t r e s  v i s i o n s  et f a v o r i s e  d u  &me coup l a  

t e c h n i q u e  de l a  d i s c u s s i o n .  Toutefois, l e  croquis est 

davantage une t e c h n i q u e  a u x i l i a i r e  qu 'une f o r n u l e  pedagogique 

complète. 

Deux a u t r e s  formules sont p r o p o s e e s ,  mais n'ont pas 

e n c o r e  et6 exper imentees .  Il s ' a g i t  du a roman a p p r i v o i s e  11 

e t  I du j o u r n a l  de regonses p e r s o n n e l l e s  n. En ce qui a 

t r a i t  au  roman a p p r i v o i s 6 ,  l ' e n s e i g n a n t  d o i t  p r e s e n t e r  un 

roman aux B t u d i a n t s  et ce, e n  animant  le M decoupage W .  P a r  

consequent ,  il doit c o n n a l t r e  l'oeuvre fond a f i n  de mettre 

en  place diverses mises en s i t u a t i o n ,  a v a n t ,  pendant et a p r h  

la lecture. Finalement, le journal de r6ponsee personnelles 

c o n s i s t e  a r4diger des lettres, d e s t i n e e s  soit au p r o f e s s e u r  

o u  aux autres 618ves, dans laquel le  l t 6 t u d i a n t  &net d e s  

2'' Lebrun et L e  Pa i l l eu t ,  a Da 1. lecture ef Mrente . .  . M, dana 
Prefontaine et Lebrun ( d i r . ) ,  ta l e c t u ~ e . . . ,  p.  196. 



commentaires sur l'oeuvre q u ' i l  est e n  train de l i re .  Une 

lettre-r6ponse l u i  p a r v i e n t  e n s u i t e  : celle du  professeur 

f a i t  e t a t  des M t r a n s a c t i o n s  p e r s o n n e l l e s  d e s  lecteurs 

alors que  celle des p a i r s  v i s e  p l u t ô t  l a  r e a c t i o n  face a un 

thème, un personnage o u  encore  un p o i n t  de vue diffgrent. 

Présentement au Q u e b e c ,  u n e  n o u v e l l e  reforme e n  

Qduca t ion  -qui e n  est enco re  a l r 6 t a p e  de l texp6r ixnenta t ion-  

p ropose  une autre perspective de d e v e l o p p e n e n t ,  soit 

l ' i m p l a n t a t i o n  d'une formation renouvelde tt afin d ' o f f r i r  

[...] un menu qui co r r e sponde  davan t age  aux  exigences d 'une  

sociét6 moderne212. N Ce programme offre aux ense ignan t s  de 

nouveaux paradigmes e n  a p p r e n t i s s a g e ,  e n  enseignement  et e n  

d v a l u a t i o n  qui s ' i n s p i r e n t  des c o u r a n t s  c o g n i t i v i s t e  et 

s o ~ i o c o n s t r u c t i v i s t e ~ .  D Les ense ignan t e  dev ron t  adopte r  une 

approche p a r  comp4tences p l u t &  que p a r  objectifs en p l u s  de 

se f a m i l i a r i s e r  avec  la n o u v e l l e  grammaire, de repondre a l a  

d imens ion  c u l t u r e l i e  impos6e p a r  l e  programme e t  d e  tenir 

compte de l a  communication orale integr6e a la lecture ou a 

l ' b c o u t e  d ' oeuv re s  litt6rairesZ1'. E n  a d o p t a n t  u n e  t e l l e  

méthode, les e n s e i g n a n t s  s e r a i e n t  alors en mesure d ' o f f r i r  un 

212 Euguette Lachapalle at Arlette Pilote , a Un nouveau 
programme,.. de formation continue r ,  Qu4b.c françain, no116 (hiver 
2000) ,  p. 26. 

214 Ibid., p. 26-21. 



enseignement de la litterature qui serait continuellement 

basé sur la modernitd : u il faut choisir le materiel en 

fonction de son public, des besoins du moment et de ce que 

renvoie la soci6t6 comme grands thames de l'heure, themes 

susceptibles de capter l'attention des jeunes M declare 

Astrid Berrier, enseignante de français langue maternelle et 

langue seconde215. L e  rôle de l'enseignant serait par le fait 

même lui aussi a rafraîchi II : l'enseignant n'en serait pas 

u a sa enième répetition du meme texte ,  qu'il connaît par 

coeur, qu'il synthetise b i e n  et pourrait resumer en moins de 

cinq minutes alors qu'il faudrait l'approfondir en une heure 

avec les 61eves216. 1, Cette p e r s p e c t i v e  d'exiger des 

professeurs une formation continue eliminerait Bgalement la 

p o l e m i q u e  propos de 1 ' utilisation, pendant plusieurs 

années, du meme manuel scolaire en enseignement de la 

litterature. Le principal reproche est que l'utilisation du 

simple manuel scolaire, sans formation continue, ne permet 

pas a l'enseignant d'être creatif et n'offre pas de souplesse 

quant aux choix des textes littdraires. Il est vrai qu'aller 

au-dela du manuel représente une prdpatat ion Bnorme car 

l'enseignant doit chercher des textes interessants et 

215 Aatrid Berrier, r Lnmeignar avec un manuel ou sana ? B. 

Qudbec français, no 113 (printœnpa 1999), p. 39. 



développer un questionnaire de comprehension en lecture, mais 

cette activité est primordiale pour motiver les 4lèves : 

11 est important de leur p r e s e n t e r  des documents 
intgressants sur des themes particuliers, [...]. I l  
est dgalement nécessaire d'avoir une vaste selection de 
documents et de reconnaître que les préférences de 
lecture changent au cours de l a  vie217. 

Berrier affirme 

[ q u a ]  il s'agit d'aborder d'autres textes que les 
sacro-saints c las s iques  qui ennuient et le sacro-saint 
manuel dont les Blèves se gaussent cause des 
exercices répetitifs qu'il presente et de leurs themes 
dcul4s tels que la ville cornparde l a  campagne, la 
famille, le travail, etc. Il faut se tenir soi- 
m ê m e  au courant et être trhs a l'bcoute de ce qui 
intéresse les 81èves21Bm 

C'est dans cet te  optique que le ministère de l'bducation du 

Quebec perçoit, dans un avenir qui semble rapproche, le r61e 

de l'enseignant dans sa nouvelle reforme. Le mini s thre  de 

1'8ducation du Nouveau-Brunswick, q u i  s'est grandement bas6 

sur le programme ministeriel quebecois pour l'élaboration du 

programme de français, est-il pr6t a emboîter le pas? 

217 Yolande Camtonguay LeBlanc et a l .  , ta lecture chez le8 
francophones de 68 ,  9e et 12. 4nnie.  der maritime. : attitude., 
habi tude# ,  rbaerux et croyance., W O ~ C ~ O ~ ,  Centre de recherche et de 
ddveloppanent en Qducation, 1991, p. 25. 



Conclu8 ion 

L'object i f  de la  p r e s e n t e  r e c h e r c h e  e ta i t  d'examiner le  

programme m i n i s t e r i e l  de  f r a n ç a i s  l a n g u e  m a t e r n e l l e  a u  

secondaire 2e c y c l e  e t  les q u a t r e  p r e m i e r s  m a n u e l s  de  l a  

c o l l e c t i o n  Cinq saisons à l a  l u m i è r e  de  r e c h e r c h e s  recentes 

d a n s  l e  d o m a i n e .  L'analyse des c o n c e p t s  e t  des o u t i l s  

pedagogiques temoigne a la fo i s  d'un certain progrès et d'un 

c e r t a i n  r e t a r d .  Nous avons  remarque une  certaine évolution, 

mais qui n'est pas t o u j o u r s  c o h e r e n t e  : l e  s y s t è m e  n e  

p a r v i e n t  pas t o u j o u r s  a c o n c i l i e r  u c u l t u r e  1) et 

(  communication^ , ce qui e n t r a î n e  un q u e s t i o n n e m e n t  q u a n t  

aux objectifs reels de l ' e n s e i g n e m e n t  de l a  l i t t e r a t u r e  dans 

les Bcoles s e c o n d a i r e s  francophones du Nouveau-Brunswick. 

L e  progranme de f r a n ç a i s  du Nouveau-Brunswick demontre 

u n  d o u b l e  p r o g r e s  depuis 1 9 9 1  : d ' u n e  p a r t ,  il existe 

m a i n t e n a n t  u n e  p r i s e  de c o n s c i e n c e  de l a  n e c e s s i t e  d ' u n e  

pedagogie s o u c i e u s e  du c o n t e x t e  c u l t u r e l  a c a d i e n ,  francophone 

e t  i n t e r n a t i o n a l  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  il c o n f i r m e  le  rôle d e  

l ' e n s e i g n e m e n t  dans l a  f o r m a t i o n  d e  l ' i d e n t i t e  r e g i o n a l e .  

