
Pour une lecture creatrice du liivre 

Mon expose ne sera ni celui d'un romancier, ni d'un critique litteraire, ni 
d'un linguiste, ni d'un semiologie mais bien celui d'un professeur. Comme 
c'est une chose que d'oeuvrer a m&me une matiere et que c'en est une autre 
que de se servir de cette matiere comme element d'une pratique, mon 
discours en sera plus un d'un praticien que d'un chercheur. 

J'aimerais vous entretenir des rapports du lecteur avec le livre. 
L'ensemble des experiences que je relaterai sont tirkes d'expkriences avec 
des adolescents de 15 a 17 ans. Les corpus servant a illustrer mes exemples 
appartiennent d'emblke a la litterature de fiction pour adultes, ce qui ne 
nous empCchera pas d'y joindre des Cli.ments communs qui appartiennent 
tout autant a la littkrature pour la jeunesse qu'a celle qui s'adresse a 
I'adulte. 

Nous ne faisons cette distinction que pour les fins de cette communication 
car, pour nous, il  y a la fiction, la pokticitk, I'ecriture, la lecture, le livre, 
que l'on s'adress a I'enfant ou a I'adulte. Tout notre rationnel pour dkcrire 
la pratique d'une lecteur crkatrice du livre pourrait tout aussi bien 
s'appliquer a l'ecoute d'un conte pour enfants, a la lecture d'un bon ref 
fantastique, qu'a la lecture d'un roman jug6 par les Goncourt. 

D'abord, j'aimerais soumettre a votre reflexion cette magnifique phrase 
de Hubert Aquin, tiree d'une interview pour la revue Voix et Itnages de 
septembre 1975: 

Jusqu 'a  present, j'ai toujours imagine le lecteur au-dessus d e  m o n  
epaule, en train d e  me dechiffrer pendant que  j 'tcris. Du coup,  Fa me  
donne  un stimulant particulier. En tout cas, je ne  peux pas me  souvenir 
d ' une  seule fois ou  Ca ne m'a pas derange. 

Je vous demand pendant quelques instants de vous imaginer des enfants, 
des adolescents au-dessus de vos epaules en train de lire les livres dont nous 
traiterons ici. 

Toute notre problematique d'une lecture creatrice par I'enfant et surtout 
I'adolescent repose sur l'acte mCme de lire un livre en s'appropriate les 
diffkrents codes qui constituent le livre ou I'oeuvre de litterature, que ces 
codes soient de I'ordre de la structure narrative ou qu'ils appartiennent au 
langage mCme de la poeticite. Par consequent nous essaierons de voir 
ensemble comment la lecture est aussi une kcriture, en d'autres mots 
comments les adolescents peuvent s'approprier le livre par le biais de 
I'ecriture. 



Lire pour un adolescent c'est aussi rk/kcrire I'histoire, modifier les points 
de vue, transformer les significants du rCcit pour dkcrouvrir les signifies 
communs a des ensembles de livres. Dans cette optique, nos rkflexions 
porteront davantage sur le Corttinent lire que sur le qitoi et le pourqttoi lire. 

Nous avons dG mettre entre parenthises pour l'instant, les questions 
relatives a une apparente desaffection de l'oeuvre litteraire. Ce qui ne 
signifie pas une desaffection pour l'univers de la fiction. Par fiction, nous 
entendons toute oeuvre imaginke, kcrite ou filmique rkaliste ou fantaisiste, 
vraisemblable ou non vraisemblable, possedant une structure narrative, 
c'est-a-dire racontant selon une trame, a I'aide de personnages humains ou 
non humains, eux-mEmes situes dans le temps et dans I'espace, une 
histoire. . . . 

