
Il etaitlsera une fois. Ee conte de fees 
technologique des annees 80 

Claire le Brun 

Summary: Exainining three science-fiction novels froin the "Pour lire avec 
toi" collection, Claire le Bruit defines their underlyirzg intertextual itetwork. 
The pervasive Utopian iinage~y, an,d the heavy influence of children's classics 
such as Collodi's Pinocchio, hintat the existence of asubgenre-the teclznologi- 
calfairy tale-which, in the long run, could give new life to traditional fairy 
tales. 

D'une Bpoque h l'autre, le conte nous apparait comme une rialit6 qui oppose une certaine resistance 
au changement, et en m&me temps comme un matiriau malleable, capable de se plier, de se 
transformer pour s'adapter h des besoins qui se transfoment. (Marc Soriano, Les Contes de 
Perrault) 

Pour lire avec toi 

Dans les anntes 70 et au debut des anntes 80, le rtcit pour enfants publiC au 
Qutbec prend souvent la forme du conte: contes et ltgendes du patrimoine, 
notamment quCbtcois et amtrindien, ou rtcits fantaisistes mettant en scgne des 
animaux. La collection "Pour lire avec to?', fondte en 1976 par Henriette Major 
aux editions Heritage, est un bon exemple de cette tendance. Le nom m&me de 
la collection fait rtfkrence B la tradition du conte lu B l'enfant par un adulte. Les 
titres cornportent gCnCralement le mot conte: Contes de 1 'Arc-erz-ciel (le premier 
paru), I1 ktait une fois, Contes des quatre saisons, les Contes du tsar, Contes des 
bgtes et des choses ou y renvoient implicitement: I'Enchanteur du pays d'Oz, 
Tourbillon, le lutin de la Cdte Nord, Ti-Jean et le gros roi, les Loups-gar-ous. Au 
dtbut des anntes 80, dans le sillage de Star Wars, un vent de science-fiction 
souffle sur la litttrature de jeunesse. Si les rtcits de science-fiction pour 
adolescents prennent la forme de romans d'aventures, regroupts dans des 
collections sptcialistes comme la collection "Galaxies" dirigte par Suzanne 
Martel BlamEme maison d'kdition ou dispersCs parmi d'autresromans d'aventures 
(LeBmn 1989), les rCcits de science-fiction destines auxenfants ne semblentpas 
pouvoir se dtpartir du modkle du conte. Ainsi la collection "Pour lire avec toi" 
s'enrichit-elle alors de titres tels que lJEnfant venu d'ailleurs, Pistache et les 
&toiles, Ram, le robot, le Robot concierge. Tout se passe comme si le texte de 
science-fiction pour enfants ne pouvait s'tcrire qu'avec la structure et les actants 
du conte, "Il sera une fois" remplaqant "I1 etait une fois"; la formule au futur est 
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d'ailleurs le nom d'une collection d'albums publits par l'tditeur Hurtubise- 
HMH au cours des m&mes anntes. La question de l'adaptation de la science- 
fiction pour un jeune public relbve donc de laprobl6matique du "recyclage" des 
contes de fees qui est le thbme unificateur de ce numtro. 

Je me propose d'ttudier le traitement de thbmes de science-fiction dans 
quelques rtcits d'une collection dont la vocation est de rtunir des contes: contes 
de la ville et de la campagne, contes d'hier, d'aujourd'hui et de "demain". Mon 
choix s'est port6 sur trois titres dont le paratexte (titre ou quatribme de 
couverture) renvoie explicitement B la science-fiction: la Ville fabuleuse 
dYHenriette Major (1982), L'Enfant venu d'ailleurs de Marie Page (1983) et 
Ram, le robot de Daniel Mativat (1984). Les trois rtcits font usage des motifs 
thkmatiques obliges dans les rtcits destines B cette classe d'ige: le robot et 
l'extraterrestre (Le Brun 1989, p. 74-76). Le rtsultat obtenu diffbre selon le 
canevas choisi par les auteurs et la moralitt qu'ils entendent donner B l'histoire. 
Pour situer plus prtcistment ces textes sur la carte du Merveilleux, nous dirons 
que la ville fabuleuse d'Henriette Major et l'ile secrbte de Marie Page se situent 
non loin du Pays de Cocagne et des aes bienheureuses. L'ttoile-planbte Sirius 
de Daniel Mativat a tgalement B voir avec cette tradition; l'auteur s'inspire en 
outre du Pinocchio decollodidont ilpropose une "version fantaisiste" (dtdicace). 