T o u t e f o i s ,  il presente éga lement  un d o u b l e  (4 retard il e n  ce 

s e n s  que l ' ense ignement  de l a  l i t t e r a t u r e  p r e c o n i s e  encore  l a  

p r a t i q u e  du e t r u c t u r a l i s a e  et de  l a  n a r r a t o l o g i e  et q u ' i l  

m a n i f e s t e  u n e  obsession q u a n t  B l ' u t i l i s a t i o n  de l a  l a n g u e  

s t a n d a r d  comme i n s t r u m e n t  de communication, ce q u i  se t r a d u i t  

pa r  un ense ignement  ax6 sur son apprentissage. En gomme, il 

semble exister une insecuit4 i n t e l l e c t u e l l e  et l i n g u i s t i q u e ,  

ce qui se traduit par des h 6 s i t a t i o n s  et des divergences a 



l'egard de l a  l a n g u e  r é g i o n a l e  e t  d e  l a  pedagogie de l a  

l i t t é r a t u r e .  

L ' a n a l y s e  d e s  differents corpus l itteraires nous a 

d'abord permis de  constater  une premiere divergence  entre  les 

enoncds du programme miniater ie l  et l a  façon dont ces Bnonc6s 

s o n t  app l iques  dans les manuels scolaires. L e  programme, 

t o u t  corne les d e r n i e r e s  recherches  e n  enseignement de l a  

l i t t e r a t u r e ,  enonce que  les t e x t e s  l i t t era ires  d o i v e n t  

permettre une ouverture sur le monde, s u r  l a  francophonie et 

sur 1 'Acadie.  Pour v6rif ier 1 'appl icat ion  de cette directive 

m i n i s t e r i e l l e ,  nous avons examine deux principaux facteurs  : 

les themes exploit6st peu importe l ' o r i g i n e  des textes, ainsi 

que le choix des textes et des auteurs que nous avons m i s  en 

relation avec l ' e x p l o i t a t i o n  des e x e r c i c e s  de compr4hension. 

L'analyse des thématiques révhle qu'aucune d ' en tre  elles 

n'est s p e c i f i q u e  à une culture e n  p a r t i c u l i e r  r les textes  

choisis abordent p l u t e t  des themes  g d n d r a u x ,  te l s  q u e  

l 'amour,  l a  pauvret6,  l a  j a l o u s i e ,  l a  j eunesse ,  ce q u i  ne  

f a v o r i s e  p a s  l ' e x p l o r a t i o n  d e s  c u l t u r e s  e t r a n g e r e s ,  

francophones et acadienne. 

L'analyse du corpus de l a  francophonie i n t e r n a t i o n a l e  

montre que l 'ouverture  pr6n6e par le Minietare n'est en  fait 

qu'une illusion puisque eeulenent  trois auteurs francophones 

hors-France r sont Otudids.  D e  p l u s ,  les exercices d e  

coinpr6hension relids ce texte n'offrent pas la poasibilitd 

de s'ouvrir a la culture de ce pays ; il n'est pas question 



d ' i d e n t i t é  c u l t u r e l l e  n i  de l ' i m p a c t  de  cette oeuvre sur l a  

soci6t6. P l u s i e u r s  pays d e  l a  francophonie mondiale o n t  6té 

i g n o r e s ,  d o n t  c e r t a i n s  offrant une c u l t u r e  a n a l o g u e  a l a  

nôtre, tels que l a  Belgique et la Suisse. 

L e  corpus i n t e r n a t i o n a l  mon t r e  p o u r  sa part que les 

au teu r s  dtrangers occupent une p l a c e  p r i v i l e g i d e  en  ce s e n s  

q u ' i l s  s o n t  beaucoup p lus  nombreux et  d i v e r s i f i é s  que ceux de 

l a  francophonie *hors-France. et que c e r t a i n s  des e x e r c i c e s  

de c o m p r e h e n s i o n  r a t t a c h e s  h leurs t e x t e s  o f f r e n t  u n e  

certaine e x p l o i t a t i o n  de l a  notion d ' ~  ouverture sur le monde 

et sur l a  culture de ces pays n. 

L'inclusion d u  corpus acadien dans ces manuels 

représente une nette am6lioration par rapport aux derniers 

manuels  scolaires q u i ,  r a p p e l o n s - l e ,  B t a i e n t  d 'origine 

québecoise et dans l e sque l s  l a  l i t t e r a t u r e  acadienne n  'était 

pas r e p r e s e n t ~ e .  C e p e n d a n t ,  l a  p o l é m i q u e  entoutant 

l'enseignement d e  l a  l i t t e r a t u r e  a c a d i e n n e  demeure. 

L ' a n a l y s e  d u  c o r p u s  a c a d i e n  demontre q u e  les p r i n c i p e s  

miniet6riels s o n t  encore m i s  r u d e  épreuve puisque les 

textes choisis ne r e f l e t e n t  paa l e u r  culture spécifique et ne 

correspondent pas au r81e que les auteurs acadiens  j o u e n t  

dans l a  soci6td a l o r s  q u e  l ' a n a l y s e  des e x e r c i c e s  d e  

compr6henaion ne permet toujours pas l ' o u v e r t u r e  prônée par  

le  Ministere. Qu'il s'agisse de 114tude du roman, de l a  

podsie  ou du thdatre ,  nous pouvons conclure que les textes 

choisis ne comprennent pas d80euvres fondatriceri acadiennes; 



l e s  t e x t e s  a c a d i e n s  q u i  a u r a i e n t  pu  p r e s e n t e r  l a  

p rob lemat ique  de l ' i d e n t i t 6 ,  le ques t ionnement  face a cette 

identité et l a  representation de la  modernite e s t h 6 t i q u e  o n t  

ét6 négliges ou ana lyses  aut rement ,  

La  deuxiéme d i v e r g e n c e  se s i t u e  au n iveau  de l a  langue 

et d e  ses  r a p p o r t s  a v e c  l a  l i t t é r a t u r e .  L e  programme 

ministériel s t i p u l e  que le  cours de f r a n ç a i s  doit permet t re  à 

l'élève de se s i t u e r  p a r  rapport aux v a l e u r s  s o c i o c u l t u r e l l e s  

transmises p a r  l a  l a n g u e .  P o u r t a n t  aucun l i e n  entre l a  

conception de l a  l angue  corne i n s t r umen t  de communication e t  

sa  dimension s o c i o - c u l t u r e l l e  n ' e s t  p r é s e n t e  dans l e  

programme, de s o r t e  que lt61&ve p e u t  d i f f i c i l e m e n t  se situer 

par r a p p o r t  a ces v a l e u r s .  L ' a n a l y s e  de  l a  l a n g u e  dans les 

manuels scolaires a d6montre que le ministère de l ' É d u c a t i o n  

p r i v i l é g i e  l a  langue s t a n d a r d  et i g n o r e  le  français acadien;  

celui-ci est p a r  consequent dissociée de sa l i t tdrature,  ce 

qui va  à l ' e n c o n t r e  des recherches r e c e n t e s  en  l i n g u i s t i q u e .  

L a  p r i n c i p a l e  c r i t i q u e  f o r m u l 6 e  a l'endroit de3 

d c r i v a i n s  acadiens v i s e  l a  p r a t i q u e  du p l u r i l i n g u i s m e .  

T o u t e f o i s ,  ce reproche n'est qu'une façade p u i s q u e  c e r t a i n s  

chercheurs o n t  démontrd  que le p l u r i l i n g u i s m e  est l o i n  de 

constituer une prat ique  constante chez  ces auteurs. L e  

t ravai l  s u r  l a  l angue  semble plat& servir de bouc Bmissaire 

face a u  r e f u s  d'enseigner des t e x t e s  acadiens. Certaines 

p i e c e s  de  thdatre a c a d i e n n e s  sont accompagn6es #d'un p e t i t  

lexique a l'usage dea personnes q u i  n e  sont pas f a m i l i e r e s  



avec l e  par ler  acadien.n De p l u s ,  l'extrait du roman Bloupe 

sert uniquement à exploiter la  langue populaire du sud-est du 

Nouveau-Brunswick. La langue de ce roman va pourtant au-dela 

d u  s i m p l e  concept des r e g i s t r e s  d e  langue. U n e  

carac ter i s t ique  p a r t i c u l i è r e  de ce roman est la  modernité de 

l'icriture, son aspect ludique, ce qui n'est pas exploité. 

Bref, non seu lement  les t e n t e s  acadiens n e  sont-ils pas 

t r a i t e s  Bquitablernent, mais ils n e  sont pas e x p l o i t e s  d e  

façon à faire ressortir la m e r n i t e  esthdtique. 

