
Ginette Anfousse et le jeu intertextuel 

Danielle Thaler 

Summary: Usirzg Riffaterre ' s  interpretation of the concept of interte.utuality, D. 
Thaler analyses how Ginette Alnphousse in her diptych, Fabien I et II: un loup 
pour Roselune nuit au pays des malices, has cleverly parodied two classics for 
children, Le Petit Prince and Alice in Wonderland. She also asks questions 
about young readers's perceptions of cultural arzd literary intertexts. 

Ginette Anfousse, tcrivaine qutbtcoise pour la jeunesse, publie aux editions 
Lemtac, en 1982, deux albums pour les jeunes, dont elle signe les textes et les 
dessins. Ce diptyque, qui a pour htros le m&me personnage, un adolescent 
nommt Fabien, affiche rtsolument ses intentions dgs l'avertissement au lecteur 
(le m&me dans les deux albums: Fabien I: urz loup pour Rose et Fabierz 2: une 
nuit au pays des malices): 

Le lecteur trouvera dans ce ricit des ressemblances avec des personnages et des situations dej5 
connus. 

Ce n'est pas un hasard, l'auteur l'aura voulu ainsi. L'intertextualitt est donc 
au coeur du projet d'tcriture. L'auteur invite son lecteur B &tre attentif aux 
citations, aux allusions qui parskment son texte comme autant de traces et 
d'indices d'un ou de plusieurs autres textes. 

Elle nous propose dans son premier album une imitation parfois bouffonne 
du Petit Prince de Saint-Exuptry, et, dans le second, une parodie des aventures 
d'Alice auxpays des nzerveilles. Elle se situe ainsi dans une tradition qui remonte 
aux origines de la litttrature de jeunesse. On connait la posttritt litttraire du 
Robinson Crusoe' de Daniel De Foe dont Johann Rudolf Wyss, Jules Verne et 
Michel Tournier se sont fait des tpigones. Plus prks de nous, Leon Garfield, un 
des tcrivains anglais pour la jeunesse parmi les plus populaires, s'est spCcialisC 
dans la rttcriture des grandes oeuvres du patrimoine litttraire: son roman Jack 
Holborn prend pour modkle L'Ile au tre'sor de Robert-Louis Stevenson; dans 
~ ' ~ r z i ~ m e  de L'Ar~zy Forster, Scott O'Dell multiplie les allusions B Moby Dick 
dont son htros est un fervent lecteur. L'aventure litttraire dans laquelle se lance 
Ginette Anfousse n'est donc pas une entreprise isolCe. 

Lerapprochement entre litttrature de jeunesse et intertextualitt n'en restepas 
moins pour autant paradoxalement curieux. En effet, la litttrature de jeunesse se 
pense d'abord en termes de reception. L'oeuvre s'adresse Bun public dCfini qui 
peut d'ailleurs varier d'une collection B l'autre puisqu'on se prtoccupe fort 
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aujourd'hui des tranches d'fige. Les tditeurs se soucient prioritairement de la 
lisibilitt de cette oeuvre et les tranches d'fige correspondent plus ou moins B des 
Ctzipes de!acoiisoiictioii de lapersoiiiialid be I'eiifantmais aussi de sa formation 
de lecteur. Et, plut6t que de parler d'une sptcificitt de la litttrature de jeunesse, 
il vaudrait mieux parler de la sptcificitt de son lecteur. Or, ce que nous savons 
de la lecture des enfants et des jeunes adolescents montre qu'ils sont bien peu 
armts pour proctder Bune lecture intertextuelle. Nous rtsumerons ceci de f a ~ o n  
succincte en juxtaposant les deux citations suivantes. La premikre est de 
Riffaterre qui qualifie I'intertextualitt de "phtnomkne qui oriente la lecture du 
texte, qui en gouverne tventuellement l'interprttation, et qui est le contraire de 
la lecture linkaire".' 

La seconde est dYAnnette Btguin, sptcialiste de litttrature de jeunesse: "La 
poursuite lintaire du sens est la premikre ttape dans le plaisir de la lect~re".~ 

Ainsi, le jeune lecteur serait incapable de reptrer les indices et de dtchiffrer 
les traces qui permettraient de recomposer la "mosaYque" des textes qui gtnkrent 
celui qu'il a sous les yeux. 

Cela signifie-t-il que toute oeuvre tcrite pour de jeunes lecteurs devrait 
renoncer B l'intertextualitt, autant dire B la litttrature elle-m&me? ~ t r ange  
paradoxe qui souligne I'irrtmtdiable dtsaccord entre le projet d'un tcrivain et 
les conditions de lartception de son oeuvre auprbs du public auquel il la destine. 
I1 ne semble gukre y avoir de position plus inconfortable pour un tcrivain que 
celle-1Bpuisque I'oeuvre se voit ainsi nite dans ses fondements et son originalitt. 

On s'interrogera cependant sur l'accessibilitt de l'intertexte dans les deux 
albums de Ginette Anfousse. On remarquera que les oeuvres imittes ou 
parodites cittes plus haut sont toutes ce qu'il est convenu d'appeler des grands 
classiques de la littgrature de jeunesse. I1 faut croire qu'elles seules, puisqu'elles 
sont suppostes avoir t t t  lues par les plus grand nombre et donc constituer un 
premier fonds de culture chez le jeune lecteur, mtritent de gCntrer d'autres 
textes. 