La Ville fabuleuse ou la tentation de la technologic 

Prtsentt en quatribme de couverture comme "un roman de science-fiction 
adapt6 aux jeunes lecteurs", la Ville fabuleuse constitue une excellente illustra- 
tion de conte moral oii la technologisation de la socittt est un monstre stduisant 
dont les hQos parviennent Bdtjouer les artifices. Le texte dYHenriette Major est 
tgalement reprtsentatif de I'enchevEtrement de donntes scientifiques et de 
conventions de contes de fees qui semble constituer la formule du r6cit de 
science-fiction aux yeux des auteurs et des tditeurs. 

La scbne d'exposition (pp. 7-8) montre deux enfants, frbre et sceur, se 
lamentant sur le dtpart de leur oncle inventeur. Le personnage, tenant d'une 
science amusante-sa dernibre invention est une machine Bfabriquer des boules 
de neige, est plus proche de la fie marraine que du savant fou des romans 
d'anticipation scientifique. Cette scbne assume la fonction du rite d'entrte dans 
le conte traditionnel. En effet, Bpeine la petite fille a-t-elle dit que "quand on est 
trop jeune et pas assez riche, on voyage dans sa t&te" (p. 8), qu'un tmissaire de 
l'oncle se prtsente pour les entrainer dans 1' Aventure. La description du voyage 
qui les mbne au fond d'une caverne du Nouveau-Qutbec est conforme B la 
tradition vernienne; le conte de fees n' y laisse pas moins sa marque, puisque les 
voyageurs dttiennent leur plan de la "soci6tt secrbte de 178toile fabuleuse". Cet 
alliage du scientifique et de la fantaisie fttrique sera constant dans le rtcit. 
Quand la caverne dtbouche sur un "paysage fttrique" (p.23), le mentor des 
enfants explique qu'il s'agit d'un "micro-climat". Pour franchir le mur de verre 
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de la ville fabuleuse, Utopie, les htros doivent trouver non pas la formule 
magique, mais la formule logique (p. 26). Or ce stsame magico-logique est le 
ctlhbre "Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir." La logique serait donc 
I'observation d'une rtgularitC dans un autre univers fictionnel: la voix de la 
Castafiore fait trembler les vitres!' Le conte moderne emprunte ainsi ses 
formulettes 2 la bande dessinCe. Mentionnons enfin que, tout le long de la visite 
d'utopie, les animaux parlants du conte traditionnel c6toient les robots. 

L'auteure donne 2 utopie le sens de "pays imaginaire, pays idCalY' (p. 24). Sa 
ville fabuleuse est en effet plus proche du pays de Cocagne et des iles 
bienheureuses de 1'Antiquitt que de I'utopie classique soucieuse de structuration 
sociale2. Ville de rCve, festin merveilleux, fEte extraordinaire, palais des mille 
et une nuit, ces titres de chapitres ou d'tpisodes ont un air de parent6 avec les 
anciens rCcits de voyages extraordinaires, nagukre destints 2 tous et que I'on ne 
saurait offrir maintenant qu'aux jeunes enfants. Les charrettes remplies de 
"marrons glacts, tartelettes fondantes, giiteaux crCmeux, pkes de fruits [...I" (p. 
41) sont bien de la tradition de Cocagne3. Tradition dont lepassage 2 la IittCrature 
de jeunesse a CtC magistralement effectut par l ' fle des plaisirs, l'une des 
premihres fables Ccrites par Ftnelon pour le jeune dauphin (Caradec, pp. 62-66). 
Les htrospassent ainsi demerveille de la technologie en merveille de la nature- 
comme la danse des fleurs (p. 60) et les chars-ntnuphars (p. 61)-jusqu'au 
premier avertissement de danger, quand ils visitent la galerie de portraits de 
personnages ctlkbres et dCcouvrent qu'elle ne comporte aucun humain, seulement 
des robots. A partir de ce moment, le paradis des couleurs, sons et parfums 
s'efface graduellement derrikre les ombres des robots de toutes sptcialisations. 
L'arrivte du robot-artiste et du robot-maitre d'tcole tveille la mtfiance des 
enfants. Une question les prtoccupe: si le robot-inventeur a fabriqut les autres 
robots, qui afabriqut le robot-inventeur? Les voici enfin devant le Grand Maitre 
d'utopie, ordinateur programmC par les habitants d'urbania. Cette plankte 
hypertechnologiste apour traits distinctifs des villes entikrement mttalliques et 
des extraterrestres au crdne "trois fois plus dtveloppC que le n6tre7' (p. 88). Le 
Grand Maitre propose aux htros de diriger la ville d'utopie, conpe  par les 
Urbaniens pour le bonheur des humains et rtaliste par des robots. Mais 
auparavant, il leur faut se soumettre 2 un conditionnement du cerveau qui fera 
disparaltre leurs facultts d'tmotion au profit d'autres qualitts comme le calcul, 
le raisonnement et la programmation ... Les enfants refusent fermement et la 
ville se dtsagrkge. 