Nous devons dans un premier temps cerner ce lecteur qu'est l'adolescent, 
nous le dkfinirons a partir du lieu mEme ou s'ktablissent les contacts avec la 
lecture, 1'Ccole. Nous pourrions ici traiter de "skrialite scholaire" pour 
reprendre les termes mEmes de Sartre qui, dans la Critique de la raisor~ 
dialectique dkfinit la skralitk "comme un ensemble de comportements 
mkcaniques imposks aux membres d'une collectiviti. par la coercition sociale 
a des fins de conformisme". Je tiens a cette precision puisque nous ne 
pouvons parler du livre sans parler du lieu et des conditions de production 
permettant sa lecture. Et l'kcole est souvent dkcrite comme ce lieu ou 
s'installent "les comportemeilts mkcaniques de la collectivit~". 

Dans un recent rapport de recherches sur les habitudes de lecture au 
secondaire effectuk par le Ministere d'kducation au Quebec, on cite parmi 
les lectures de plus de 2 000 Cleves, les livres les plus lus qui sont: les AstPrix, 
les Bob Morane, les Eric, les Racine, les Petite r71aison dans la prairie, les 
Love story (tous des best-sellers du petit tcran), on parle bien sQr des Guys 
des Cars et des Agaguk de Yves Thkriault. Pour la lecture de la non fiction, 
les choix des adolescents vont a la revue Litndi (peut-Etre a cause de ses 
sujets mklodrarnztiques de nos series te1Cviskes). 

Les adolescents interview& lisent de un a trois livres par mois. I1 y a donc 
un fait a constater: les adolescents lisent, ils lisent selon un comportement 
qui a mon avis dkpend de cette skralite dont j'ai traitke plus haut. C'est une 
realit6 qu'ils lisent avant tout des recits qui ont une histoire, que ces rkcits 
soient a 50% d'origine amtricaine et a 7% d'origine quebecoise; ils lisent 
ce qu'ils voient, de la revue Lundi en passant par La g~rerre des Ptoiles, 
L'avalke des avalks, et mEme La grosse fernr7te d'd cBtP est enceinte. Je ne 
voudrais pas condamner les mechants lecteurs de nos kcoles qui lisent la 
revue Lundi (en France nous pourrions parler des "lectures de gare"), et les 
opposer a des lecteurs d'une tcole ideale qui auraient lu trois Cabrielle Roy, 
deux Anne Hkbert, quatre Yves Thkriault et mEme idkalement l'oeuvre 
complete de Jacques Codbout, la poirsie de Claude Beausoleil ainsi que 



toutes les critiques des Devoir portant sur la nouvelle kcriture. Remplace 
une "skrialite" qui parle de mauvaise lecture (certains parlent de littkratur 
de masse) par une skrialitk qui dkcrirait la bonne lecture, ne ferait qu 
perpktuer le scknario "western" auquel nous sommes habituks lorsqu'o: 
parle des jeunes et la lecture, scknario qui pourrait avoir pour'titre: "I1 ktai 
une fois dans les kcoles du Qukbec, les bons et les mkchants lecteurs". C'e5 
un "western" idkologique qui nous ramenerait au mCme probltme, a 1 
mkme situation, a cette "skrialitk" engendree par ce statut ontologique qu 
Sartre nomme "le practico inerte". Ceci n'est rien d'autre qu'une relatioi 
fondamentale de l'homme a la matiere inerte, a la chose qui, lorsque celle-c 
est instituke en socialite, porte l'empreinte d'une praxis aliknke. C'est-a-dir 
un systeme ou l'on reqoit l'objet comme un modele qu'il faut utiliser comm 
modkle. 

Nous croyons qu'il est urgent de provoquer des rapports nouveaux avec 1 
livre si nous voulons cesser de perpkiuer des gknkrations de non-lecteurs c 
de lecteurs passifs qui se contentent inlassablement de mCmes trame 
narratives distillkes par les skries tklkviskes ou qui relisent inlassablement 1 
mCme histoire romantique ou fantastique ou policihe a travers tous ce 
personnages skriks selon le mCme pattern idCologique. Et  c'est l'objet de m 
communication: comment cre'er de nouveaux rapports avec le livre d 
fiction. 