Le Petit Prince a ttt publit pour la premikre fois 5 New York en 1943 avant 
d'&tre tditt  en France par Gallimard en 1945. Ceci en fait dtjB un livre 
particulier. I1 neparaitpas dans une collection destinte aux enfants mais, en plus, 
il voit le jour dans un pays oii il avait fort peu de chances de trouver les lecteurs 
que son auteur semble rtclamer pour lui dans sa dtdicace. On rappellera 
brikvement I'exposition de ce petit roman cklkbre: le narrateur, B la suite d'une 
panne d'avion, se voit contraint d'atterrir dans le desert; c'est 18 qu'un matin, lui 
apparait un petit gargon qui lui rtvtlera venir d'une autre plankte. La suite du 
rtcit consiste surtout en un dialogue oii le narrateur tcoute son petit prince lui 
raconter son voyage et sa dtcouverte du monde. 

Entre le rtcit de Saint-Exuptry et celui de Ginette Anfousse, il existe une 
tvidente homologie de structure. L'odysste de Fabien suit d'assez prks celle du 
petit prince. Mais deux difftrences majeures s'imposent. Ginette Anfousse 
rtduit considtrablement le r61e du narrateur qui doit dks lors se contenter des 
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marges du rtcit: le prologue et l'tpilogue. Ensuite le voyage dans l'espace se 
transforme en exploration d'un monde plus familier aux jeunes Qutbtcois. I1 ne 
s'agii pas :B d'iiile siiilijle adaijiaiioii. Cetie formile hi pernet dltgia:igner au 
passage un homme politique, de se moquer de certaines tendances artistiques. 
On remarquera que les dessins, dtveloppant une sorte de discours parallble au 
texte, contribuent beaucoup ii leur identification. 

Fabien reqoit la visite inopinte d'un raton-laveur qui se plaint d'etre tout 
blanc et lui demande de parcourir le monde ii la recherche du "loup" qui lui 
conviendrait. Certes, ii l'exemple du petit prince qui, sautant de planbte en 
planbte, dCcouvre un monde d'adultes peu strieux, souvent absurdes, parfois 
farfelus, compost d'un roi sans royaume, d'un vaniteux privt d'admirateur, 
d'un financier qui croit posstder les ttoiles parce qu'il en fait le dtcompte tous 
les soirs, Fabien va au devant des hommes que leurs passions emprisonnent. 
Mais le monde est plus qu' absurde, il est mauvais. Pour le renard du Petit Prince, 
les hommes n'ttaieni que des chasseurs. Pour l'ours d'Un loup pour Rose, ils 
sont devenus de dangereux prtdateurs, une espbce nuisible dont seuls les loups 
ont rtussi ii se tenir ii l'tcart. Aussi notre htros retourne-t-il s'enfermer sur sa 
montagne qu'il ne quittera plus, puisque dans le second volet de ses aventures, 
c'est l'aventure qui vient lui rendre visite. Dans le Petit Prince, l'exil Ctait 
accidentel. I1 devient volontaire dans le premier album d' Anfousse. C'est une 
fuite. 

La cl6ture du rtcit mtrite aussi que l'on s'attarde sur les divergences entre les 
deux rtcits. Celui de Saint-Exuptry s'achevait sur un doute, sur une incertitude 
que le narrateur ne levait jarnais, le roman se refermant meme sur une note 
larmoyante. Le petit prince avait-il rejoint sa planbte? C'est une incertitude, cet 
inachkvement que ne semble pas supporter Ginette Anfousse. Saint-Exuptry 
demandait qu'on lui envoie des nouvelles de son petit prince si on le rencontrait. 
Eh bien, elle leprend au mot. Elle rttcrit l'histoire mais, cette fois, plus de doute, 
le hQos est bien rentrt chez lui et sa "Rose" est vivante. Volontt de parachever 
une histoire en gommant ce qu'elle pouvait laisser d'instcurisant pour un jeune 
lecteur, volontt de mener l'aventure jusqu'ii son terme heureux, ce qui implique 
non de supprimer toute allusion ii la mort mais de dtplacer cette mort. 

En 1865, Lewis Carroll publiait chez Macmillan ce qui allait devenir un des 
grands classiques de la litttrature pour la jeunesse: Alice's Adventures in 
Wonderland. La genbse de cette oeuvre est bien connue. Ce fut d'abord une 
histoire racontte avant d'etre un texte, et un texte destint ii un lecteur priviltgit, 
la petite Alice Liddell, avant de trouver un public plus large. Ce qui n'a en soi 
rien d'exceptionnel. Le Te'le'maque de Ftnelon fut lui aussi tcrit pour le plaisir 
et l'tducation d'un seul et unique lecteur: le duc de Bourgogne, petit-fils de 
Louis XIV. La comtesse de Stgur finit par rtdiger, puis parpublier, les histoires 
qu'elle avait pris l'habitude de raconter ii ses petits-enfants. On retrouve donc 
avec Lewis Carroll une des tendances les plus heureuses de la 1ittCrature 
enfantine, bien Cloignte de la production massive contemporaine oh lapolitique 
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de l'tdition tend trop souvent B Ctouffer l'auteur. L'oeuvre de Lewis Carroll 
n'est pas une oeuvre facile. Le merveilleux s'y dtveloppe B pariir de jeux de 
1,- laugage en se fondant sur iine soiide logiqiie. C'esi cetie oeuvre qiie le second 

album de Ginette Anfousse va parodier et subvertir. Mais la parodie est ici une 
forme de mimttisme car I'oeuvre de Lewis Carroll fonctionnait dtjB sur le mode 
parodique. Ginette Anfousse joue avec le texte de Lewis Carroll B la manibre de 
Lewis Carroll. Le rtcit est rtinvesti, dttournC, fragmentC, disloqut dans une 
profusion de jeux de mots et d'allusions. 

Une nuit au pays des malices raconte la brutale intrusion dans I'univers de 
Fabien de quatre personnages Venus des ttoiles (allusion au rtcit de Saint- 
Exuptry): deux jumelles, Alice et Aline, un chapelier loufoque et un libvre qui 
ne I'est pas moins, par ailleurs affublt du titre cocasse de "Sa majestt goudda". 
Se succkdent alors une strie de situations absurdes et farfelues qui donnent B 
Ginette Anfousse autant d'occasions de rivaliser avec Lewis Carroll. 