La p r a t i q u e  d e  l ' a c t i v i t e  s t r u c t u r a l i s t e  comme s e u l  

instrument de comprGhension en  lecture cons t i tue  l a  derniese 

d i v e r g e n c e .  D e s  recherches récentes dans l e  domaine 

démontrent que l'approche structuraliste B elle seule est 

r 4 d u c t r i c e ,  en ce sens q u ' e l l e  é t u d i e  uniquement  les 

structures i n t e r n e s  du t e x t e ,  ce q u i  va a l ' e n c o n t r e  des 

d i r e c t i v e s  m i n i s t 6 r i e l l e s  q u i  prdnent l'étude des diffgrents 

discours p r i s  dans leur c o n t e x t e  d t 4 n o n c i a t i o n .  D e  p l u s ,  

cette approche  tend a gommer les d i f f e r e n c e s  e n t r e  l e  

d i s c o u r s  pragmatique et le  discours l i t t e r a i r e ,  e n  abordant 

les deux types de discours de la même façon. Les recherches 

s u g g e r e n t  Bgalement que les lecteurs formés par une telle 

approche sont Btouffes dans leur creativite et ressemblent a 

des a automates n puisqu'aucune liberte ne leur est donnée. 

11 est certes difficile de maintenir un juste 6qui l ibre  

entre  l ' enae ignemnt  d'une l i t t e r a t u r e  qui n'est pas toujours 

facile dwacc8s pour de jeunes lecteurs et la n6cesait4 



d'assurer l a  maîtrise pa r  le p l u s  grand  nombre d ' o u t i l s  de 

communication b l6menta i ree .  D ' a i l l e u r s ,  ce problème W e s t  

pas s p e c i f i q u e  aux  Bcoles n6o-brunswickoises  8 un s i m p l e  

regard du côte des ecoles qu6bécoises le prouve. Mais il ne  

faut pas p l i e r  l ' & c h i n e  devant cette difficulte puisque des 

perspectives de d6veloppement son t  maintenant proposées. 

P o u r  p e r m e t t r e  u n  m e i l l e u r  e n s e i g n e m e n t  d e  l a  

l i t t e r a t u r e  e t  pour que les e l è v e s  a p p r e c i e n t  davantage  l a  

l e c t u r e  de t e x t e s  l i t t e r a i r e s ,  les recherches p r o p o s e n t  

d'autres approches  s u s c e p t i b l e s  d ' a g i r  comme complements de 

l ' a p p r o c h e  s t r u c t u r a l i s t e .  E n t r e  autres, il e x i s t e  l a  

lecture l i t t h r a i r e ,  un type d e  l e c t u r e  q u i  f a v o r i s e  l a  

c r 6 a t i v i t 6 ,  forme des l e c t e u r s  c r i t i q u e s ,  i n i t i e  1'Blèive à l a  

culture et ddveloppe  l e  goût de l i re .  Toutefois, pour  

o b t e n i r  de tels r e s u l t a t s ,  il faudrait que  le  m i n i s t e r e  de 

1 ' 8ducation a c c e p t e  une double p r o p o s i t i o n  : red4f  i n i r  l a  

compréhension de  textes  dans les manuels scolaires a f i n  de 

faire p l a c e  a u  l e c t e u r  e t  à s o n  i n t e r p r e t a t i o n  e t  

recons iderer  les pratiques pddagogiques d e s  ense ignants .  D e  

telles m o d i f i c a t i o n s  entraîneraient une reotientation vers 

une pedagog ie  q u i  habituerait l'B1Bve a chercher l e  sens 

p l u t &  q u ' a  m6moriser e t  q u i  amharai t  l ' e n s e i g n a n t  B 

depasser son r b l e  da interrogateur B q u i  n'accepte qu'une 

seule u bonne repense r aux quest ions  poséea. 

Le m e i l l e u r  scenario serait s a n s  d o u t e  c e l u i  qui 

o f f r i r a i t  un enseignement  e n  perpdtuel changenent, où les 



ense ignants  ne  se limiteraient pas aux manuels scolaires qui 

proposent les mêmes texte8 et les &me8 méthodes pedagogiquea 

pendant des  annees.  

En somme, il est primordial q u e  l e  ministere d e  

l 'Éducat ion  ravise les pratiques utilisees dans  les manuels 

s c o l a i r e s  de la collection Cinq saisons en relation avec les 

directives du programme de français langue maternelle des 

Bcoles secondaires 2. cycle du Nouveau-Brunswick afin 

d'effectuer les ajustements necessaires pour o f f r i r  un 

enseignement d e  la litterature qui permettrait aux Blèves 

l'actes b une seelle ouverture sur l e  monde et sur l a  

francophonie mais a u r t o u t  à une ouverture sur sa propre 

culture, en lui offrant B la f o i s  1 8 6 t u d e  de t e x t e s  

r anciens N et  modernes. De plus, e n  optant pour des 

m6thodes pédagogiques tt actives N ,  l a  creativité  de  1861ève 

sera favorisde et l e  gollt de lire sera développ6. 



Appendice A 

- - 

L ' oeuvre I L ' auteur 
.- -- - - 

Catherine certitude - r Patr ick  Modiano 

Des enfants  tom&& du ciel 1 Dagmar Galin 

Des graffiti a suivre.. . 1 Franche Rue1 

Poursuite 1 Marie-Andree Clermont 

t ' h g r i t a g e  de Qader / Phi l ippe  Gauthier 

Cyrano Junior 1 François Charles 
- - 

Les deux vies de J&rgmie 1 Michel le  Lagabrielle 
- - - 

Prisonniare des Mongols [ Evelyne Brisou-Pellen 

1 Michele Marineau 

L 'acrobate de Minos 1 L .N. ~avolle 



I 
-- 

L ' oeuvre L ' auteur 
- 

Monsieur ~l ink 1 Michel Tremblay 

Le Repentir de Noël / Michel Bibeau 

La Petite Madaoe Robert 1 Annie Marquis 

L 'Auto-stoppeur 1 Roald Dahl 

L 'Eau de jeunesse 1 dvelyne ~ o ë x  
- - -  

L t A ~ ~ e ~ ~ e u r  1 Dino Buzzati 

Le Traversier 1 ~ é l i x  ~eclerc 

Le Faucheur 

- -- - - - -  

Aux champs 1 Guy de Maupassant 

Claude Seignolle 

La Derniare Classe 1 Alphonse Daudet 

Denietriof f 1 Gabrielle Roy 

Le   en dia nt ( Boubakar Diallo 
- -- -- - - -- 

À une passante / DianeAlmeras 

La Cantatrice BpuisBe 1 Rino Morin-Rossignol 

Nom de plume 

Le Fataliste 1 IsaacBashevisSinger 

Micheline LaFrance 

Le Passe-Muraille 1 narcel A* 

Mateo Fa1 cone Prosper Merimee 



Les texter et les auteurcm 4tudi6r 

L ' oeuvre I L ' auteur 

zone [  arce el ~ u b é  

Louis Mailloux Calixte Duguay et 
Jules Boudreau 

Piece pour un hoaime seul 1 Robert Thomas 

Trois petits t o u r s  ( Michel Tremblay 

EvangGline musse 1 Antonine Maillet 

Le voyageur sans bagage 1 Jean Anouilh 
. -  - - -- 

Il ne faut j u r e r  de r i e n  

Une maison.. . un jour 1 Française Loranger 

L 'avare 1 ~olière 

Cyrano de Bergerac 1 Edmond Rostand 



- -- 

L ' oeuvre L ' auteur 
Guillauiaa Apollinaire 
- - 

Charles Baudelaire 

uUn instantn, R u e l l e  I I I  Mireille Biladeau 
- 

Rachid Boudjedra U A  quoi s e r v e n t  mes pohrnes~, 
oeuvres choisies 

(f ~essive M , Le Violon vert Pierre Châtillon 
Hennénegilde Chiasson 

- - -- 

((Quand l a  nu i t  de son voi le . .  . D , ? Octave Cremazie 

a À  toi, camarade d e  luttent 
Afrique debout l 
-- - -- -- - 

~ U n e  promenade avec AimBe*, Amour 
ambulance 

Patrice ûesbiens 

U A U  revoir., dîggies et podsies 
nouvelles 

Marceline Desbordes- 
Valmre 

u La V o i m  , Domaine public Robert Desnos 
 es Ü a i n s n ,  P a y s a g e s  e n  
contrebande. . . à l a  frontiere du 
songe 

Ronald Despres 

David Diop A f  riquew , Coups de pi lon  
((11 y a un ruisseau quelque partn, 
Rue1 1 e 