Nous vous proposons dans les minutes qui suivent un modkle de pratiqu 
expkriencielle du livre avec les jeunes du secondaire. Nous tenteron 
d'esquisser avec vous, a partir de pratiques vkcues au secondaire IV et V (r 
parfois dans certaines classes des autres niveaux tant primaire qu 
secondaire), un nouveau rapport a developper avec le livre de fiction. Pou 
nous, ce rapport s'opere par un changement d'attitudes de lecture qui seror 
provoqukes par ce que nous appellerons la dialectique asszttne'e de i 
lecture/Pcriture ou la prise en charge du livre par des pratiques a 
re'/bcriture ctzez le lecteur. 

Dans I'equCte citke plus haut, les ktudiants rkclament, a plus de 80T0, dc 
activitks qui leur permettraient de prendre en charge le livre qu'ils lisent, so 
de re/inventer l'histoire, soit de la transposer dans des faits rkels, soit de 1 
dramatiser, soit de la rC/kcrire avec les mots du rkcit en creant de nouveau 
rapports avec les lieux, les personnages, soit de comparer leur lecteur ave 
l'auteur par des rencontres avec les kcrivains. Et paradoxalement, i 
rCv2lent a un tris fort pourcentage n'avoir jamais fait ou presque ce t y ~  
d'expkriences. 

Ce sont les ktudiants eux-m@mes qui veulent passer de cette pratiqu 
jnerte de la lecture trop souvent vkcue a une pratique dynamique oh toute I 
lecture deviendrait une sorte de re-creation du livre et obligerait selon 1c 
mots mCmes de Raymond Hould, dans cette enquCte qu'il a menkc 



obligerait I'adolescent a passer de la "sur-representation" du livre 
"Cmotif" comme les Love story et tous les succCdanes des films a sensation, 
a une lecture critique et par le fait m&me crkatrice. 

Mais qtr'est-ce qu'une lecttrre criatrice otr qu'est-ce qtre lire, qu'on soit 
enfant, adolescent ou adulte? Si c'etait d'abord se laisser raconter des 
histoires, en raconter d'autres a m&me les histoires ecrites, si c'ttait 
rencontrer, par les processus du langage utilist par le livre, tout un univers 
dont on posskde dkja les elements. Cette lecture crkatrice suppose une 
rencontre entre les trois operateurs de la lecture: l'auteur, le texte et le 
lecteur. Selon cette optique, un livre non encore lu ne serait rien d'autre 
qu'un livre non encore h i t .  Pour reprendre la dynamique des Borgks et des 
Aquin pour qui l'oeuvre est constamment dans la marge du texte, c'est ainsi 
que la lecture assure l'existence de 1'Ccriture et ainsi en prolonge la creation. 
Lire, ce serait selon Barthes non pas Ccrire a nouveau le livre mais faire que 
le livre s'kcrive ou soit ecrit. Cette prise en charge du livre pourrait 
s'tlaborer selon deux propositions bien concrktes que je vous soumets. I1 y a 
lieu d'abord de proposer de rzotrveaux rapports (sinon les crier) eritre les 
auteurs et les lecfeurs, rapports qui seraient autre chose que l'autographe 
souriante de l'ecrivain aux lecteurs, pratique deja inscrite dans un autre 
pouvoir de "~Crialisation" que sont les "salons" du livre. 

A ces rapports auteurs/lecteurs, il y a place pour de nouveatrx rapports 
lecteurs/textes qui se creeraient par la prise en charge de la structure 
narrative, associte a la dkmystification du langage, d'une partie de notre 
imaginaire collectif. 

D'aborzl, en qttoi consiste la inise erz place de riottveatrx rapports entre 
I'auteur d'uri livre et les lecteurs? 