Le titre du second album Urte nuit aux pays des ntalices tvoque dtjB 
irrtsistiblement le pays des merveilles mais on nepourra s'empecherde lire le nom 
dYAlice dans "malices7'. Ce "m" superflu, supprimons-le, nous obtenons un 
nouveau titre: "Une nuit au pays des Alices" dont le pluriel annonce 1'arrivCe de 
jumelles "si parfaitement conformes" (p.5): Aline et Alice. I1 y aurait donc deux 
Alice car il s'agit bien sfir du mCme personnage mais dCdoublC, qui s'incarne en 
deux Ctres qui portent des prtnoms diffkrents mais agissent et parlent d'une seule 
voix. Le narrateur les distingue rarement l'une de I'autre. On savait que le corps 
d'Alice pouvait grandir et rapetisser, le voila qui se multiplie. Quel est le sens de 
ce dtdoublement? Lewis Carroll a donnt B Alice une double existence litttraire en 
faisant d'elle une htroinededeux aventures distinctes dans deux rCcits indkpendants. 
I1 y a 1' Alice du pays des merveilles et 1' Alice de De l'nutre cbte'du miroir. Ce sont 
donc ces deux personnages qui sont convoquts pour partager la mCme aventure 
dans un textequi multiplierales emprunts etles allusions aux deuxrtcits decarroll. 
Leur r61e reste curieusement marginal. Elles sont Cclipstes par les deux autres 
habitants du pays des malices, notarnrnent par le chapelier, veritable maitre de 
ctrtmonie par qui tout semble devoir passer. I1 faut croire que le nom d'Alice se 
suffit B lui-mCme, qu'il est assez charge pour n'avoir pas besoin de se nourrir dans 
le substrat d'un nouveau rtcit. L'Alice du pays des malices est un personnage 
pratiquement vide mais qui assume totalement sa condition "d'htroine 
intertextuelle". C'est peut-Ctre 18 une des rbgles du jeu: tviter d7Cpaissir le 
personnage si on veut que le nom fonctionne pleinement comme citation. 

Une autre lecture du titre est Cgalement possible, qui ne contredit pas la 
premibre, possible B condition de pratiquer un des proctdts favoris de Lewis 
Carroll: le mot-valise. On ne rtsistera pas B l'envie de proposer le suivant: malle 
+ Alice = Malice. Les jumelles ne se dtplacent-elles pas dans une boite, 
transportant leur pays des merveilles et leurs chapeaux B malice avec elles? Car, 
ultime perversion de I'auteur, Alice s'est dtfinitivement installte de l'autre c6tC 
de miroir. Quoi de moins surprenant puisqu'eile n'a d'existence que dans les 
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paysages litttraires que Carroll a fa~onnts pour elle. 
Ginette Anfousse, dans chacun des ses albums, va jusqu'i mimer I'oeuvre 

qii'elle rttcrit. Uii loripppolir Rose adopte le to: i j l ~ s  strizux du Petit Priizce et 
exprime bien une philosophie, d'ailleurs fortement teintte d'amertume dans 
certains chapitres, qui ttait dtjB celle de Saint-Exuptry, mais temptrte par des 
episodes oh la caricature, dr6le et farfelue, du monde des adultes l'emporte. 
Dans Utre nuit au pays des tnalices, en digne Cmule de Lewis Carroll, Ginette 
Anfousse dtveloppe ce cBtt absurde et farfelu et prend dtlibtrtment Alice nu 
pays des men~eilles et De l'autre c8te' du nziroir pour cible. C'est B notre avis 
dans ce second album qu'elle est allte le plus loin dans la parodie. 

11 convient alors de distinguer deux niveaux d'intertextualitt car un projet de 
rttcriture ne saurait se rtsumer h quelques allusions, m&me bien choisies et 
particulikrement Cvocatrices. Un tel projet ne peut se rtduire B une collection de 
motifs. Le travail de prttcriture se fait en profondeur et s'appuie sur les indices 
de surface, parfaitement identifiables. Ainsi, l'apparition d'un chapelier, d'un 
libvre presst, le nom d'Alice, la chute dans un puits Cvoquent intvitablement 
Alice au pays des irzetveilles mais ne sauraient suffire B faire dJUne nuit nu pays 
des malices une parodie. Dans Un loup pour Rose, un raton-laveur qui insiste 
pour se faire appeler "Ma Rose", un pin "qu'il fallait tailler hiver comme ttt" 
(allusion plus discrbte, aux pousses de baobabs que le petit prince s'astreint B 
arracher rtgulikrement), un globe en verre ... restent des clins d'oeils appuyts 
qui permettent de reconnaitre l'oeuvre de Saint-Exuptry mais tous ces indices 
intertextuels demeurent de simples allusions et ne nous autorisentpas Bvoir dans 
ce premier album une oeuvre tcrite sur le modkle du Petit Prince. 

Toutes ces allusions qui saupoudrent les textes des deux albums de Ginette 
Anfousse ont d'abord pour fonction d'attirer I'attention du lecteur sur ce qui ne 
serait pas ntcessairement Cvident. Elles reprtsentent des sortes de signaux 
disstmints dans le rtcit qui balisent les pistes oii I'on pousse le IecteurAalecture 
B s'engouffrer. 