- - 

Sylvie Duf resne 

*Les Aboiteaux*, Les Stigmates du 
si1 ence 

Caliae  Duguay 
- -- - .- - -  ouce ce soiree d'aoiitn , C e t  autre 

rendez-vous 
((Dans les f o n d s  de courn, Cet 
autre rendez-vous 
a S ~ r  un banc, j ' ai vu*, Cet  autre 
rendez-vous 
u L ~  Moineau s u r p r i s # ,  C e t  autre 
rendez-vous 



- 

L ' oeuvre 1 L ' auteur 

«Air vi f  B, &e Phdnix 
aEt un sourirem, Le Phgnix 
nJ'a pas c h o i s i ,  j ' a  p r i s  la 
poubelle*, Rien d Wtonnant avec 
Sol 

Marc Favreau 

~Booz e n d o r m i . ,  La LBgende d e s  
siècles 
«Lisew, Les Contentplations 
((Mes deux filles n , Les 
Contemplations 
((Les Pauvres gens N , La LBgende des 
siècles 

Victor Hugo 

&a Salle a mangern , De 1 'Ang4lus 
de 1 'aube d 1 'Angelus du soir 

Francis Janmies 

((L ' automeu, Mdditations poétiques 1 Alphonse de Lamartine 
*Lettre a un jeune poèten, Les 
Matins habîtables 

«Voix», L 'Extrême Fronti9re 

GRrald Leblanc 

((Lettres», Chants d 'amour et 
d 'espoir 
(tPoBsie», La Mer en feu 

Raymond Guy LeBlanc 

d i v a n t  q u e  t o u t  d c l a t e  en 
morceaux», Comme un b o x e u r  dans 
une cathddrale 

F6lix Leclerc 
Dyane Lgger 

d e  n e  saurai jamais*, F l e u r s  de 
givre 
n C ~ n  jugaisom , Les Mots d 'Arlequin 1 Pierre L6on 

((La Caravane», Essai Mervaille ( Bania Hahamadou Say 
- -- - - 

w Soir d ' hiver*, PaSsies conpl&tesT h i l e  Nelligan 

«Une all4e du Luxembourg~, 3 1 GBrard de Nerval 
{t Trois oiseaux*, D e s  jours et des Luc Perrier 
jours l 
* V i s a g e  a l a  v i t r e . ,  Dernier 1 Alphonse Pich4 
profil 

- - - pp - - - 

a dquinoxe r , Chimères 1 Robert Pichette 
- - 

r Page d @ ~criturer , Paroles 
«Pour toi mon amour#, Paroles 



-- 

L ' oeuvre I L 'auteur 
- - 

n Pour un art @tique~, L e  Chien Raymond Queneau 
a l a  mandoline 1 

- - -- 

Andromaque 1 Jean Racine 
( ( sensat ions  u , ~ G s i e s  1 Arthur Rimbaud 

-- 

nLa Mhre~, Le Cycle de Prague 1 Serge Patrice Thibodeau 

n~s@rGcer, Ruelle I I I  

ttLa Chanson de la vie»,  La 
Chanson de l a  vie 

aSi je te disais -que j e t  @ aime*, 1 H B l h e  Tremblay-Boyko 
Ruelle III 

Christ iane St-Pierre 
Véronique Tad jo 

d e  Cri d'une mouette*, Poèmes 1 Marie Uguay 

i Personnages w , Balises 1 G i l l e s  Vigneault 

-- - - -  

~Ariette~, Romances sans paroles 
ct Chansons d ' automne)), 
{(Le Ciel est, par-dessus le 
to i t .  . . M , Sagesse 

u Un poètew , Je voudrais pas 
crever 

«Couleurs de la8té», Cicada 1 Jocelyne villeneuve 

- Paul Verlaine 

Boris Vian 



t.8 tmxtoa at lar rutourr 4tudi4r 

L a oeuvre I L O auteur 

Maïna 1 Doninique Demers 
Le Trappeur du Kabi 1 Doric Germain 
te vieux q u i  lisait des romans 
ci 'amour I Luis Sepiilveda 

vol ks wagen Blues 1 Jacques Poulin 

Que cent fleurs s '6panoui&ent 
Ces enfants d 'ailleurs 

La Tracadienne 1 Louis Hache 

Feng Ji Cai 

Arlette Cousture 

Maria Chapdel aine 
L e  Romn de l a  momie 

Louis Hdmon 

Thdophile Gauthier 



Je ruim acadien 

Je jure en anglais tous mes goddams de batard 
Et souvent les fuck it me remontent la gorge 
Avec des Jesus Christ  projetes contre le windshield 
Saignant medium-rare 
Si au moins j'avais quelques tabernacles a douze 

dtages 
E t  des hosties toastees 
Je saura is  que je s u i s  qu4bécois 
E t  que je sais me moquer des cathedrales de la  peur 
Je suis acadien je me contente d'imiter le parvenu 
Avec son Chrysler sh ine  et sa photo dans les 

journaux 
Combien de jours me faudra-t-il encore 
Avant que c'te guy icitte me run over 
Quand je cross l a  street pour me crosser dans la 

chambre 
E t  qu'on m'enterre enfin dans un cineti8re 
Comme tous les autres 
Au chant de UTU retourneras en poussiQrea 
E t  puis Marde 
Q u i  d i t  que l'on ne l'est pas d6jh 
Je suis acadien 
C e  qui  s i g n i f i e  
M u l t i p l i e  fourre d isperse  achete a l i 6 n 6  vendu revolte 
Homme dechiré vers l'avenir 

Je s u i s  acadien, Raymond Guy LeBlanc 



Appendice C 

C r i  da tmrre 
J'habite un cr i  de terre aux racines de feu 
Enfouies sous les rochers des solitudes 

J'ai creusé lentement les varechs terribles 
D'une amère saison de p l u i e  
Comme au coeur du crabe l a  soif dt6treindre 

Navire fant6me je s u i s  remonté a l a  surface des 
f l e u v e s  

Vers l a  pléni tude des marees humaines 
E t  j'ai lance l a  foule aux paroles d ' a v e n i r  

Demain 
Nous vivrons les secrhtes planates  
D'une lente colere a la verticale sagesse des rêves 

Jrhabite un cri de terre en amont des esp6rances 
Larguées sur t o u t e s  les levree 
Déja mouiliees aux soleils des chalutiers 

incandescents 

Et toute parole abolit le dur mensonge 
Des cavernes honteuses de notre silence 

C r i  de terre, Raymond Guy LeBlanc 



bosse de maringouin 
pelure de banane 
bouchon de bouteille 
bête à cosse 
bois de popsic le  
bête a patate . . . comme si tout '  1 monde se connaissait 

jardin de papermint 
bouc hure 
coeur de pomme 
bouteille avec un trou dans le couver' pour attraper des 

d jépes 
close-pin cass6e 
marbles 
chemin de terre 
l a  rhubarbe volde est meilleure que la rhubarbe pas 

volee 
potte de marbles 
tag you 're it ... Comme si tou'l monde se connaissait pas... 

Tableau de back yard, Guy Arsenault 



Bleu 

11 n'y a plus  d'Acadie. 11 n'y a plus de bateau noir dans la 
mer avec des voiles blanches q u i  g l i s s e n t  sur l ' e a u ,  n o t r e  
mer, notre a t l a n t i q u e ,  n o t r e  desir de glisser au bout du 
monde, mais nous sommes au bout  du monde. I l  n'y a p lus  de 
voilier bleu  comme c e l u i  sur l e q u e l  mon père a passe l a  
moitie de sa vie e n t r e  le b l eu  du ciel e t  le bleu de la  mer. 
E t  je m'arr6terais d'&rire s i  je n e  savais pas que le seul 
espoir de voir un nouvel 6quipage est c e l u i  qui se f a i t  d e j a  
dans les yeux de mon père q u i  part  e n  voyage dans son Acadie, 
plus  loin que l a  mienne, une Acadie q u i  n'est plus un enfer 
mais le désir de decrocher les haches des mure de l a  grange 
et de dire que c'est assez,  qu'on est arrivé au bout du monde 
qu'il faut e n t e r r e r ,  ou b i e n  s ' e n t e r r e r  soi-dme. E t  je suis 
à me demander s i  cet equipage prendra  l a  mer un jour avec un 
soleil dedans, s i  cet dquipage prendra la paer devan t  ma mère 
q u i  p r i e  les madones b l eues  pour mes péchds blancs et q u i  ne 
veut pas voi r  de sang rouge s u r  l a  ne ige  blanche, n i  
d 'b tendard  noir dans le ciel b leu ,  ma mhre aux ongles brises 
d'avoir  trop f o u i l l e  l a  terre et q u i  a p e u t - ê t r e  appris déja 
à dire  PLEASE. 