CrCer des rapports entre les auteurs du livre et ses lecteurs ne serait rien 
d'autre que la dkmystification de l'tcriture elle-meme, de l'acte d'ecrire. Ce 
serait permettre aux lecteurs/elkves de rencontrer des auteurs de fiction de 
toute sorte e: de rkaliser qu'kciirc de !a fiction au Quebec, ce n'est pas une 
fiction. Ce serait aussi pour le lecteur l'occasion de saisir toutes les 
difficult& economiques inherentes a la production d'un livre, ainsi l'elkve 
pourrait comprendre que subventionner l'achat des livres ce n'est pas 
toujours encourager l'kcriture du livre d'ici. 

La realisation de rapports reels entre les auteurs et les lecteurs de fiction 
pourrait permettre la rencontre de ces deux questions: pourquoi ecrivez- 
vous . . . a laquelle I'ecrivain pourrait repondre: pourquoi lisez-vous? Dans 
l'enquste citire plus haut, 55% des ktudiants du secondaire rkclament des 
rencontres avec des auteurs. Serait-ce pour verifier comment s'ecrivent les 
histoires ou simplement confronter I'imaginaire du livre avec le leur ou 
s'informer des personnages, des lieux de la fiction qu'ils ont dCja eux- 
mCmes experimentes dans la realite? 



Crker de nouveaux rapports lecteurs/auteurs, ce pourrait &tre dl 
permettre aux adolescents leur propre critique du livre a partir de critique 
universitaires, journalistiques. Ce qui faisait dire a une adolescente a propo, 
d'une critique de Grignon sur l'kcriture de St-Denys-Garneau, "mon che 
monsieur, vous n'avez jamais Ccrit, ni lu de poksie et Fa parait". 

Ce pourrait &tre d'essayer de cornprendre la question d'un enfant de  troi; 
ans et demi qui demande si I'on peut tklkphoner a I'auteur du livre pou: 
qu'il en ecrive d'autres. Voila ce que c'est qu'une relation ou la fiction es 
autre chose qu'un objet cartonne appartenant a la bibliotheque scolaire, 01 

un objet present6 d'abord a ses lecteurs parce que c'est un conte, unl 
nouvelle, comme si le lecteur lisait des genres. 

No~rs verrotls mair7tenant en qiroi corniste le nzise en place de nouveacc 
rapports lecteurs/textes qui se concrktiseront par la prise en charge de! 
codes structurels comme la narrativite tout cornme la prise en charge de! 
codes langagiers du livre de fiction. 

Pour la narrativite, cela pourrait s'illustrer par des activitks concrete! 
portant sur les systernes du rircit oh l'on lirait: le rkcit comme histoire, Ir 
recit comrne discours, le statut du narrateur, la notion de point de vue, le! 
s y s t h e s  des personnages et des actions, les traitements du temps. A cc 
programme arnbitieux mais realisable, pourrait s'ajouter la prise en chargt 
des diffkrents reseaux langagiers du texte, tels Ctablir les diffkrent! 
paralltlismes, les rkseaux d'images crkCs par les series de mots que I'or 
nomme les champs semantiques. La realisation de cette double lecteur, cellt 
de la forme et celle de son langage passe par le biais d'experiences concrete! 
que l'on nornme la lecture/Ccriture. Dans cette optique de lecture, le lecteui 
n'ecrit pas sur le livre, il ne le dkcrit pas, il le re-construit. Cette pratiqut 
consiste a renverser la pratique traditionnelle qui va toujours de la lecture 1 
I'kcriture ou reproduction d'un modkle. Au contraire, I'opirration de I'klkvt 
lecteur consiste s'approprier, a experimenter les diffkrents codes du livrt 
pour ensuite mieux le lire. Ainsi de lecteur passif il devient un co-auteur d l  
livre. 