Car, il est bien evident que le lecteur n'apas le choix. On I'invite B dtchiffrer 
les intentions de I'auteur. I1 n'est pas libre de ses rapprochements. On le guide, 
ou plut6t on I'accule B une identification. C'est Riffaterre qui parlait 
d'intertextualitt altatoire et d'intertextualit6 obligatoire, dtfinissant la seconde 
de la faqon suivante: 

I1 s'agit d'une intertextualit6 que le lecteur ne peut pas ne pas percevoir parce que l'intertexte laisse 
dans le texte une trace indtltbile, une constante qui joue le rBle d'un imptratif de lectureet gouveme 
le dtchiffrement du message dans ce qu'il a de litttri~ire.~ 

Riffaterre poursuit en soulignant que cette trace prend "toujours la forme 
d'une aberration". Nous avons dans le texte une anomalie particulibrement 
signifiante, et qui se dtnonce comme telle, un passage bref qui n'a, hproprement 
parler rien B faire dans le rtcit, sorte de corps ttranger qui, tveillant I'attention 
du lecteur par son incongmitt, dtsigne I'intertexte: 
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Et, si je vous appelais Rose, vous qui Stes si blanche? marmonna Fabien, perdu dans ses pensies, 
songeant j. une histoire qu'il avait lue quelque part ... Puis, emport6 par sa riflexion, Fabien 
murmura: " ... et nous ne sommes pas dans le d6sert, je ne suis pas en panne, et surtout, ne me 
demandez pas de vous dessiner un mouton!" (Chapitre 1, p.8) 

L'illogisme de la premibre phrase (vous hes blanche donc je vous appellerai 
Rose) est bientBt renforct par l'expression d'une penste totalement aberrante. 
Rien ne la justifie dans le contexte mais c'est bien parce que rien ne la justifie 
qu'elle se dtmarque. Or, cette penste constitue une allusion directe et claire ii 
la situation du narrateur du Petit Prince. I1 ne s'agit plus d'un motif comme le 
puits par exemple, qui s'intbgre facilement dans la narration et qu'un lecteur 
ignorant ou inattentif pourrait, aprhs tout, fort bien sauter sans que sa 
comprthension de l'histoire n'en soit alttrCe, mais d'une citation ("S'il vous 
plait ... dessine-moi un mouton", Le Petit Prince, p.6) d'apparence incongrue, 
par-dessus laquelle on ne peut gubre passer, l'ignorance nous condamnant B 
l'incomprthension. Le passage, on le devine, peut demeurer tnigmatique si la 
citation n'est pas repCrCe cornrne citation. Car, le message n'a de sens qu'i 
travers l'oeuvre qu'il (nous) dtsigne. 

L'effet est d'ailleurs accentue par le refus d'identification que manifeste 
Fabien, refus qui fonctionne, bien sBr, comme un appel, le narrateur ayant bien 
pris soin de noter que son personnage songeait B une histoire lue. L'appel sera 
rtittrt au chapitre suivant: 

J'ai lu autrefois, dans une histoire merveilleuse, comment quelqu'un avait protCg6 sa rose avec un 
globe de vene ... je suis justement en train d'en dessiner les plans. (Chapitre 2, p.11) 

Remarquons combien l'auteur s'amuse ii mtnager ses effets en ne nommant 
jamais le personnage du petit prince qui se dissimule derribre un "quelqu'un" 
anonyme, elle s'amuse aussi ii faire pratiquement citer, ici comme dans la 
citation prtctdente, par le htros de son histoire, l'oeuvre qu'elle est en train de 
rttcrire. Mais le plus remarquable reste la redistribution des r6les B laquelle elle 
se livre d'une citation B l'autre. Dans la premibre, Fabien se prend (ou refuse de 
se prendre, ce qui, en l'occurrence, revient au meme) pour le narrateur du Petit 
Prince et non pour le petit prince lui-mCme, rBle qu'il s'octroie pourtant dans la 
seconde citation et que le rtcit nous pousse B lui offrir. I1 nous souffle, par la 
m&me occasion, un premier rapprochement, rtellement absurde, entre le petit 
prince et "Ma Rose" le raton-laveur 21 qui il confie, plus explicitement ensuite, 
et d'une faqon plus acceptable pour le lecteur, le r6le de la rose. Reconnaissons 
tout de suite dans cette redistribution des r6les un des proctdts essentiels du 
travail de rttcriture. 

La redistribution des rSles 

On a dtjii montrt un peu plus haut comment Ginette Anfousse cassait certaines 
identifications en proposant d'un Cnonct B l'autre des r6les difftrents pour le 
mCme personnage. Par "r61esn, on dtsignera ici les personnages qui forment 
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"l'intertexte"; ainsi, il y ale r61e d' Alice, le r61e du lapin blanc, le r61e du roi de 
coeur, le r61e de la reine, le r6le du chapelier, etc ..., (Alice au pays des 
xze?veilks). 

Les r6les peuvent Etre interdtpendants les uns des autres. Tout le jeu consiste 
B les redistribuer. Cette redistribution s'effectue tout d'abord d'oeuvre B oeuvre 
(des personnages d'Uize nuit au pays des inalices reprennent les r6les des 
personnages d'Alice nu pays des melveilles) mais aussi au sein de l'histoire 
mEmeracontte par le narrateur de Ginette Anfousse. Le proctdile plus pratiqut, 
du moins dans son second album, consiste 2 confier plusieurs r6les B un seul et 
m&me personnage (ainsi le libvre presst d' Uize rzuit nu pays des r~zalices sera-t- 
il tout B la fois le lapin blanc, le roi de coeur, la reine de coeur ... d'Alice aupays 
des nzeiveilles). I1 peut aussi arriver qu'un mEme personnage assume un seul et 
unique r61e au cours du rtcit, mEme s'il peut avoir un r6le dominant. C'est I& que 
la situation dans laquelle sont places les personnages retrouve toute son 
importance. Mais qu'est-ce qui fait que dans telle situation tel personnage 
assume tel rele? Autrement dit: de quelle manikre Ginette Anfousse prockde-t- 
elle B ces identifications et 2 ces redistributions? 