Mourir d Scoudouc, HermBnégilde Chiasson 

Nous somums au bout  du monde, les taxis ne p a s s e n t  pas par 
lh, pas dans le bois, pas  dans les nuages, les t a x i e  ne 
viendront pas nous chercher sur  la baie gelée, n i  les chars 
d ' a s s a u t ,  n i  les avions à rdaction, les taxis ne passen t  pas ,  
personne ne  passe .  La neige tombe en éc r ans ,  c'est le bout 
du monde, l a  neige tombe corn un grand drap s u r  un grand lit 
pour un t rop  bel amour qui n'arrive pas ou q u i  ne peut pae 
s'en venir. 

Mourir d Scoudouc, HeCmenégil de Chiasson 



Acadie, mon trop bel amour v i o l &  toi que je ne p r e n d r a i s  
jamais dans des drape b lancs ,  les draps que t u  as dechires 
pour t'en faire des drapeaux b l a n c s  comme des champs de neige 
que tu as vendus comme tes vieux poteaux de cletures, tes 
v i e i l l e s  granges, tes viaillea Mgendes ,  tes vieilles 
chimères, blancs comme une v i e i l l e  robe de mariee dans un 
vieux c o f f r e  de cèdre. Acadie, mon t r o p  bel amour v i o l e  qui 
parle a cr6dit pour dire des choses  qu'il faut payer 
comptant, qui emprunte ses p r i v i l e g e s  en c royan t  gagner ses 
droits. Acadie, mon t r o p  bel amour violé, e n  stand-by s u r  
tous les c o n t i n e n t s ,  en stand-by dans toutes les galaxies, 
divisee p a r  les c l o c h e r s  t rop f i n s  remplie de saints juaqu'au 
ciel, trop loin. Arrache t a  robe b l eue ,  wts-toi des Btoiles 
rouges sur les seins, enfonce- to i  dans  l a  mer, la  mer rouge 
q u i  va s'ouvrir corme pour la f u i t e  e n  Egypte; la  mer nous 
a p p a r t i e n t ,  c'est vrai, toute la  mer nous a p p a r t i e n t  parce 
que  nous ne pouvons pas la  vendre,  parce que personne ne peut 
l'acheter. 

Mourir a Scoudouc, HenMndgilde Chiasson 

L'Acadie q u i  fond comme une roche au soleil, tranquillement 
nous fondons aux soleils de méthane de p l a s t i q u e  d'acier de 
t o u t  le monde du plus fort de l ' h u m i l i a t i o n  collective de l a  
pa t i ence  et du raisonnement,  nous comprenons t o u t ,  nous 
comprenons qutapr&s avoir demande poliment on nous dise que 
nous en avons t r o p ,  nous savons dire please  a minute please 
pardon me please thank  you so very much please d o n ' t  bother 
please  1 don't mind please et encore you're welcome please 
came again  pleaee anytinie please d o n f t  mention it please 
PLEASE PLEASE PLEASE pleaee kill u s  please draw the c u r t a i n  
pleaee laugh a t  us please treat us like a h i t  p l e a s e ,  le 
premier mot que noue apprenons à leur dire et le dernier que 
nous leur dirons  please. Please, make us a b e a u t i f u l  ghe t to ,  
not in a territory, no, no, right i n  us, make each of us a 
ghetto, take your time pleaee. Nous fondons comme une roche 
a l a  chaleur de l'indiff6rence de l a  to ld r ance  de l a  
d ip loma t i e  du bilinguisme du bien-8tre social de l'esprit de 
clocher de la patentisation du soleil de l'autruchiration de 
n o t r e  vue s u r  le monde de l ' a p l a t v e n t r i s i e  chronique du 
stand-by p l e a s e  stand- by one two three TEST TEST TEST* 

Mourir B Scoudwc, Hennf9n4gilde Chiasson 



... Je v i v o n s  en Amarique, ben je s o n s  p a s  des 
Amaricains. Non, las Amaricains,  ils travaillant dans  des 
shops aux dtats,  p i s  ils s'en venont  se promener par icitte 
sus nos côtes, l'et& en c u l o t t e s  b lanches  pis e n  parlant 
anglais. Pis ils s o n t  r i c h e s ,  les Amaricains,  j'en sons 
point .  Nous autres je vivons au  Canada; ça fait que  je 
devons putet  être des Canadjens,  ça me r'semble. [...] ... Non, je s o n s  pas tout à fait des F r a n ç a i s ,  je 
pouvons pas dire ça: les F r a n ç a i s ,  c'est les F r a n ç a i s  de 
France.  Ah! pour  ça, je sons encore mins des F r a n ç a i s  de 
France que des Amaricains. Je sons p l u t e t  des Canadjens 
f r a n ç a i s ,  q u ' i l s  nous avont dit. 

Ça se peut  pas non p l u s ,  ça. Les Canadjens f r a n ç a i s ,  
c'est du monde qui vit a QuBbec. Ils les a p p e l o n t  des 
Canayens, ou ben dea QuBMcois. Ben coument c'est que je 
pouvons être des Quebecois s i  je vivons  point a Quebec? . . 
Pour l'amour de Djeu,  où c'est q u e  je v ivons ,  nous autres? ... En Acadie, qu'ils noua avon t  d i t ,  e t  je sons des 
Acadjens. Ça f a i t  que j ' avons  e n t r e p r i s  de repondre à leu 
question de n a t i o u n a l i t e  couae ça: des Acadjens,  que je leur 
avons dit. Ça, je sons sors d'une chouse,  c'est que je sons 
les s e u l s  a porter ce nom-lh. Ben ils avont point v o u l u  
&rire ce mot-là dans l e u  liste, les encenseux. Parce q u ' i l s  
avont e u  pour leu dire que l'Acadie, c'est point  un pays, ça, 
p i s  un Acadjen c'est p o i n t  une n a t i o u n a l i t 6 ,  par  rapport que 
c'est p o i n t  &rit dans  les livres de Jos Graphie. 

Eh1 ben, aprb ça, je savions pus quoi t r o u v e r ,  et je 
leur avons b i t  de nous bailler la  natiounalitd 
q u ' i ' v o u d r i o n t .  Ça fa i t  q u e  je crois qu'ils nous avont 
places parmi les sauvages. 

r - 1  

a Le recenseaent n,&a Sagouine, Antonine Maillet 



nVous voulez que j 'vous vendions Charlot? Ahl Mais 
non; c'est pas des choses qu'on d'mande a une mère, ça1 Ah! 
Mais non! Ce serait une abomination. * ( . . . ) 

«C8est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout 
réfl4chi . . .  Allez-vous-en, et pi, que j8vous revoie point 
par ici. C'est-i permis d'vouloir prendre un Bfant comme 
ç a h  (...) 

d e n t  francs par mis, c'est point suffisant pour nous 
priver du p'tit; ça travaillera dans qu6qu'z'ans, ct'efant; 1 
nous faut cent vingt francs.* (...) 

.Jetai pas vendu, a&, j't'ai pas vendu, mon p'tiot. 
J'vends pas m's efants, mé. J'sieus pas riche, mais vends 
pas m's 4fants.1) 

Guy de Maupassant, ((Aux champs)), 
Les Contes de l a  bécasse 

Ou&..l Tous les chasseux connaissont ben c'te affection 
d'la mère pour son p'tit, pis la tournont contre yelle pour 
sa destruction. Les femelles mortes, les p'tits corvont 
aussi, car dans l'tempe des blevages, les mâles restont au 
large en mer separes des fumelles. C'est les f unielles qui 
nourrissont les p'tits, qui leu z'appernont a nager... C'est 
tchurieux, ces p'tits veaux marins-la savont pas nager en 
v8nant au monde; i faut qu'i apperniont comne nous aut'es... 
C'est ben d'valeur, mais on a chasse les vaches marines de 
Hiskou... A r'viendront-i cornnie les homus8 quand la 
tourmente est p a s s a ?  

Adieu, Potit Chipagan, Louis Rach& p. 28 



Bloupm 

Je serai pas a l'école pour bien plusse longtemps. J'vais 
aller ma marde d ' i c i t t e .  Y'a d'autres choses à faire dans la 
vie que de rester assise pis Bcouter des niaireux et des 
niaiseuses parler about des conneries. Jfsuis tannee de 
toutes leurs fuckailleries . 

Jean Babineau , B l o u p e  

Ma grand-mère faisait les mei l leurs  b i s c u i t s  que j ' a i  jamais 
mangds. Ils dtaient &me meil leurs  que ceux de ma mère. 
Comme M&&re avait l'habitude de nous voir arriver les 
dimanches, elle s 'assurait d 'avoir une montagne de b i s c u i t s  
cette journée-la. (...) on avait pas aussit6t mis les pieds 
dans l a  maison qu'on se dardait sur le bocal a bi scu i t s .  
Meme pas de salutations. À se faire passer pour des effares. 