Dans ce contexte, la prise en charge du recit comrne histoire pourrait st 
concretiser par des experiences toutes simples ou les lecteurs comparent le: 
Cvknements racontks dans une succession d'evknements reels. Ce: 
experiences collectives peuvent permettre une confrontation avec le ree 
transform6 ou invent6 du livre avec les perceptions qu'a l'ktudiant de ct 
m&rne reel. Ces rapports entre l'histoire et les rkcits peuvent provoquer le: 
lectures critiques du reel que sont toutes les histoires que nous offrent le: 
rkcits de la telkvision et du cinema. I1 serait intkressant de dkcouvrir toute: 
les histoires fabriqukes selon les m&mes patterns qu'offrent les livres en seric 
pour la jeunesse tout comme les histoires en series des "best sellers". 



La prise en charge du rkcit comrne discours n'est rien d'autre que 
d'amener le lecteur a lire I'organisation faite des klkments de I'histoire; lire 
le rkcit racontk. Comment sont racontks les k i t s  de science-fiction? 
comment Agaguk est-il racontk par Yves Theriault? comment le meurire de 
Kamouraska est-il racontk dans le film de Jutras et comment Anne Hirbert 
I'a-t-elle raconte? Toutes ces questions nous amtnent a dkcouvrir avec le 
lecteur tous les problimes de lecture inscrits dans I'kcriture m@me du livre. 

Ce type d'expkrience nous amtne a relater d'autres experiences comme 
celles de prendre en charge le statut du narrateur; cela pourrait &tre pour un 
enfant de raconter les histoires comme s'il Ctait tel ou tel personnage, "si 
j'ktais le petit prince j'aurais aim6 rencontri: sur l'autre plantte, Goldorak". 
Combien de fois entendons-nous, "ces moi si", a la suite de lectures de 
romans, ou dlCcoute de films; sans jamais rkaliser que ce sont des 
rk/kcritures de la fiction que nous livrent les lecteurs enfants ou adolescents. 
Pourquoi ne pas rk/kcrire des fragments d'un rCcit a travers les yeux de tel 
ou tel personnage. 

Cela pourrait aussi se concrktiser de la faqon suivante, comment sont 
construits les rkcits ou la description a une valeur de narrativiti., colnme par 
exemple, les livres de Gabrielle Roy. 

Pour cela, I'on pourrait opposer des recits differents: tels ceux fournis 
par la science fiction, a des rkcits presque reduits a la duree d h n  temps de 
lecture equivalent a la durCe du temps du rkcit. Par exemple, des enfants de 
neuf ans disent apprkcier les silences dans le conte "Mon arni Picot" de 
Vignault parce que ces silences sont vrais (sous-entendre, ils correspondent 
a la durke de I'histoire). Avant de lire les descriptions narratives d7une 
Gabrielle Roy ou de saisir le fonctionnement des recits de Van Vogt, je vous 
propose l'experience d'kcriture suivante: 

Ecrire deux recits differents ou se dkgagera la signification de l'espace- 
paysage associe a l'espace-temps: 

- dans le premier rkcit, I'on pourrait avoir un temps presque immobile 
associe a un espace bien organist. comme une journee d'enfance ou temps 
et lieux sont fig& (rEveries dans une chambre d'enfant); 

- dans le deuxieme recit, I'on pourrait avoir un temps discontinu, 
instantank auquel correspondrait un espace morcele comme un recit 
policier dans une grande ville ou un accident dramatique dans une rivitre 
pleine de remous ou les temps et les espaces sont continuellement en 
dkplacernent (voir aussi certains recits de science-fiction). 