Il y a tout d'abord le nom. Certains noms suffisent comme riftrents intertextuels 
surtout lorsqu'ils apparaissent parmi d'autres noms aussi charges. Peut-on citer 
ceux &Alice et du chapelier sans songer aussitb B Lewis Carroll? Mais 1'Alice du 
pays des malices est-elle encore 17Alice du pays des merveilles? Son r6le dans le 
rtcitreste assez marginal. Elle ne se difftrencie gubre de sajumelle Aline, B tel point 
que les deux petites filles s'expriment souvent d'une mCme voix. Elle semble aussi 
ttouffte par les deux autres habitants du pays des malices, le volurnineux libvre 
presst et le gigantesque chapelier. On peut pratiquement firmer que le nom 
d'Alice se suffit B lui-m&me, mais c'est probablement un cas limite. 

Le nom peut subir des modifications, mais l'alttration est une autre manike 
d'insister sur l'intertextualitt, fiit-ce de faqon cocasse et irrivtrencieuse. 
L' alttration tvoque par exemple un trait caracttristique du r61e. Ainsi le ligvre 
du pays des malices est-il qualifit de "pressC", qualification qui nous renvoie aux 
prtoccupations du Lapin Blanc de Lewis Carroll; il craignait d'Etre en retard et 
sortait sa montre de son gousset. Le trait est d'ailleurs trks explicite puisque 
I'allusion est dtveloppte sous forme de ptriphrase: "Du dixiknie chapeau, celui 
que tu as encore oublit, fais apparaitre le libvre presst, celui qui n'est jamais B 
l'heure, le libvre en retard et qui remue le nez" (1 1, p. 7), donc trois expressions 
pour dire la mEme chose, sorte de surcharge textuelle qui assume sa fonction de 
trace intertextuelle. 

Les personnages d'Alice au pays de merveilles se rtvblent tgalement par 
leurs tics langagiers. Une phrase, une expression, voire une manie (la duchesse 
a l'habitude de tirer une morale de tout) peut donc servir B identifier le r61e tenu 
par un personnage de Ginette Anfousse. On se souvient de I'expression favorite 
de lareine de coeur: "tranchez-lui la tEte". C'est IBune phrase qui rtsume le r61e. 
La reprendre B son compte, c'est endosser le r61e. Quelle sera l'une des 
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prernibres rtpliques du libvre presst d' Uize izuit nu pays des nzalices lorsqu'il 
sera mis en prtsence de Fabien? "Aprbs ... aprbs nous lui trancherons la t&teW. Le 
libvre press6 est dom awsi !arcine de cozur dont l'obsession n'est pas loin d'6tre 
partagte par le chapelier de Ginette Anfousse qui brandit plusieurs fois le sabre 
afin de trancher la t&te de Fabien, t&te qu'il n'arrgte pas de rtclarner car il ferait 
volontiers office de bourreau. 

Victime potentielle dans Alice aupays des rne~veilles (la reine lui ferait bien 
couper la tste), voilh le chapelier qui se mue en bourreau virtuel. I1 semble lh que 
Ginette Anfousse dtveloppe ce que le personnage pouvait dtjh avoir de cruautt 
sadique chez Lewis Carroll. En effet, h la fin du fameux chapitre intitult "un tht 
chez les fous", ne cherche-t-il pas hintroduire, avec lacomplicitt du libvre de mars, 
le loir dans la thtibre? Les personnages imagints par Anfousse empwntent donc 
des comportements, des attitudes aux personnages de Lewis Carroll. Nous serions 
tentte de prttendre que lh c'est la situation qui fait le r6le. Utze tzuit au pays des 
lizalicesregorge d'allusions Bdivers tltmentsdertcit deLewis Carroll, mais jamais 
un $isode n'est cit& dans son inttgralitt ni dans sa continuitt. Ginette Anfousse 
prockde h une strie de fragmentations (nous avons droit i une stlection de 
morceaux d'tpisodes), de rtductions, d'inversions (I'ordre des episodes est par 
exemple bouleverst) et de transpositions (le m6me tpisode n'est pas vtcu sur le 
mEme mode ni parfois par le rn&me personnage). Voici quelques-uns des tpisodes 
&Alice au pays des met~~eilles dont les lambeaux parsbment Une nuit au pays des 
nzalices: le procbs du valet de coeur, le tht chez les fous, la chute d'Alice dans le 
puits, les changements de taille dYAlice ... Prenons I'exernple du procbs. I1 occupe 
chez Lewis Carroll les deux derniers chapitres. Chez Anfousse, les allusions B ce 
procbs vont se rtpartir dans tout I'alburn h partir du chapitre 11. On en trouve des 
traces dans les chapitres ID, VII et VIII. Le libvre presst assume aussit6t le r61e du 
roi de coeur qui ttait dtjh chez Lewis Carroll juge et partie, et le chapelier celui du 
greffier. A l'oppost, I'album Un loup pourRose ne se livre B aucune dislocation de 
ce type. Cornme nous l'avons dtjhmentionnt, Ginette Anfousse y suit d'assezprbs 
la construction de son modble. 

Degr6 et niveaux d'intertextualit6 

La part du lecteur reste prtpondtrante dans la perception des faits intertextuels. 
Tout dtpend, en effet, de sa culture et de son attention. Mais il y a aussi dans les 
textes des faits intertextuels dont le pouvoir de sollicitation de la mtmoire du 
lecteur est plus important que d'autres. On trouvera dans les albums de Ginette 
Anfousse des clins d'oeils plus appuyts. A cStt des niveaux d'intertextualitt 
difftrents, il existe aussi des degrts d'intertextualitt. 