AprQe les b i scu i t s ,  c'&ait la  maison qui a t t i r a i t  notre 
attent ion:  on se garrochait a l'explorer. (...) On aimait 
terriblement se trimbaler c o r n  ça, dans une maieon 
diffarente de la nbtre. P u i s  am grand-mère semblait pas etre 
dérangée par notre couraillage. 

Yves Connier, Grandfr  a Moncton 



Synthiae de8 habiletim ngroup6mn pas niveau1 

1. La reconnaissance  

Identifier ou rappeler des faits ou des detailsa 

Donner le  s e n s  des mots ou leurs d e f i n i t i o n s .  

Donner les nuances de sens  e n t r e  les mots. 

I d e n t i f i e r  ou r appe l e r  des s6quencee. 

Su iv re  1 'enchaf n e m n t  logique des iddes.  

Reconnaî t re  les phrases cles et les d i v i s i o n s  d'un 

paragraphe. 

I d e n t i f i e r  ou rappeler ltid6e p r i n c i p a l e .  

I d e n t i f i e r  ou r appe l e r  les 6vBnements majeurs.  

Identifier les micro-structures dans la structure. 

10.  DBcrire l ' o r g a n i s a t i o n  h iesa rch ique  des idees. 

11. I d e n t i f i e r  le genre a Roman, texte h i s t o r i q u e ,  

d e s c r i p t i o n ,  connnentaire... 

12 .  I d e n t i f i e r  les r e l a t i o n s  de cause a effet 
exp l i c i t emen t  formulées. 

13. I d e n t i f i e r  les comparaisons explicitenient formulees. 

1 4 .  I d e n t i f i e r  les g6n4ra l i ea t ions  ou p r inc ipe s  de lois. 

15. I d e n t i f i e r  les va l eu r s  a beau / l a id ,  bon/mauvais, 

u t i l e / i n u t i l e  , important  /sans inpor tance .  

1 Tirée de Marcel Waltaia, L. queatiomawnt de toxtmm et 18. niveaux 
de camprdhen~ion, Montrial, Ville-Marie, 1983, p. 35 L 40. 



16. Identifier les paraphrases. 

17. Identifies les techniques de l'auteur. 

18. Identifier l'intention de l'auteur. 

2 .  L t i n t e m r 6 t a t i o n  

Prgdire les résultats, anticiper une conclusion ou 

formuler des hypoth&ses. 

Inferer de nouveaux faits, bv6nements qui sont de 

nature à changer la conclusion. 

Degager l'ironie. 

Degager les allusions. 

Identifier les suppositions. 

Inferer le but implicite de 1 'auteur. 

Inferer une conclusion a partir d'une confrontation 

d'opinions. 

I n f e r e x  les sens en contexte. 

DBvelopper cette habilete par les choix multiples, les 

analogies, les synonymes/antonyaies, la 

connotation/(d&notation), le langage figurWlangage 

usuel, le proc4d6 de fermeture. 

10. Inf 6rer 1 ' idée principale .  

11. Inferer les traits de caractare. 

12. Donner les caract4ristiques d'un personnage. 

13. Déterminer l'attitude de l'auteur vis-a-vis du 

lecteur. 

14. Déterminer les raisons des ajouts et omissions de 

l 'auteur. 



I n t e r p r e t e r  ce qui entoure le  t e x t e  t photos,  proc&i& 

typographiques.. .  

I n f e r e r  les sens i m p l i c i t e s .  SuggBrer un titre. 

ikabl i r  le s e n s  symbolique d 'un t e x t e .  

E t a b l i r  des rapports de comparaison : determiner s i  

les idees s o n t  identiques, d i f f e r e n t e s ,  sans rapport, 

c o n t r a d i c t o i r e s .  

Analyser un syllogisme. 

E tab l i r  des l i e n s  d ' imp l i ca t i on  log ique .  

Etablir des relations entre les Rl&nents. 

g t a b l i r  des rappor t s  de g g n e r a l i s a t i o n ,  a par t i r  d 'un 

dchan t i l lonnage  de choses et d'événements q u i  o n t  des 

c a r a c t 6 r i s t i q u e s  communes. 

Donner d e s  exemples d une thdorie. 

é t a b l i r  des rappor t s  entre une valeur, une habileté, 

une d é f i n i t i o n ,  et un exemple de son  emploi. 

Faire des analogies. 

dtablir des rapports de cause  a effet. 
Btablir des rapports entre la partie et le t o u t .  

Btablir des relations q u a n t i t a t i v e s  en f a i s a n t ,  par 

exemple, un graphique a p a r t i r  d'une table de 

c h i f f r e s .  

Btablir des rapports e n t r e  les iddes et sa vie 

personne l le .  

Diacerner le langage figuratif et les phrases bien 

tournées, et interpreter leur effet sur le sens. 



31. Rejeter un item non pertinent. 

32. Remplir un plan v i sual i s6 .  

33.  Recrire e n  transformant : addition,  soustraction, 

permutation, subst i tut ion.  

34. Décrire une photo, un dessin au niveau de l ' h i s t o i r e  

ou du message. 

35. Donner la  correspondance de la photo au texte. Faire 

un dessin. 

36. Resumer ou paraphraser les idées  majeures. 

Faire l 'application d'un principe ou de regles 

dtudiees prdc6demmant dans un contexte nouveau ou 

inattendu (principe, d6finition8 valeur ou h a b i l e t 6 ) .  

Résoudre un probl&me en s i t u a t i o n  reelle de 

communication, par exemple celui de la  circulation 

automobile du quartier du village. 

RBsoudre un problème stimulant a les étudiants 

remplacent les membres du gouvernement, par exemple. 

Employer des idees, a part ir  de textes,  p u r  rdaoudre 

un problème de plus grande envergure. 

Suggerer des applications futures des iddes de 

1 'auteur. 

Poursuivre l'écriture d'un texte inacheve. 

Classer en formant et en definissant les cat6gories. 



Juger des aff irmations  de base que l'auteur suppose 

être pleinenient admises par le l e c t e u r .  

Cerner une objection valable l a i s s e e  sans repense par 

1 ' auteur. 

Juger les omissions de 1 'auteur. 

Voir que le texte differe grandement en va leur  et/ou 

e n  véracit6 selon l'époque de l a  rddaction, les 

c irconstances .  . . 
Ddtecter les intdrets ,  les goots, l ' é t a t  d ' e s p r i t  de 

l 'auteur ,  ses prdjugds, ses a t t i t u d e s ,  le t o n  q u ' i l  

emploie.  

Vérifier la  v a l i d i t d  du t e x t e  en le comparant a 

d'autres sources,  d 'autres  @dias.  

Juger s i  les observations sont bien fondges, Le. sans 

i a i r e  appel aux bmotions, aux pr# juges. 

Detacter la propagande. 

Juger la valeur des arguments d'autori t6 .  

10. Juger de la compétence de l 'auteur  dans ce domaine. 

11. Évaluer la rigeur, l a  coh6rence. 

12. Juger s i  1 'argumentation se tient, si les Bnonc6a 

s'opposent ou se contredisent. 

13. Juger la validitd des BnoncBs. 

14.  Juger si l a  conclusion s u i t  logiquenent l'expose. 



Juger des r e l a t i o n s  entre l a  s i g n i f i c a t i o n  de certains 

mots et des énoncds t tous... aucun; si... alors; ou 

bien. . . ou bien. 
Juger s i  une ggneralisation est recevable ou hâtive. 

S ' interroger sur  les 6videncea. 

Juger de lfefficacit6 des proced6s employes par 

l'auteur, tels que métaphores, comparaisons ... 
Juger de la  v a l i d i t 6  des def in i t ions .  

RBagir aux jugeiaents de valeur de l ' a u t e u r .  

Expliquer les critères qui justifient son éva luat ion .  

Confronter ses pr6jugBs de lecteur des points de vue 

d i f  i é r e n t s  . 
Comparer ses r e a c t i o n s  à une question avant et a p r b  

la lecture. 

Evaluer 1 ' information. 

Evaluer la valeur relative des iddes.  

Évaluer les opinions et les f a i t s .  



Manuels 

Albert, Anne et Annick Vanbrugghe, Prélude, Moncton, 
gditions d'Acadie, 1994, 313 p. 

Albert, Anne et Annick Vanbrugghe, Solstice, Moncton, 
dditione d'Acadie, 1996, 418 p. 

Albert-Weil, Anne et Annick Vanbrugghe, Internède, Moncton, 
$dit ions d'AcadieJ997, 432 p. 

Albert-Weil, Anne et Annick Vanbrugghe, Intermède, Guide 
d'ut i l i sat ion,  Moncton, $ditions d'Acadie, 1997, 465 p. 

Albert-Weil, Anne et  Annick Vanbrugghe, tquinoxe, Moncton, 
Editions d'Acadie, 1998, 352 p. 