Ce n'est pas par hasard que j'ai park de lire deux oeuvres de fiction q~ 
s'opposent tant par leur sujet que par leur construction, c'est que l ' t t ud i a~  
est souvent confront6 a ces deux types de lectures sans qu'on I'y amine 
observer, a analyser ce que sont ces deux lectures. Dans le premier cas, o 
l'amine a lire Gabrielle Roy par des extraits ou on le questionne a des fin 
d'analyse de texte ou d'examens scolaires. Dans le deuxiime cas, ce sont se 
lectures personnelles qui le conduisent lire Van Vogt. De la confrontatio 
de ces ensembles de lectures, il n'en est jamais question, pourtant lire CE 
et!fants de tna vie, Ln route d'Altatnont ou lire le Monde des A ne suppos 
pas la m@me reconstruction du reel ni pour I'kcriture, ni pour la lecture. 

Dans cette optique, I'kcriture d'un texte imaginaire ou l ' t l ke  devient 1 
sujet-kcrivant en utilisant tel ou tel proctdk privilegit par l'kcrivain permet 
l'elive non pas d'utiliser I'kcriture de l'tcrivain a des fins de mimttismc 
mais de la dkcoder pour mieux la dkmystifier et par consequent, de la situe 
par rapport a ses rkalitks. C'est en travaillant d'abord sur les figures d 
langage propres a plusieurs poites que de nombreux ktudiants ont ain! 
decouvert les Nelligan, les St-Denys-Garneau, les poites de 1'Hexagone de 
annkes '60, ceux des anntes '70, tels les Chamberland, les Morency et le 
autres. Ainsi les "minuits affreux d'horloges solennelles, les sinistre 
frissons des choses, les ouragans de dklire" d'un Nelligan sont devenus de 
prktextes de lecture et d'kcriture fantastique. On a lu et de Nelligan, le 
klives voulaient savoir: qui ktait-il, comment vivait-il, et qu'a-t-il kcrit? 

"11 neigeait beaucoup sur la poesie qukbkcoise des annkes 50-60" 
m'affirmaient d'autres ktudiants apris avoir lu les Grandbois, les Miron, le 
Prkfontaine, les Perrault et les Vignault. Et ils se sont mis a degager le 
recurrences de toute une pkriode de notre kcriture pottique des anntes '6( 
C'est ainsi qu'ils ont fait I'expkrience de la metaphorisation dans le langag 
en creant leurs propres images pour, par la suite dtcouvrir que le pro& 
mktaphorique existe tant dans les mots d'esprits, dans les proverbe 
populaires que dans le discours publicitaire. 

En exploitant ces diffkrents prockdks d'kcriture, l'on passe vite d'un 
praxis inerte ou le livre est un objet sacre (trop souvent traduit par "lir 
j'm'en sacre") a une lecture de toutes les fictions et m@me de toutes Ie 
ecritures possibles. Les realitks politiques et sociales ne sont-elles pas dc 
rkcits a lire tant dans leur langage que dans leur structure? 

Prendre en charge les ski ts  livresque, cela peut aussi supposer un 
pratique de lecture/ecriture sur les possibles narratifs. L'on peut inviter It 
lecteurs a inventer les dknouements d'un conte, d'un roman, tout comm 
I'on pourrait proposer toute une pratique de lecture des titres d'oeuvre d'u 
meme auteur ou d'une m&me maison d'edition. Je vous propose de lire ave 
moi tous les titres proposes dans un catalogue de litteratuse enfantine et d 
tenter d'imaginer les recits possibles. 



I1 y a tout un travail de lecture a faire tant avec les enseignants qu'avec les 
Clkves-lecteurs sur la correlation signifiante ou a/signifiante entre les titres 
et les contenus des livres offerts a la jeunesse. Si I'expkrience s'avere 
signifiante, elle serait a tenter, avec les titres d'ernissions tClCvisCes, les titres 
des films, les titres des nouvelles a sensation. 