Utopie est donc un leurre, toutes ses stductions ont pour ultime objectif de 
transformer les hCros en robots (p. 106). Par la vision catastrophique des effets 
de la technologisation, In Ville fabuleuse se rattache B un courant dystopique 
dominant dans la science-fiction d'expression franqaise et bien represent6 au 
Qutbec (LeBmn 1985). Ilpeut CgalementCtrelu cornmeunconte d'avertissement, 
une parabole dont I'enjeu est de distinguer les faux biens des vtritables valeurs 
morales. Nouvelle variante sur le thkme "Science sans conscience n'est que 
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ruine de l'iime", le texte aboutit B une polarisation, certes discutable, entre 
1' emotion et I'intellect (le crlne surdtveloppt des Urbaniens). On auraremarqut 
aussi que I'activitC intellectuelle est assimilte sans tquivoque B la froideur du 
mttal et B la vie urbaine. Henriette Major offre au lecteur un pays de Cocagne 
tirt de I'innocence originelle, profondtment marqut par le christianisme, pas si 
different en cela de l'jle de Ftnelon oh les dtfauts se cachent derrikre les plaisirs. 
On ne peut enfin manquer d'observer I'inspiration tvangtlique du rtcit: la 
similitude structurelle et thtrnatique entre les trois tentations du Christ dans le 
dtsert4 et les tentations des sens, puis de I'esprit (Stre maitres de la ville) 
auxquelles rtsistent les htros. Le dtnouement du rtcit est paradoxal: les enfants 
renoncent B la ville pour sauver leurs facultts d'tmotion, mais ce faisant ils 
sacrifient des experiences sensorielles et pottiques ressortissant B ces mSmes 
facultts d'trnotion. Sont perdus, par eexmple, les jeux d'associations d'idtes et 
le "dictionnaire amusant" oh la pluie est dtfinie comme "bonheur des fleurs 
assoiff6esW, le nuage comme "cheveux dtnouts du vent" (pp. 47-49). 

L'Enfant venu d'ailleurs ou I'iIe des plaisirs rnoralis6e 

fle des plaisirs tgalement que celle de Marie Page, ile "merveilleuse" du 
Pacifique, soustraite aux regards indiscrets par un dBme de verre qui rtfltchit la 
lumikre. Ce paradis est le rtsultat conjugut de la nature et de la technologie: 

Les habitants de I'ile nous ressemblent physiquement, mais leur civilisation est bien plus avancie 
que la n8tre. Ils connaissent beaucoup plus de choses que nous. Ils ont invent6 des merveilles 
auxquelles nous ne songeons m&me pas. Ils pritendent qu'ils sont les descendants des anges que 
Dieu a envoyis sur la Terre. Moi, je pense qu'ils se flattent un peu. (p. 10) 

On notera I'alliage, caracttristique du conte de ftes "technologique", de la 
science-fiction-le motif de l'avance technologique de 1'Autre-et du 
merveilleux traditionnel, ici le merveilleux chrttien. Htlas, I'abondance de 
biens ne change pas la nature humaine. Rikko, le htros de I'histoire, est un petit 
garqon qui n'est jamais satisfait: "Dks que I'on avait comb16 I'un de ses dtsirs, 
il lui en venait en autre" (p. 10). 

Le rtcit comporte trois moments correspondant aux ttapes de maturation du 
htros. La premikre partie a pour thtmatique principale le robot. I1 est post que 
I'ile a "deux sortes d'habitants: les humains et les robots". "Les hommes, les 
femmes et les enfants ont des occupations agrtables comme le sport, lamusique, 
le thtiitre ou les jeux." (p. 13). Les robots, on I'a devint, s'acquittent du reste. 
Pour les enfants, le robot a une fonction suppltmentaire: c'est le compagnon de 
jeux par excellence. Rikko reqoit un robot pour ses huit ans. Dans sa hiite 
d'ouvrir l'emballage, il donne un malheureux coup de marteau sur la tSte du 
cadeau. Robi, c'est son nom, devient alors un terrible garnement de robot, plus 
proche de Pinocchio que du Robbie d'Asimov. Les frasques deRobi attirent sur 
Rikko les foudres du gouverneur de I'ile. I1 faudrafinalement un autre bon coup 
de bkon pour que Robi devienne le parfait robot-compagnon et le meilleur ami 
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du htros. 
Dans la deuxibme partie, de loin la plus longue, Rikko a douze ans. I1 reqoit 