Ministère de 1 ' $ducation, Proqrdmme Français langue 
maternelle, secondaire deuxidme cycle, français 10e année- 
I u  semestre, Fredericton, NB, 1994, 253 p. 

Ministère de 1 ' bducat ion, Progrdame Français 1 anque 
maternelle, secondaire deuxiène cycle, français 1, 
Fredericton, 1991, 245 p. 

MinistOre de 1 ' Éducation, Progrannre Français langue 
maternelle, secondaire deuxibe cycle, français 1 1, 
Fredericton, 1991, 24 1 p. 

Ministere de 1 '$ducation, Progranme Français langue 
maternelle, secondaire deuxidme cycle, françaf s III, 
Fredericton, 1992, 262 p. 

Litterature acadienne 

ATsenault, Guy, Acadie Rock, rev. et augm. Moncton, Perce- 
~eige/$crits Des Forges, 1994, 97 p. 

Babineau, Jean, Bloupe, Moncton, Perce-Neige, 1993, 198 p. 

Chiasron, HermBnBgilde, Hour i r  a Scoudoilc, 2. Mition, 
noncton, ddit ions d Acadie-L ' Hexagone, 1979, 6 3 p. 



cormier, Yver, Grandir Moncton, Moncton, Mition8 
d'Acadie, 1993, 214 p. 

Hache, Louis,  Adieu, P ' tit Chipdgan, Moncton, gditionr 
d8Acadie,  1978, 141 p. 

Leblanc, Raymond Guy, C r i  de terre, Moncton, ddi t ions  
d'Acadie, 1972, 58 p. 

Maillet, Antonine, La Sagouine, Montreal, Leméac, 1994, 
163 p. 

Aubin, Jean-Pierre et  Suzanne Richard, a La l e c t u r e  
esthetique au secondaire a ,  Quebec français, no 109, 
(printemps l998), p. 31-33 . 

Berrier, Astrid, u Enseigner avec un manuel ou sans ? M ,  

Qu&ec français, no 113, (printemps N 9 9 ) ,  p. 38-39 . 
Castonguay LeBlanc, Yolande, et a l . ,  La lecture chez les 

francophones de 68, 9e e t  1Ze annees des saritines : 
attitudes, habitudes, réseaux et croyances, Moncton, 
Centre de recherche et d e  developpement en Bducation, 
1991, p. 25.  

Comite conjoint  A.Q.P.F.-D.G.E.E.S, 4 La litterature au 
secondaire n t  Quebec français, no23, (octobre 1976),  
p. 17-19. 

Coulombe, Francine, a L'apport de Bakthine a la  didactique du 
roman r ,  mémoire de mafttise, 1986, Montreal, Universita 
de Montreal, 229 f .  

Desy, Jean, a L e  goût de sa langue IO, Qudbec f f r d n ç a i ~ ,  no97, 
printemps 199S), p. 68-69 . 

Dumortier, JO-L. et Fr .  Plazanet ,  Pour lire le  récit. 
L 'analyse structurale au service de la  pédagogie de l a  
lectuz'e, Bruxelles ,  A. DeBoeck/ Paris-Gembloux, Duculot, 
1980, 185 p. 

Dubé, C é c i l e  et Jamar Rousselle, u Au secondaire, 
litterature et lecture ou litterature ou ~ p t u r e  n, 
Quebec français, no 32, (ddcembre 1978): p. 16-18 . 



Fayolle, Roger, a 8tre proferreur de lettrea, hier et 
au jourd0 hui n t  Littdrature, no 19, (octobre IWS), 
p. 8-15 . 

Lachapelle, Huguette et Arlette Pilote, a Un nouveau 
programme. . . de formation continue r , Qudbec français, 
110116, (hiver 2000), p. 26-27 . 

Lebrun, Monique et Monique Le P a i l l e u r ,  r De l a  lecture 
effhrente a la lecture esthetique dee recits n, dans 
Cl6mence Prefontaine et Monique Lebnin (d ir .  ), La lecture 
et 1'Bcriture i enseignement et apprentissage, Montreal, 
Logiques, 1992, p. 183-200 . 

Lebrun, Monique, a Dilemme cornelien en classe de français 
ou conunent doser la part de rdponae personnalisée du 
lecteur M, dans Monique Noël-Gaudreault ( d i )  Didactique 
de la litterature r bilan et perspectives, Qu&ec, Nuit 
blanche, 1997, p. 49-74 . 

Maheu, Sylvie, Enseigner les sch4mae du r4cit r est-ce 
posaible des les premieres anndes? H, Quebec français, 
no100, (hiver 1996), p. 55-57. 

Najor, Henriette, u L'enseignement de la litterature r ,  
Quebec français, no 45, (mars l982), p. 56-57 . 

Maltais, Marcel, Le questionnenent de textes et le8 niveaux 
de compn#hension, l'enseignement du français au 
secondaire, Montreal, Ville-Marie, 1983, 59 p. 

Noé, Alfred, u Littérature t retour au texte r ,  Le français 
dans le monde, no 261, (novembre/d&embre 1993) ,  
p.  45-16 m 

Paradis, Claude, a Culture qu4bêcoiae et tradition B ,  Quebec 
français, no102, (4t4 1996), p. 18-50 . 

Pelchat, Roland, u Trois façons d18tre l e c t e u r  n, Qudbec 
français, no 36,  (décembre 1979), p. 48-49 . 

Rosier, Jean-Maurice, a Les instructions officielles de la 
conununaute françaiee de Belgique sut l'enseignement de la 
litterature M, Pratiques, no 101/102, (mai 1999), 
p. 2350239. 

Simard, Claude, a La probl6nratique de 1°emeigneient 
litteraire IO, Qudbec françafs, no 74, (mai 1989), 
p. 70-73 



Sfmard, Claude, r Le choix der texte8 litt4raire8, une 
question idéologique  r ,  Qudbec françafa, no 100, ( h i v e r  
1996) ,  pe 44-47 . 

ThBrien, Michel, a La lecture du roman B, danr Michel 
Therien et de G i l l e a  Fottier ( d i ) ,  Didactique de la 
lecture au secondaire, Montrdal, Ville-Marie, 1985, 282 p. 

Therien, Michel, La l e c t u r e  litteraire au secondaire t le 
point  de vue de l a  didactique n , Tangence, no 36, (mai 
19921, p. 75-84 . 

Thérien, Michel,  Enseignement du français et l i t t e r a t u r e  
f rançaiae n , dans C16niance Prhfontaine et Gilles Fortier, 
( d i .  ) , Enseigner le français.  Pour qui? Pourquoi? 
Cornent? Montreal, Logiques, 1994,  p. 71.  

Viola, S y l v i e ,  Dis-mi que l l e s  questions tu poses et je te 
dirai qui  tu es . . . n , Quebec français, no 108, (hiver 
1998), p. 40-46 

Bordeleau, Franche, u L i t t e r a t u r e  acadienne: pour en finir 
avec evangeline H , Lettres qu6b&oises, no 76, ( hiver 
1994) ,  p. 20-23 . 

Boudreau, Raoul, u Jean Babineau, Bloupe n, Revue de 
lPUniverait6 de Xoncton, v o l .  30, no 1,  (1997) ,  
p. 133-137 . 

Boudreau, Raoul et Anne-Marie Robichaud, u Le p lur i l ingu i sae  
en  p o é s i e  acadienne dea années 1970 aux années 1990 n, 
Revue de 1 'Universied de Moncton, volume 30, no 1 , 
(1997),  p. 19-35 . 

Boudreau, Raoul, a Les poètes acadiens  et l eurs  langues B, 

dans Glenn Moulaiaon ( d i . ) ,  Les abeilles pillotent r 
Mdlanges offerts B Rend LeBlanc, pointe-de- l 'dgl ise ,  Revue 
de 18Univerait6 Ste-Anne, 1998, p. 203-212 . 

Brière, $loXse A, a Antonine Maillet et l a  conatnict ion 
d'une identit4 acadienne IO dan8 Raoul Boudreau ( d i r e ) ,  
H6langes Marguerite Maillet r recueil de textes de 
cr6ation et d'articles sur la  Iittdrature, l a  langue et 
1 Oethnologie acadiennes, en hanaage à Marguerite Mail let, 
Moncton, Chaire d06tuder acadiennes, $dit ions  d'Acadie, 
1996, p. 97-109 . 



Coqswell, Pred et JO-Cuin Blder (d ir . ) ,  Rdm8 inrchevéa t 
anthologie de W n i e  acadienne contemporai ne, Moncton, 
Bditionr d'Acadie, 1990, 212 p. 

de Finney, Jamea, a Lecteura acadien8 dtAntonine Maillet : 
reception litteraire et identite n, Revue de 
l'universitd de Moncton, vol. 21, no 1, (1988),  
p. 25-41 . 

de Finney, James, a Pblagie-la-charette, roman dvAntonine 
Maillet n, dans Gilles Dorion (dir.), Dictionnaire des 
oeuvres litteraires du Qudbec, tome VI, 1976-1980, 
Montrdal, Fidee, 1994, 1087 p. 