Prendre en charge, la langage mZme des re'cils, cela pourrait aussi Stre 
pour nos Clkves, et trks tBt, apprendre a ktablir des se'ries: de mots, de 
mktaphores, de situations rCp6ti.e~; repCrer des paralli.lisrnes et leurs 
variantes; par exernple, trouver les systkrnes qui assernblent de faqon 
fonctionnelle, les personnages d'un roman ou d'un film. Ceci pourrait 
arnener le lecteur de fiction a comprendre tous ces parallClisrnes que I'on 
retrouve dans tel ou tel type de fiction. L'on pourrait opposer: 

- les personnages-enfants d'un RCgean Ducharrne aux personnages-enfants 
d'un Jacques Poulin; 

- les situations rCpCtCes des recits d'un Bob Morane apparentees a un grand 
nornbre d'irrnissions telkviskes. 

Ces pratiques qui consistent a identifier les rkseaux d'irnages, les reseaux 
thernatiques peuvent s'avkrer trks productrices pour les lecteurs. Ainsi dans 
une pratique de lecture de nornbreux ouvrages destines aux enfants, il rn'est 
apparu que I'on pouvait actuellernent dkgager certains paralli.lisrnes tant au 
niveau de l'image qu'au niveau de l'ecriture, cornrne: le gros plan, le 
grossissement d'une rkalite. Le procCde de l'tcriture rnetonyrnique est dans 
les livres pour enfants largernent exploit6 (vous faites le tour de la ville, 
tantBt a travers un soulier, une pomrne, tout I'univers se rarnkne soit a un 
objet, et rn@rne a des parties de cet objet). 

Ce procede du "rnetonyrnique visuel" serait interessant a developper tant 
avec I'enfant qu'avec I'adolescent par des expirriences d'ecriture ou il 
paurrait joinbic !'image ct le mot. 

Apprendre a dC/construire tous ces systernes du langage de la fiction pour 
en re/construire d'autres, ne serait-ce pas le debut pour des ecrivants- 
producteurs de lecture de devenir dans notre realite quebircoise, des lecte~irs 
producteurs d'e'critrtre? C'est a partir d'expkriences de lecture de toutes 
sortes que des auteurs se mettent a ecrire; demandez a Vignault d'ou 
viennent ces perrniers contes, si ce n'est des rircits oraux de son pere; et a 
Michel Trernblay, pour qui la television lui a fait dkcouvrir par les Plouffe, 
I'apparente rnagie d'&tre un ecrivain. Et les autres, vos kltves, que feront-ils 
de toutes ces fictions qu'ils voient, qu'ils lisent? I1 me faut souligner ici, 
l'experience responsable d'un forrnateur de rnaitres a I'Universiti. de 
Montreal qui dtveloppa chez les enseignantes du primaire, a partir de 
pratiques de recits a raconter aux enfants, 1'idt.e de fabriquer des livres 



(entre nous, y a-t-il d e  meilleurs conteurs que les professeurs? 11s racontent 
la journke longue, souvent avec les rkcits des autres, j'en conviens, mais i 
racontent . . .). 

Notre position depuis une pratique d'enseignement de dix ans a de 
adolescents de  14 a 17 ans, suivie d'une rkflexion theorique accompagnk 
d'interventions pkdagogiques auprks des maitres depuis plus de trois an5 
nous a conduite a dCcrire, selon les mots m@mes de  Barthes, cett 
dialectique assumke de lecture/ecriture qui n'est rien d'autre que d 
favoriser chez le lecteur la prise en charge du livre qu'il lit. J 'emprunte ic 
les propos m@me d e  Barthes, echangks lors d 'un colloque a Cerisy ou  il 
avait tous les praticiens de  la littkrature: 

A supposer qu 'on admettre une espCce de  politique culturelle au niveau 
de  I'education, le problkme a mon avis serait de  transformer les lecteurs 
potentiels que sont les enfants ou les adolescents en producteurs du  texte 
et non pas en rkcepteurs d 'un texte. Tenter une sorte d e  re-elaboration 
trks profonde des idkes, des pratiques du  texte, de  I'kcriture de facon 
que lire soit vraiment en quelque sorte Ccrire et qu 'on puisse au fond 
amener les adolescents a une espCce de pratique de  I'kcriture, une 
pratique du signifiant, une pratique symbolique, si vous voulez, qui soit 
un veritable travail. 