pour son anniversaire une machine "couleur du soleil", "sorte d'avion minus- 
cule, qui transporte instantantment ses passagers 18 oii ces derniers dtsirent 
aller" (p. 23). Mais la mobilitt du htros est sournise B l'autoritt de la mbre, seul 
parent puisque "le papa de Rikko ne vivait pas avec sa femme et son fils. Il ttait 
parti en mission sur une autre planbte" (pp. 10-1 1). Celle-ci lui accorde trois 
essais pour dtcouvrir le vaste monde. Rikko attenit successivement dans trois 
dtserts: le Sahara, 1'Antarctique et les champs de blt de la Saskatchewan (!). Le 
rbglement de l'ile interdit en effet de se poser dans des regions habittes. Dtqu, 
Rikko dtsobtit et repart en cachette; il se pose cette fois au Qutbec oh il fait la 
connaissance d'une petite fille. Immobilist par des ennuis mtcaniques, il a le 
loisir d'approfondir cette amitit et de dtcouvrir lepays. Certains usages, tels que 
la prison, la cigarette, le base-ball, le football et ses cheerleaders, Ctonnent 
l'insulaire, mais il est surtout frappe par l'absence de robots. Le bilan de ses 
observations se rtsume ainsi: "Au fond, les gens des autres pays ne sont pas 
vraiment mtchants, juste un peu bizarres" (p. 89). 

Dans la troisikme partie, Rikko, enfin rendu aux siens, comparait devant les 
douze juges de 1' Assemblte des sages, pour avoir menact la sCcuritt de l'ile en 
se montrant B des Ctrangers. Il doit subir une tpreuve pour se racheter, B l'instar, 
il vaut lapeine de le mentionner, de son pkre qui a t t t  puni dans son enfancepour 
sY&tre "m&lC d'une chose qui ne le regardait pas" (p. 105). Envoyt sur Enfeden, 
la planbte B deux faces: Enfer et  den, il doit traverser le Val des tourments B la 
recherche de la pierre bleue magique. Dks qu'il l'a trouvCe, la reine d'Enfeden 
lui apparait et lui accorde une vision de la beaut6 de I'univers, sous les espkces 
des fleurs, pierres prtcieuses, fourrures et ttoffes. Le voyage initiatique se 
termine sur cette scbne d'une symbolique sexuelle tvidente. A son retour, le 
htros est accueilli par le sourire "complice" de sa mbre et les paroles de 
bienvenue du substitut du pbre, le gouverneur de l'ile, qui cliiturent du rtcit: "A 
present, tu es un homme!" (p. 115). 

Ce "rtcit de science-fiction" (quatribme de couverture) n'emprunte en realit6 
au genre que certaines de ses machines: machines B jouer et B dtcouvrir le 
monde. La courte premibre partie sur les bgtises du robot est destinte B la 
captatio benevolentiae des jeunes lecteurs. Le htros est l'enfant unique d'une 
famille monoparentale comme une part non ntgligeable du public cible. Le 
robot est le substitut du frbre ou delasQur (p. 13) ou de I'animal familier (p. 41). 
Puis commence la veritable histoire5: interdiction, promesse, transgression, 
chiitiment, tpreuve, passage B l'2ge d'homme. La mbre "trbs sage" (p. 25) et 
"complice" (p. 115) accepte l'tpreuve initiatique qui marque la rupture du 
couple mbre-fils. Ces stquences sont celles d'une myriade de contes traditionnels 
(Propp, Dundes, Brtmond). Que dire de la morale de I'Enfant venu d'ailleurs? 
Le rtcit est parcouru parquelques maximes qui convergent dans une acceptation 
du statu quo et un certain repli sur soi: Contente-toi de ce que tu as (p. 1 I), "I1 
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lui fait miroiter un avenir sans tcole7. 
I1 y a toutefois une ltzarde dans ce paradis: la pluie qui tombe "trois cent 