Ainsi, un certain nombre de ces faits peuvent nous tchapper totalement sans 
que cela n'affecte d'ailleurs notre comprthension de I'histoire, ce qui, dans le 
contexte de la litttrature de jeunesse qui est celui oh nous nous plaqons, reste 
fondamental. Puisque rien ne doit, a priori, venir entraver la lecture, 
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A l'oppost, dans le second album de Ginette Anfousse, rien ne nous autorise 
iproctder aux mi3mes associations: le nom du raton-laveur (]'animal n'apparait 
jamais dans l'histoire mCme si son nom est citt plusiems fois) n'tvoque plus !a 
fleur du petit Prince parce que le contexte ne le permet plus. Fait significatif 
d'ailleurs, Rose a perdu son adjectif possessif, cet appendice qui sollicitait la 
mtmoire du lecteur. "Rose" est devenu ce qu'il n'aurait jamais cessi d'Ctre si ne 
s'ttait pas tissi ce faisceau d'indices qui crkait l'intertextualitt, un nom parmi 
d'autres. I1 lui aura suffi de glisser dans un autre ricit pour perdre l'essentiel de 
son tpaisseur. A vrai dire, il serait plus judicieux d'affirmer que le signe a changt 
de rkfkrent textuel. Le nom de "Rose", dans le second album, n'hoque plus 
dtsormais que le raton-laveur blanc du premier. 

Dezcxi2me exemple: le puits et la chute d'Alice 

Le motif du puits est un exemple particulikrement intiressant parce qu'il va 
confirmer le fait qu'un motif dtpendd'abord du traitement intertextuel qu'on lui 
fait subir (c'est-5-dire qu'en lui-mCme, de ce point de vue, il ne signifie 
pratiquement rien) et que, par consequent les relations qu'il va tisser avec un 
autre texte sont uniques et transfirables. 

Le motif du puits apparait pour la prernikre fois dans le prologue de chacun 
des deux albums. Voici les deux extraits du premier: 

A mi-chemin, des pancartes insolites s'affichaient: "Gare aux puits!" Je m'approchai de I'une 
d'elles, j'examinai les alentours et je ddcouvris un trou de quelque dix rnktres de profondeur dans 
lequel il n'y avait aucune trace d'eau. Je me dis qu'il aurait rnieux valu inscrire sur les pancartes 
"Gare aux trous!" que "Gare aux puits!" 

et quelques lignes plus loin: 

Qu'il avait ammd son nuage mauve par une pure commoditd, apr6s de nombreuses tentatives pour 
trouver de I'eau fraiche, en creusant des dizaines de puits aussi stdriles les uns que les autres. 

Ce sont pratiquement mot pour mot les mCmes extraits dans le prologue du 
second album. Les deuxprologues se ressernblent tellement qu'ils seraient, avec 
peu de modifications, transfkrables d'un album i l'autre. Dans ces deux 
passages, on relbvera I'affirmation curieuse qui fait d'un "trou" un "puits 
sttrile", affirmation ob I'on assiste i un renversement de la dtfinition (qui est 
bien dans lamanikre de Lewis Carroll). Encore nous faut-il reconnaitre que cette 
dernikre observation ne s'est irnposte qu'i  la lecture du second album alors que 
nous savions dijh qu'Urie nuit au pays des malices parodiait les aventures 
d'Alice aupnys des ~neweilles et De l'autre cat6 du miroil-. Cela signifierait que 
le contexte dans lequel une citation appardt et la connaissance que nous avons 
dijh de l'oeuvre orientent singulibrement la lecture. Tout ceci tient tvidemment 
au fait que nous avons affaire Bdeux manifestations d'intertextualitd particulibres 
oh une oeuvre se donne h lire i travers une autre et une seule. Ce n7est pas un cas 
spicifique B la littirature de jeunesse. Notre lecture ne manque pas d'Ctre 
sollicitee p x  dd'auh-es allusions (ainsi or? verrait bien dans le "cultiver son 
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potager" du prologue un clin d'oeil irrtvtrencieux au Caizdide de Voltaire) mais 
ces allusions sont pour ainsi dire ttoufftes parlertseau des faits intertextuels qui 
inlassablement nous rambnent B Saint-Exuptry ou 5 Carroll selon qu'il s'agisse 
du premier ou du second album. 

On connait l'tpisode de la chute dans un puits qui inaugure les aventures 
d'Alice au pays des merveilles. L'tpisode est d'ailleurs si ctlbbre qu'on 
envisage ma1 une parodie de l'oeuvre de Carroll qui n'y ferait pas rtftrence. 
Cette ctltbritt facilite l'identification (elle est donc un des gages les plus siirs 
d'intertextualitt) mais autorise en mCme temps tous les dttournements. Plus 
l'histoire est connue, plus on peut se permettre, sans nuire B sa reconnaissance, 
de la malmener. Et Ginette Anfousse ne s'en prive pas. 

Dans l'tdition Garnier-Flammarion, la chute d'Alice occupe deux pages 
tandis que la m&me tpisode dans Une rzuit au pays des malices tient en une 
dizaine de dimensions m&mes de l'album, s'accompagne d'unefraginentation 
de l'tpisode. En effet, nous avons droit ?t deux chutes bien distinctes (celle de 
Fabien au chapitre III et celle de tous les protagonistes de l'histoire au chapitre 
VII) mais qui, toutes deux, renvoient B l'unique chute d'Alice, B des moments 
difftrents de cette m&me chute car, chez Anfousse, aucune des deux chutes n'est 
inttgralement racontte. Cependant, l'auteur n'est pas allte jusqu'8 intervertir 
les moments. La premikre chute reprend le dtbut du texte de Carroll et "Comrne 
dans un r&ve, Fabien eu l'impression de tomber au ralenti ..." (III, p. 14) tvoque 
intvitablement "la chute d' Alice ttait trbs lente ..." (Carroll, G.F., p. 96). MCme 
paralltlisme entre la seconde chute et les dernikres lignes de l'tpisode chez 
Carroll: "Celui-ci [le roi goudda] vint s'tcraser grossibrement sur la paille 
moelleuse que les marmottes avaient amasste" (Anfousse, W, p. 3 1) et "quand 
soudain, patatras! elle s'affala sur un tas de branchages et de feuilles mortes, et 
sa chute prit fin" (Carroll, G.F., p. 98). Cette fragmentation doublte d'une 
redistribution du texte de Carroll 6te toute durte 8 la chute d' Alice. If faut croire 
qu'il s'agit d'une des vicissitudes de ce type de travail intertextuel qui impose 
un choix: la citation ne peut Ctre que fragmentaire mais les fragments suffisent 
8 dtsigner le texte citt. En somme le but est atteint. 