Deleuze, Gilles et F6lix Guattari, Kafka, Pour une 
litterature mineure, Paris, Minuit, 1975, 159 p. 

Dionne, Ren6, La littdrdture r6gionale aux confins de 
l'histoire et de la g60gnphiet Sudbury, Prise de parole, 
1993, 87 p. 

Dorion, Gilles, a [Compte rendu] Les Portes tournantes de 
Jacques Savoie n, Quebec français, no 54, (mai 1984), 
p. 7-8. 

Filion, Pierre, ( u  La voix d'un peuple n e  L'introduction de] 
PBlagie-la-Charette d'llntonine Maillet, QuBbec, 
Bibliothèque qu4bécoise, 1990, p. 7-9 . 

LeBlanc, Julie, (4 Raconte-moi Massabielle M , dans Gilles 
Dorion (dir.), Dictionnaire des oeuvres litt6raires du 
Québec, tome VI, 1976-1980, MontrBal, Fidea, 1994, 
1087 p. 

Maillet, Marguerite, Histoire de la littdrature acadienne, 
Moncton, $dit ions d'Acadie, 1983, 262 p. 

Maillet, Marguerite, Bibliographie des publications 
d'Acadie, 1609-1990 r source preafdre et sources 
secondes, Moncton, Chaire dv&tudeo acadiennes, 1992, 
389 00 

Mainqueneau, Dominique, Le contexte de 1'0euvre littdraire, 
Bnonciation, derivain, mcidt6,  Paris, Dunod, 1993, 196 p. 

Masaon, Alain, a etranglemnt $taleiaentr Raymond LeBlanc, 
C r i  de terre; Léonard Forest, Saiaons ant6rieure8 *, 
chapitre dans Lectures acadiennes, noncton, Perce- 
Neige/Moncton, L'Orange bleue, 1994, p. 55. 



Marron, Alain, a Sur la  production poétique au Nouveau- 
Brunswick B , chapitre dan8 Lecture8 acadiennes, Honcton, 
Perce-Neige/Moncton, L'Orange bleue, 1994,p. 27 .  

Maason, A l a i n ,  r L'image de la langue n ,  chapitre dans 
Lectures acadiennes, Moncton, Perce-Neige/?foncton, 
L'Orange bleue, 1994, p. 99. 

Masson, Alain, u Une idde de la litterature acadienne n, 
Revue de I 'llniversit6 de Moncton, vol. 30, no 1, (autome 
1997) ,  p. 125-132 . 

Milot, Louise et Fernand Roy (di. ) , La litt6rarit6, Sainte- 
FOY, Lee presses de 1 'Univeraite Laval, 1991, 277 p . 

Milot, Louise, r Les Postes tournantes de Jacques Savoie n , 
Lettres qu6Mcoiaes, no 35, (automne 1984), p. 17-18 . 

Page, Raymond, u Spectateurs et lecteura des oeuvres 
d8Antonine Maillet dans La réception des oeuvres 
d8Antonine Maillet . Actes Collog~e international, 
octobre 1988, Moncton, Chaire d'btudea acadiennes, 1989, 
p. 313-324 . 

Pallister, Janis L, u Insertion canonique de l'oeuvre 
mailletienne et sa réception scolaire aux Btats-unie H 

dans Marguerite Maillet et Judith Hamel ( d i r . ) ,  La 
rdcepti on des oeuvres d 'Antonine Maillet. Actes Col 1 oque 
international, octobre 1988, Moncton, Chaire dtBtudes 
acadienne~~l989, p. 183-195 . 

Par6, François, Les litteratures de 1 'exiguïtg, Hearst, le 
Nordir,1992, 175 p. 

Peronnet , Louise, a Pro jet d ' intdgration de la variation 
linguistique en claslre de français n , V i e  Française, 
vol. 40, no 1, (décembre 1988), p. 23-30. 

Potvin, Claude, a La litterature jeuneme chez la minorite 
acadienne n , Canadian Children 's Li terature ; Littdra ture 
canadienne pour l a  jeunesse, no 38, (1985), p. 19 . 

Potvin, Claude, a La litterature jeunesse acadienne n dan8 
Raoul Boudreau (d i r  . ) , Mélanges Marguerite Maillet r 
recueil de textes de crdation et d'articles sur l a  
littdrature, l a  langue et 1 'ethnologie acadiennes, en 
hommage a Marguerite Maillet, Honcton, Chaire d '6tudee 
acadiennes/ Bditions d'Acadie, 1996, p. 325-340 . 



Robin, RBgine, r La brume-langue r ,  L e  Grcl des langues, no 4, 
L ' Hamattan, 1992, cite dana Dominique Haingueneau, Le 
contexte de 1 'oeuvre littdraire, Bnonciation, dcrivain, 
rocidtcl, Paris, Dunod, 1993, p. 105 . 

Robin, RBgine ,  Le deuil de 1 'origine r une langue en trop, 
la langue en  moins, Saint-Denis, France, Presses 
universitaires de Vincennes, 1993, 264 p. 

ThBoret, France, u La langue eet indissociable de sa 
litterature n , Quebec français, no 7 4 ,  (mi 1989 ) , 
p. 74-7s . 

Noël-Gaudreault , Monique, Didactique de 1 a lit t6ra ture r 
bilan et perspectives . QuBbec, N u i t  Blanche, 1997, 252 p. 

PrBf ontaine,  Cl4mence et Gilles Fortier (d ir  . ) , Enseigner le 
français . Pour qui 9 Pourquoi ? Comment 7 Montréal, 
Logiques, 1994, 317 p. 

Prefontaine, Cl6mence et Monique Lebrun ( d i r . ) ,  La lecture et 
1 %cri t ure: enseignement et apprentissage, Montréal, 
Logiques, 1992, 354 p. 

Therien, Michel et de Cillas Fortier ( d i r  . ) , Didactique de l a  
lecture au secondaire, Montreal, Ville-Marie, 1985, 282 p. 

Litterature et lanaue 

Boudreau, Raoul (dir. ) , M4langes Marguerite Maillet i recueil 
de textes de crdation d'articles sur la littérature, la 
langue et I 'ethnologie acadiennes en hommage B Marguerite 
Maillet, Moncton, Chaire dP4tudes acadiennes, $dit ions  
d'Acadie, 1996, 576 p. 

Dubois, Lise et Annette Boudreau, Les Acadiens et leur(s) 
langue(s) i quand le français est  minoritaire. Actes du 
colloque. Moncton, dditions dgAcadie/Centre de recherche 
en linguistique appliqude, Universite de  Moncton, 1996, 
324 p 0 

Dorion, G i l l e s ,  Dictionnaires des oeuvres litteraires du 
Quebec, tore VI, 1976-1980, Quebec, Fides, 1994, 1087 p. 



Maillet, Marguerite et Judith Rame1 (dit.), La réception des 
oeuvres dNAntonine Maillet. Actes Colloque international, 
octobre 1988, Honcton, Chaire d'dtudem acadiennes, 1989, 
339 p. 

M~ulaiSIon. Glenn (dir.), Les abeilles pillotent r Mdlanges 
offerts a Rend LeBlanc, pointe-de-l'figlire, Revue de 
l'Universit6 Ste-Anne, 1998, 353 p. 



AAAPNB, Concertation du secteur littdraire, les 25 e t  26 octobre 
1996 . 

~lbert-Weil, Anne, Co-autoun de. n n u e l r  d. 1. col l .ct ioa Cinq 
ralrao8, m i n i s t k e  de 14bducation, le 27 fevrier 1997, 
Dieppe, NB. 

Chiasson, HennbnBgilde, derivain acadian, le 24 f evrier 1997, 
Moncton, NB. 

Fatrah, Jeanne, Directrice g6niralm da l'A88Oci8ti0~ acadienira 
der artiat.8 profer8ionnal.le.r du üouveau-Bruarwick, 
Association acadienne dee ar t i s t e s  professionnel.1e.s du 
Nouveau-Brunswick, le 25 fevrier 1997, Dieppe, NB. 

Ferran-St-Onge, Jeannine, C o o w i l l a n  an f ranqaim. Ministère de 
l'Éducation, le  27 f6vrier 1997, (par courrier blectronique). 

Godin, Gilberte, -enta pédagogique en fraoçaim pour le rud-e8t 
de l a  proviaca, Conseil scolaire tl, le 28 fevrier 1997, 
Universite de Moncton, Moncton, NB. 

Leblanc, Gérald, icrivain acadien, le 24 fevrier 1997, Moncton, 
NB. 