soixante-douze jours sur quatre cent vingt-cinq" (p. 12) s'infiltre partout et fait 
rouiller les robots! La planbte-ttoile a donc besoin d'au moins un travailleur. 
~ ' e s t  ~lectro,  le futur pbre de Ram. Le vieux rtparateur de robots, regrettant de 
ne pas avoir de descendant B qui transmettre le metier, decide un jour de se 
fabriquer "un robot tellement soignt qu'il sera quasi humain" (p. 13). Le 
programme qui sert de cerveau au petit Ram n'ttant pas trbs ttendu, le 
comportement de ce dernier laisse B dtsirer. ~ e ~ e t t o - ~ l e c t r o  compte sur les 
vertus civilisatrices de I'tcole pour faire de sa creature un vrai petit garqon. 
Comme le menuisier italien, ~ lec t ro  est pauvre et doit se priver pour nourrir et 
faire instruire son enfant. Mais Ram a pour I'tcole la mEme rtpulsion que 
Pinocchio. I1 a beau se programmer des rtsolutions de sagesse, rien n'y fait; les 
disquettes scolaires sont bient8t remplactes par des jeux vidto guerriers. Sur 
Sirius, il est la proie idtale des vagabonds de l'espace, Camtlton et Vulpecula. 
Rtduit B I'ttat de ferraille par les deux vauriens, il est rendu B la vie par Phtnix, 
"l'oiseau qui briile le passt pour que naisse I'avenir" (p. 35), qui est I'un des 
tmissaires de la fte Stella, la Bonne   toile. Le palais de la fte, sis sur la planbte 
bleue, est rempli d'emblbmes de tendresse et de sensualitt: mobilier en forme 
de cceur, colibris et tourterelles, pampres de vigne et rosiers grimpants, putti8, 
fourrure des animaux quEtant les caresses. C'est 12 que Ram entend pour la 
premibre fois une "petite voix" dans sa t&te: la "puce". Avant de ramener Ram 
chez son pbe, la fte lui fait visiter deux planbtes, celle de Rex, le dinosaure 
stupide et celle de Cybernatus, l'ordinateur "trop" intelligent, incapable de 
donner la formule du bonheur: la b&te et la machine. A son retour, Ram trouve 
I'atelier vide; le rtparateur de robots est parti B la recherche de son fils et on 
raconte qu'il a t t t  aspire par un trou noir. 

Parcourant I'univers en quEte d'8lectr0, Ram rencontre le cosmos-trotter 
Asinus qui "explore le monde B la recherche de la plankte la plus tloignte de 
1'tcole" (p. 63). 11 se Iaisse entrdner rnalgrt les supplications de la "puce", qui 
lui crie B l'oreille que "vivre c'est travailler, vivre c'est construire" (p. 65). Tous 
deux visitent Chrysos, laplanbte de I'or et Ludus, la planbte du jeu o t ~  les deux 
vauriens sont mttamorphosts en panneaux de signalisation interstellaire. Ram 
devenu "Danger: Trou noir" est place, par mtgarde, un peu trop prbs du trou. Le 
voici happt B son tour et prtcipitt dans un univers parallble, oh il dtcouvre son 
pbre, assis devant une table "B la lueur verdiitre d'une bouteille remplie de vers 
luisants" (p. 103). Suivent I'odysde du retour pris en charge par Ram, le 
rajeunissement d'~lectro, la dernibre visite de la fte qui transforme le robot en 
petit garGon. 

Ce rtsumt fait apparaitre B la fois la fidtlitt au modble et les libertts prises 
par Mativat. Fidtlitt car les valeurs et la morale sont celles du conte italien. Les 
donntes de dtpart prtsentent ~ lec t ro  et Ram comme deux exceptions: celui qui 
doit travailler et celui qui a vraiment besoin de l'tcole. Cependant aucun 
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Sirusien ne s'anime pour raconter son bonheur d'inactif. Le seul figurant qui 
ressorte du dtcor tient un magasin d'antiquitts, activitt mitoyenne entre le 
travail et le loisir. Les modbles qui se pr6sentent B Ram sont la figure positive 
de Gepetto, le travailleur et les figures negatives des vagabonds de I'espace. 
L'ttoile-planbte du bonheur oisif est un trompe-l'ceil, un dtcor de carton-p2te 
qui n'est pas sans rappeler 1'8tre B la bouilloire fumante peint sur le mur de la 
maison de Gepetto (Collodi, ch. 3). Vivre, c'est travailler et construire, comme 
on I'a vu. Les qualitts qu'~lectro veut programmer B Ram sont "la gentillesse, 
le respect des autres, I'amourdu travail" (p. 17). Comparant les deux dtnouements, 
on peut m&me trouver chez Mativat un engagement plus enthousiaste que chez 
Collodi. Disant son contentement d'Etre devenu un vrai petit garqon, Pinocchio 
rappelle dans le m&me souffle que I'ttat de pantin ttait bien amusantg. Le conteur 
de Ram, le robot dit sobrement qu7B la retraite de Gepetto, le fils est devenu 
r6parateur de robots et qu'"il l'est encore" (p. 117). 