I1 ne faudrait cependant pas confondre nos positions avec les deu 
pratiques suivantes: la pratique d'une grammaire du  rkcit enseignke a1 
detriment de  la lecture et la pratique d'un enseignement idkologique. L'on 
eu une lecture idkologique qui pendant longtemps, ktait constamment 6 1, 
recherche du bon style et tout son appareil (de phrases savamment tournkes 
de tournures d'une elegance souveraine, de  figures kmouvants, d 
paragraphes contenant de pknetrantes rkflexions introspectives). Nou 
croyons que ces types de lecture appartiennent davantage a des niveau 
seconds de lecture (que ce soit le niveau de  la lecture des signifie 
idkologiques ou celle d 'un "certain" niveau d 'une "certaine" rhktorique d 
I'exemple). 

La prise en charge des trois opkrateurs de  lecture: auteurs, texte, lecteur i 

servi a illustrer nos conceptions touchant I'acfe de lire. Et je cite a nouveal 
Barthes, qui, dans TIIPorie du Iexfe presente le livre comme unl 
productivitt.. 

Le texte est une productivite. Cela ne  veut pas dire qu'il est le produit 
d 'un travail (tcl que pouvaient I'exiger la technique de la narration et la 
maitrise du style), mais le theitre m0me d'une production oil sc 
rcjoigncnt le producteur du  texte et son lecteur (. . .). LC texte survicnt, 
dks que, par exemple, le scripteur et/ou le lecteur se metient a jouer avec 



le signifiant, soit (s'il s'agit de I'auteur) en produisant sans cesse des 
"jeux de mots", soit (s'agit du lecteur) en inventant des sens ludiques, 
mCme si I'auteur du texte ne les avait pas prevus, et mCme s'il Ctait 
historiquement impossible de les prkvoir: le signifiant appartient a tout 
le monde; c'est le texte qui, en veritk, travaille inlassablement, ni 
I'artiste ou le consommateur. 1 

Et ce sont la, I'essentiel de nos positions qui sont de provoquer chez 
I'enfant comme chez l'adolescent une lecture qui soit autre chose que lire 
d'un couvert a l'autre, une fiction dont on ne peut re/parler dont on tente 
parfois timidement de rkcupkrer certains modilles de phrases pour les 
inscrire dans les textes scolaires. Et nous avons voulu dknoncer la rupture 
existante qui fait, qu'il y a des "histoires" a l'ecole, des "histoires" a la 
tabagie, des "histoires" dans les librairies, des "histoires" au cinCma. 
Notre approche du livre se veut davantage une approche de dkmystificaton 
de la fiction kcrite, car il y aura toujours des livres, des auteurs, des lecteurs 
peu importe le lieu de lecture. 

I1 y aura toujours cette praxis inerte que nous avons dtcrite au dkbut. 
Nous tentons de la remplacer par cette pratique expkriencielle du livre ou la 
lecture constructrice sera constamment a redkfinir pour permettre a 
1'Ccriture de constamment s'kcrire. 

I1 ne faudrait pas empzcher route une generation de se crker ses propres 
lieux de fiction ou de rtalitks. Demandez-le aux futurs personnages qui 
habiteront les livres de lecture de vos enfants. S'il faut troquer les petits 
filles trop sages pour la femme bionique, sans jamais changer la trame 
narrative de nos rkcits, ils sont bien loin les jours ou l'on parlera d'une 
Pcriture qui s'incrira dans la marge d'une nouvelle lecture. 

NOTES 

IRoiand Barthes, ""rroducrivire", dans Tiieorie dl/ Te.1-re, Encyciopedia 
Universalis, p. 1015. 

Ckcile DlrDk, oof [lie Dep~rtttietii o/' Lirernrjj Studies, Univrrsire de Ql/Phec d 
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