La redistribution des fragments d5un episode ne peut s'accomplir sans 
s'attaquer B la structure de l'oeuvre. I1 y va tout 5 la fois de la place et de la 
signification des dpisodes ainsi constituts. Fabien n'tprouve aucune des angoisses 
d7Alice dont lachute s'apparente Bune nouvelle naissance, c'est-8-dire naissance 
8 un nouveau monde. Rien de tel chez Anfousse. Le puits reste un univers dont 
la familiaritt apaise mCme Fabien. 11 se sent chez lui, B l'abri. Les autres s'en 
rendent si bien compte qu'ils le font remonter. I1 faut comprendre cette remontte 
comme une chute, mais inverste (lointain tcho des Antipodistes d'Alice, "ces 
gens qui marchent la tCte en bas7', p. 97) puisque Fabien retombe sous la coupe 
des &tres Venus de Vtnus et qui rbgnent au pays des malices. 

Cette premibre chute est aussi l'occasion pour Anfousse de combiner les 
thkmes des deux rtcits de Carroll: le puits (a!lusion 2 Alice au pays des 
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meweilles) s'ouvre en effet sous une case noire d'un damier qui tvoque le jeu 
d'tchec dont chaque case sera d'ailleurs un paysage (De l'nutre cdte'du miroir). 
Ginette Anfousse a l'art de nous faire tomber d'une oeuvre dans une autre! 

I1 est enfin un dernier proctdt qui mtrite toute notre attention parce qu'il est 
dtlicat B reptrer: c'est la transposition. I1 nous semble impossible d'tvoquer la 
chute d'Alice de Carroll sans dire un mot de l'arrivte des jumelles dYAnfousse, 
Aline et Alice, dans le monde de Fabien. C'est une vtritable parodie de chute 
puisque les jumelles qui tombent des ttoiles, voyagent 2 bord d'une boite 
parachutte d'un avion. Le nom d'Alice nous sert ici de fil conducteur. On 
retrouve de cettefa~on notre chute inaugurale, celleparqui commence I'aventure 
au pays des merveilles/malices. 

On voit ainsi comment Ginette Anfousse rttcrit un tpisode connu en jouant 
tout B la fois avec les citations et les thkmes. Les proctdts dtgagts (reduction, 
fragmentation, redistribution, inversion, transposition) representent les principaux 
moyens utilists dans la rCtcriture des deux contes. 

Le projet de Ginette Anfousse de rttcriture du Petit Prince et des aventures 
d' Alice ne se rtsumepas donc pas Bune collection d'allusions et de citations plus 
ou moins reptrables. L'auteur opkre un vtritable travail de rttcriture qui va 
jusqu72 mimer l'oeuvre B rttcrire. Ce mimttisme peut la conduire 2 disloquer 
totalement celle-ci, mais cette dislocation s'impose comme une des expressions 
les plus profondes d'intertextualitt lorsqu'elle s'accomplit dans I'esprit mEme 
de l'oeuvre parodite. 

L'analyse qui vient d'Etre proposte reste, bien entendu, limitte. Les traces de 
l'intertexte dans les deux albums sont plus nombreuses. Nous n'en avons 
sollicitt que quelques-unes. Mais celles-ci suffisent pour aborder le problkme 
que nous nous sommes post: lalecture des jeunes est-elle totalement hermttique 
2 l'intertextualitt? 

Une lecture intertextuelle implique que soient remplies au moins les deux 
conditions suivantes: elle exige du lecteur une certaine culture (qui varie, bien 
sOr, d'un individu B l'autre) et la pratique d'une demarche critique qui repose sur 
une capacitt 2 prendre du recul par rapport au texte. 

On peut penser que n'importe quel lecteur (qui a dCpassC le stade du 
dtchiffrage pour consacrer I'essentiel de son activitt de lecture B la construction 
du sens, ce qui demande dtjh une certaine maturitt de la lecture que les enfants 
B qui 170n destine gCntralement les albums n'ont pas toujours atteinte) est en 
mesure de proctder B des associations provoqutes par des souvenirs de lecture. 
Comme le souligne Riffaterre, tout depend du lecteur et si l'intertextualitt se 
rtduisait 2 cela, il n'y aurait gukre lieu de s7en prtoccuper (si ce n'est dans le 
cadre d'une thtorie de la rtception). 

L'enfant-lecteur et l'adolescent-lecteur sont d'abord attires par l'histoire et 
les personnages qui leur permettent de "vivre des aventures par pro~uration".~ 
Ce mode de lecture repose essentiellement sur l'identification. Notons que les 
deux albums de Ginctte Anfo~sse, h !'exception de quelques rares passages 
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incongrus, les deux histoires peuvent se lire sans le secours de Saint-Exuptry ni 
celui de Lewis Carroll. Une lecture lintaire reste parfaitement suffisante; il ne 
lui manquera que d'acctder B cette tpaisseur de sens sans laquelle il n'y a pas 
de litttrature possible. 