Les affinit6s entre les deux rtcits apparaissent aussi dans la rapidit6 du 
rythme. Comme Pinocchio, Ram est un veritable "ragazzo de strada"lO. Les 
moments d'immobilitt B la maison et B I'tcole occupent bien peu de lignes en 
regard des fuites, visites et poursuites. Pour Ram, ce ne sont que "chevauchtes 
fantastiques" en motojet (73), "voyages fulgurants" B travers I'univers (53) et 
"odyss6es spatiales" (p. 99). 

I1 apparait donc que la version "fantaisiste" de Mativat est somme toute fidble 
B I'esprit de Pinocchio, bien plus certes que la version de Walt Disney dont elle 
semble s'inspirer deprime abord. Ce conte doit cependant sacouleurparticulibre 
B I'intrication de diverses rtftrences litttraires, de la mythologie grecque au 
conte moderne de Saint-Exuptry. Les remarques qui suivent en donneront une 
idte. Chez Collodi, Pinocchio pendu B un arbre est sauvt par un grand faucon 
envoy6 par la fie aux cheveux bleus (ch. 16). Ram, pour sa part, est ressuscitt 
par le phtnix, "flamme de la vie", qui le fait renartre de ses cendres. Le be1 oiseau 
au plumage d'or, dont la mythographie est like au culte du soleil dans 178gypte 
ancienne, est ici perch6 sur une "pyramide d'ordures" (p. 34). L'zpparition des 
premibres larmes de Ram est un temps fort de la narration de Mativat, alors que 
Pinocchio pleure gtntreusement B chaque fois qu'il se repent d'une sottise. La 
scbne oB la puce-conscience explique B Ram qu'il commence ainsi B se 
mttamorphoser semble Etre une rtftrence-hommage B l'un des grands moments 
du Livre de la jungle, quand Bagheera reconnait aux larmes de Mowgli qu'il 
devient un homme". Sans doute y a-t-il plus de Bildung chez Mativat que chez 
Collodi12. Quant B la rtftrence B Saint-Exuptry, je la vois dans la visite des 
planktes de Rex et de Cybernatus, dont les uniques habitants font penser au roi 
et au businessman du Petit Princer3. 

Par ailleurs, la personnalitt du conte de Mativat me parait devoir beaucoup 
aux liens qu'il y tisse avec le X W I e  sibcle franqais et la tradition du conte 
philosophique. L'action a pour point de depart Sirius, patrie de Microm6gns 
(1752) et lieu rtputt pour son "point de vue", qui inspirera durablement la 

70 CCL 74 1994 



science-fiction satirique franqaise. Quand Ram entre chez l'antiquaire, il ne 
dCcouvre pas seulement "d'anciennes vedettes de cinima", les R2D2 et C3PO 
de Star Wars, mais aussi "de trks prCcieux automates construits par monsieur de 
Vaucanson: une marquise B son clavecin, un joueur de flQte traversikre, un 
canard qui cancane et bat des ailes quand on lui dtvisse le cou" (p. 21). Cette 
notation furtive relativise la nouveautC du robot en le situant dans la lignCe de 
prestigieux ancetres. Enfin la fie se rCvble une disciple des philosophes des 
Lumikres, quand elle explique que celui qui l'a chargCe de protCger Ram est 

Le Martre du monde, le Grand Horloger de l'univers, celui qui sait tout, qui voit tout et qui tient B 
ce que chaque chose soit Bsaplace: les lunes autour de leur plantte mtre, les Blectrons autour de leur 
noyau et les petits g q o n s  sagement aux cBt6s de leurptre. Tu comprends? Qu'un galopin comme 
toi fasse des betises et I'iquilibre est rompu (p. 38)14 

Clin d'aeil plut6t que ligne de force, ce mode d'intertextualiti ambigu 
provoque cependant une oscillation entre le conte de fees et le conte du Sikcle 
des lumikres. 