Roland Barthes proposait de distinguer deux niveaux de lecture: la lecture de 
plaisir et la lecture de jouissance. Lapremibre va droit B l'essentiel du rtcit, elle ne 
s'arrEte pas et saute notarnrnent les passages descriptifs, emportte dans un tlan qui 
doit la mener au terme de l'aventure; la seconde, au contraire, colle au texte, ne lui 
laisse aucun rtpit, cherche Blui faire rendre tout cequ'il peutrendre en s'appliquant 
h faire jouer les multiples niveaux de signification. Barthes reconnaissait que peu 
de lecteurs parvenaient B cette jouissance. On ne s'6tonnera pas de signaler que les 
jeunes lecteurs en sont donc bien incapables et, comme la prise en compte de 
I'intertexte relbve davantage de la deuxibme lecture que de la prernibre, voilh 
Ginette Anfousse condamnte B nY&tre jamais lue comme elle aurait souhaitt l'&tre, 
du moins par le public auquel elle semble destiner ses deux albums. 

On nuancera ntanmoins, car si l'on voulait totalement tenir compte de la 
complexitt du problbme, il faudrait tvoquer des degrts de lecture intertextuelle 
et classer tous les faits observts ii partir de critbres objectifs fondb sur une 
recherche qui prendrait en compte les difftrents ttapes de I'tvolution de la 
lecturechez l'enfantet l'adolescent. En gros, certaines allusionsparticulibrement 
appuytes pourront Etre dtcrypttes mais l'intertexte demeurera inaccessible. 
D'ailleurs, l'oeuvre de Lewis Carroll est un bon exemple d'intertextualitt 
accessible lorsqu'elle parodie les "nursery rhymes". Mais "2 la vtritt, il faut &tre 
n t  en Angleterre et imbibe de culture anglaise pour goOter cette l~gique".~ I1 
fallait donc que ces "nursery rhymes7' soient bien connues des enfants pour 
qu'ils puissent se mouvoir avec aisance dans cette oeuvre. C'est pourquoi, selon 
Jean-Jacques Mayoux6 qui partage 1Ble point de vue de Franqois Caradec, celle- 
ci ne pouvait que demeurer ttrangbre B un lecteur frangais du XXbme. 

Ginette Anfousse nous permet de rappeler ce qui demeure ii nos yeux le 
paradoxe fondamental de toute oeuvre tcrite pour la jeunesse: pour acctder 
vraiment ii la litttrature, il lui faut tchapper B sa propre condition. C'est en 
renonqant, d'une manibre ou d'une autre, B son public que la litttrature de 
jeunesse peut retrouver sa dimension purement litttraire. En d'autres termes, 
toute oeuvre qui ne se pense qu'en termes de reception est perdue pour la 
litttrature, ce qui semble Etre malheureusement le cas de la grosse majorit6 des 
livres pour la jeunesse. Nombreux sont d'ailleurs les tcrivains et les critiques 
"pour la jeunesse" qui refusent B la litttrature de jeunesse toute sptcificitt pour 
proclamer qu'il y a la litttrature et puis c'est tout. L$ comme dans l'tdition des 
livres pour adultes, il y a une production massive d'ouvrages prtfabriquts et une 
production plus restreinte, d'oeuvres, disons, "litttraires". Michel Tournier 
prttend, avec un malin plaisir selon nous, que l'oeuvre idtale, c'est celle qui, 
dtbarrasste de ses scories (mythe de la purett originelle?), peut &tre lue par les 
enfanis. On rappellera que Michel Tournier s'est soucit d'tcrire d'abord son 
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Vendredi ou les limbes du Pacifique pour les adultes avant d'en proposer une 
version expurgCe pour les enfants. Michel Tournier a-t-il d'ailleurs ja~nais Ccrit 
porn les enfani~?~ 

Les grandes oeuvres du patrimoine 1ittCraire de jeunesse, B de rares excep- 
tions prbs (la Comtesse de SCgur, par exemple), n'ont pas ttt spkcifiquement 
Ccrites pour les jeunes ou sont sorties du "ghetto de la litttrature enfantine."8 
Caradec nous rappelle que Jonathan Swift dCtestait les enfants et qu'il n'ajamais 
eu la moindre intention de leur offrir Les Voyages de G ~ l l i v e r . ~  Cette satire de 
la politique anglaise, qui leur Cchappe probablement totalement, n'apas nui B la 
rtcupkration de l'oeuvreparles enfants mais cetterCcupCration s'est faite auprix 
d'un dCtournement qui assimile l'oeuvre B un conte merveilleux. L'inttrct du 
Petit Prince de Saint-ExupCry tient B ce que, par-dessus les enfants, il s'adresse 
aussi aux adolescents et aux adultes. Combien d'enfants ont accbs B cette 
philosophie que respire l'oeuvre? Qu'y lisent les jeunes lecteurs? L'histoire 
~nerveilleuse d'un habitant des Ctoiles auquel ils peuvent s'identifier. Poussons 
leparadoxejusqu'au bout: larkussite de Saint-ExupCry dans cepetitroman vient 
peut-Ctre de ce qu'il a manqud son public. 

A qui Ginette Anfousse destine-t-elle vraiment son avertissement au lecteur? 
"Le lecteur trouvera dans ce rCcit des ressemblances avec des personnages et des 
situations dCjB connus. Ce n'est pas un hasard, l'auteur l'a voulu ainsi." On ne 
peut s'empecher d'y voir un appel B un autre lecteur que l'enfant, un lecteur 
capable de proctder B cette lecture de "jouissance" dont parlait Roland Bathes. 
En somrne, cet avertissement, c'est d6jB pour l'oeuvre une faqon dYCchapper B 
sa condition d'oeuvre pour la jeunesse B laquelle la restreindrait le choix mCme 
de la formule de l'album. 
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