Quelle est en definitive la place de la thCmatique de science-fiction dans ce 
conte? Le rCcit laisse entrevoir, comrne nombre de rCcits de science-fiction pour 
adultes et adolescents Bpartir des anntes 50, unerisistance Bcertains consiquences 
de la technologie: l'automatisation du travail et 1'Cvincement de I'homme. Le 
r81e indispensable dY8lectro, et plus tard de Ram, est une revanche sur la 
Machine. On ne peut manquer de remarquer le parti-pris pour le travail manuel, 
le bricolage, qui relaient la technologie dtfaillante. ~ lec t ro  est un "vieil artisan 
aux mains udes" (p. 13). Son robot est fabriqui defaqon tout aussi artisanale que 
le pantin de bois Pinocchio: chaudron et boites de conserves constituent la 
matibre premikre; les outils sont de simples tournevis et lime. Pkre et fils 
pratiquent le recyclage d'objets divers aspiris par le trou noir pour fabriquer la 
fusee du retour. Eux-memes sont vEtus de scaphandres de papier aluminium et 
coiffCs de casques en carton-p2te pour le voyage. Le choix de ce dernier mattriau 
suffit B expidier le rCcit de Mativat aux antipodes de la Hard Science-Fiction! 
Quanta la science des astres, I'auteur signifie d7entrCe de jeu qu'elle I'intCresse 
surtout pour son potentiel poCtique. Sirius est B la fois une Ctoile et une planbte, 
les constellations sont un jeu de pCtanques pour les vauriens de l'espace (p. 29), 
une dame ~lec t ra  vend des cornets de crbme glacCe au bord de la Voie LactCe 
(p. 59). Il faut noter B ce propos que certains concepts de I'astrophysique 
moderne sont extremement propices B l'imagination pottique: le "trou noir" par 
exemple est utilist par Mativat comrne avatar du monstre marin (il Pesce-cane) 
de Collodi. 

Quand la magie seconde la technologie 

Apartir du xWre sibcle, depuis les efforts deMadame de Genlis pour substituer 
au conte de fies la Fe'erie de 1'Art et de la Nature et ainsi proposer aux enfants 
un "merveilleux de remplacement" (Soriano 1975, p. 285), les artisans de la 
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litttrature de jeunesse travaillent 2 I'Claboration d'un "merveilleux scientifique". 
Ce type de rCcit connaitra son apogte avec Jules Verne. En notre fin de X X e  
sikcle, le merveilleux est toujours vu comme une exigence de la psychologie 
enfantine. Dans l'article "Contes" de son Guide de la litte'rature pour la 
jeunesse, Marc Soriano pose la question d'un "nouveau merveilleux", d'un 
"merveilleux contemporain" et s'interroge sur la possibilitt d'un "nouveau type 
de fterie qui concilierait les rtalitts de notre Cpoque dominte par la science et 
le gofit que les enfants gardent pour le merveilleux, goOt qui s'exprime par 
exemple dans leur volontt t6tue de croire au pkre Noel, nostalgie d'une autoritt 
affectueuse, d'un Sur-Moi bienveillant ou image d'une exigence confuse de nos 
socittts de consommation et de coercition" (pp. 154-155). Quelques 
explications-psychologiques, psychanalytiques ou sociologiques-que l'on 
puisse donner au phCnomkne, les contes de fees technologiques andysts plus 
haut tCmoignent bien de cettertsurgence constante du merveilleux. Lamerveille 
scientifique du robot ou du vthicule spatial, extrapolation de l'environnement 
technologique contemporain, est le donnt de base sur lequel le merveilleux 
intemporel reprend ses droits: fte de l'espace, protectrice de Ram; animaux 
parlants comme le Grand-Cacatob d'utopie; reine et pierre magique de la 
plankte Enfeden. L'histoire de la ville fabuleuse est significative Bcet tgard: "La 
ville d'Utopie a CtC construite entikrement par des robots. Par la suite, on y a 
introduit des animaux" (p. 100). Les deux autres rtcits donnent Cgalement 2 voir 
la rtapparition des animaux dans un paysage de mttal et de robots, comme un 
retour du refoult. L'Enfant venu d'ailleurs dtcouvre les chats pendant son sCjour 
au Qutbecls. Ram, le Robot est entourt d'animaux symboles de tendresse et de 
sensualitt dans le palais de la bonne fee, qui s'oppose pour le htros au froid 
atelier mttallique du pkre ~lectro.  De faqon gtntrale, on pourrait dire que les 
motifs de science-fiction retenus et adaptts pour ces rtcits sont ceux qui 
prtsentent le plus d'affinitts avec les motifs du conte traditionnel. Les villes, les 
bulles, les d6mes de verre, communs aux trois textes, sont des avatars des palais 
de cristal (LoeMer-Delachaux, pp.83-85). Les vthicules spatiaux remplacent 
les chars du soleil de la mythologiepuis des contes (Loeffler-Delachaux, pp. 27- 
3 1): technologie et magie se rejoignent dans la machine couleur de soleil de 
Marie Page. Le parcours des hCros de Marie Page et de Daniel Mativat, et dans 
une moindre mesure ceux d'Henriette Major, est bien schtmatistpar la formule: 
"il vivra d'innombrables aventures 2 travers l'espace, jusqu'2 ce que la magie 
accomplisse ce que la technologie n'avait pu accomplir" (Ram, le robot, 
quatribme de couverture). 

A tout prendre, la science-fiction qui inspire ces rtcits appartient 2 des 
traditions anciennes16, bien en-deqa de l'anticipation scientifique B la Jules 
Verne: celle des iles bienheureuses des Grecs et des pays de Cocagne comme on 
l'a vu plus haut; celle du merveilleux scientifique des romans d'Antiquit6 du 
XII" sikcle-Roman de Troie, Ronzan dJAlexandre-oii sontlonguement dtcrits 
des combats d'automates (Frappier); et, chezMativat, celledu contephilosophique 
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B la Micrornc!gas. 
Tout au long de cet article, j'ai mis l'accent sur ce que lesdits romans de 

science-fiction devaient B la tradition du conte de ftes. Ma dernikre remarque, 
prClude 2 une prochaine Ctude, prockde de la dCmarche inverse. Je voudrais en 
effet suggtrer en terminant que le conte de fees technologique--cornme je l'ai 
appelt au dCpart et qui l'est assez peu en definitive-posskde un potentiel de 
renouvellement du conte traditionnel. En d'autres termes, il me parayt important 
de souligner que le discours scientifique contemporain, relay6 par la science- 
fiction, peut insuffler une nouvelle imagination aux contes du XXe sikcle. Le 
troisikme conte ttudit, Ram, le robot, est le plus prometteur Bcet tgard. Que l'on 
pense notamment B l'utilisation qui y est faite des motifs de la plankte bleue et 
du trou noir. Dans ce rtcit, le r61e de la fie-mkre de C ~ l l o d i ' ~  est jout par la fte 
Stella, la bonne ttoile de Ram. Cette dernikre a quittt le bois mtditerranten qui 
I'abritait depuis des milltnaires pour habiter la Plankte bleue du conte de 
Mativat. L'emploi de ce nouveau vocable de la Terre, rtpandu par la science- 
fiction et la vulgarisation scientifique, n'est pas gratuit dans Ram, le robot. Nulle 
part en effet chez Mativat la fie n'est explicitement dtsignte comme la mkre; 
pourtant tous les dltments de la description de son habitat participent de cette 
isotopie18. I1 est frappant que l'image maternelle de la plankte bleue se retrouve 
Cgalement sous la plume de Marie Page. Lors de l'tpreuve initiatique, le htros 
voit s'tloigner la plankte "toute bleue le jour, orangte la nuit" et il s'endort en 
murmurant: " Ma Terre, Maman, mon ile" (p. 110). Le "trou noir", concept de 
I'astrophysique moderne, est dottpar Mativat d'une forte charge fantasmatique. 
L'auteur en fait un nouveau Charybde, la bouche aspirante qui permettra B Ram- 
Pinocchio de passer dans une autre dimension, d'acctder B l'ttat d'humain. La 
puce-conscience est tgalement digne de mention: 17inttr&t du personnage tient 
B l'ambigui'tt de sa nature, technologique et magique, mi-tlectronique mi- 
animale, puisqu'il se manifeste pour la premikre fois sur la plankte bleue, 18 oG 
Ram dCcouvre le monde animal. I1 faudra bient6t consacrer une ttude au tandem 
Mativat-Daniel et Marie-Andrte--qui se sptcialise dans le court roman pour 
enfants. Leur voie semble &tre celle du jeu pottique et humoristique sur des 
modkles textuels de science-fiction, notamment le Space opera, et sur des 
rtftrences technologiques actuelles. Le Cosinonaute oublie'(1993) met en sckne 
un cosmonaute russe "oubliC" dans une station orbitale-fait divers de 1992- 
un chat borgne et un jeune extraterrestre. Celui-ci dtvore, au sens propre, des 
dictionnaires pour apprendreles langues Ctrangkres, pleure des bulles multicolores 
et gagne toujours aux cartes grke  B ses yeux-antennes tentaculaires. On aper~oit 
aussi les Myriapodes d'Antarks et les Bictphales de Bttelgeuse, dont les deux 
t&tes ne sont jamais d'accord. La morale implicite du rtcit-un bienfait n'est 
jamais perdu--et le denouement ouvert sont optimistes. Les Mativat offrent 
ainsi un exemple attrayant de "merveilleux contemporain" qui trouve son 
renouvellement dans le traitement fantaisiste de la culture scientifique et 
technologique. 
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