
La campagne en faveur de 19enseignement 
des sciences et la naissance du 
documentaire pour la jeunesse au Quebec 
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Summary: Frotn 1920 to 1950, prominent scientists and intellectuals like 
Adrien Pouliot and FrGre Marie-Victorin criticized the traditiorzal school 
curriculumatzdadvocatedtlze cause ofscierztific education in Quebec. Respond- 
ing to their call for a wider accessibility to scierztific knowledge, children's 
literature publishers offereda variety of storybooks arzd illustratedpopularisirzg 
works which, for the r~zost part, introduced young readers to riatural scierzce, 
botarzy andzoology. Despite theirpoor editorial quality and their lack of literary 
interest, these books had a sernirzal role in changitzg mentalities. Itz fact, tlzey 
may Izave furthered the acceptance of scientific culture atzd teachitzg at all 
school levels. 

On ne peut parler de I'origine du documentaire pour la jeunesse au Canada 
frangais sans tvoquer la controverse qui suscita son apparition dans les anntes 
1920 et 1930 et qui agita le monde de I'tducation pendant plus de vingt ans. 
Aujourd'hui, les sciences ou les "petites sciences", comme on disait B l'tpoque', 
font tellement partie de notre socittt qu'il est difficile d'imaginer une tducation 
qui les ignorerait. L'Angleterre victorienne, trks ftrue de sciences, vit se 
dtvelopper dans les classes moyennes de la socittt une grande curiositt pour 
l'histoire naturelle. De nombreux cercles d'amateurs et de collectionneurs se 
formkrent dans toute I'Europe et jusqu'en Amtrique du Nord, comme en 
ttmoigne la floraison de mustes et de cabinets d'histoire naturelle au Qutbec. 
Iviais, comme le soulignent Raymond Duchesne et Baui CarIe, 

cettepopularitd de l'histoire naturelle s'expliquedavantage par la mode et les mentalilCs que par une 
curiositi-5 viritable ou par des objectifs de professionnalisation des sciences. Si le QuCbec compte 
beaucoup de naturalistes amateurs, en fait, il y a peu de vCritables savants'. 

Aussi, Bpartir de 1900, I'intCret du public pour les sciences naturelles ne cesse- 
t-il de dtcliner. Dans les collkges classiques du Qutbec, I'enseignement des 
sciences demeure accessoire et ne dtpasse gukre le niveau des rudiments. 
L'inttgration rCelle des sciences dans I'enseignement remonte B une date 
relativement rtcente. 

Dans les anntes 1920, lorsque naquit la litttrature pour la jeunesse, les 
intellectuels ttaient divists en deux clans: les tenants d'une culture classique 
d'oh les sciences Ctaient B peu prks totalement absentes, et les novateurs qui 
pr6naient I'introduction de matikres scientifiques dans les programmes 
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d'enseignement de tout niveau, mais surtout au secondaire et B l'universitt. 
Parmi ces derniers figuraient le chanoineEmile Chartier, doyen de laFacultt des 
lettres de 1'Universitt de Montrtal, Mgr Alexandre Vachon, fondateur de la 
Facultt des sciences de I'UniversitC Laval, Georges Simard, de 1'Universitt 
d'ottawa, L.-J. Dalbis, Georges Baril et le docteur Leo Parizeau, professeurs B 
1'Universitt de Montrtal, Adrien Pouliot, professeur B 1'Universitt Laval et 
ardent dtfenseur de l'enseignement des sciences, et, bien entendu, le frkre 
Marie-Victorin, botaniste, professeur et premier pourfendeur de la tradition3. 

Bien que la controverse ait durt jusque dans les anntes 1960, elle se fit jour 
en 1917, date du premier tcrit du frkre Marie-Victorin sur cette question, et 
s'atttnua aprks 1938, date B laquelle Le Devoir publia un article intitult "La 
science et notre vie nationale", dans lequel on honorait vingt ans d'efforts pour 
crter une atmosphkre scientifique au QuCbec4. Sous la pousste de 
l'industrialisation, lapoltmique atteignit son apogee de 1926 B 1932, ptriode au 
cours de laquelle les articles sur la question se multiplikrent dans Le Devoir, la 
Revue trirnestrielle catzadienrze et 1'Etzseignenzent secondaire au Canada. En 
1942, l'entomologiste Georges Maheux pouvait Ccrire: 

Graces en soient rendues au savant auteur de la Flore larrrentienne, les petites sciences sont pour de 
bon rChabilitCes! les voilh IancCes dans le monde universitaire; elles sont m&me courtisies par un 
groupe toujours plus dense de jeunes prCtendants5. 

Le Qutbec ne fut pas seul B connaitre ce retard dans le domaine des sciences. 
Ce ma1 atteignit gtntralement les pays de tradition catholique, alors que les pays 
protestants s'ttaient, depuis le XVIIe sikcle, montrts plus ouverts B la recherche 
scientifique et ce, essentiellement pour deux raisons. D'une part, la multiplica- 
tion des Eglises protestantes avec leurs croyances, leurs thtories et leurs 
hypothkses difftrentes 

a contribuC h affaiblir I'esprit dogmatique et donc h rCduire les interdictions, les limitations dans le 
domaine scientifique. [D'autre part], le milieu puritain semble particulii.rement favorable h la 
mentaliti scientifique: peu encombri de dogmes, il penseque lascience est le moyen de transformer 
le monde dans le sens de plus de justice et de bien pour l'humanitC6. 

On sait combien 1'Eglise catholique a, de tout temps et jusqu'h tout rtcemment, 
entretenu des relations pour le moins difficiles avec la science7. Comment 
s'ttonner que les religieux Venus de France au XIX" sikcle et qui avaient form6 
les enseignants en activitt au Qutbec au dtbut du )CX?ikcle, ne leur aient gukre 
ouvert I'esprit aux sciences, lorsque I'on sait que ces matikres ne s'enseignaient 
pas dans les stminaires parisiens? Georges Minoiss rappelle le ttmoignage 
d'Ernest Renan qui fut tlkve au stminaire de St-Nicolas-du-Chardonnet, de 
1839 B 1842, puis au stminaire de St-Sulpice, de 1843 B 1845. Renan tcrivait B 
propos de l'abbt Dupanloup, suptrieur de St-Nicolas: 

L'itude des sciences Ctait h peu prBs exclue. I1 n'en avait pas la moindre idie [...I. I1 Ctait trop peu 
rationnel, trop peu scientifique. On etit dit que ces deux cents CIBves Ctaient destines h &tre poktes, 
Ccrivains, orateurs [...I. 11 y manquait la science positive, la recherche critique de la VCritCy. 
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Qui ne reconnaitrait dans cette tvocation la situation des collkges classiques du 
Canada franqais? 

En 1907, Pie X publie sa grande encyclique Pasceizdi Dominici Gregis, dans 
laquelle il condamne impitoyablement toute concession au modernisme et 
rtduit ii ntant toute possibilitt de dialogue entre 1'Eglise et la science: 

Pathttique tentative pourarr&terl'histoire, I'encyclique Pascendi est l'un des plus cruels documents 
sur I'aveuglement des autonitis de 1'Eglise au dCbut du siscle [...I. I1 s'ensuivit une campagne de 
dtnonciations, de destitutions, de mises i I'Index, d'excomm~nications'~. 

Cette chasse aux sorcikres atteint son apogte dans les anntes 19 12-19 13, malgrt 
le fait que 

1'Eglise proclame bien haut qu'elle aime et defend la science, rnais continue h faire une distinction 
inadmissible aux yeux des savants, en sdparant la "vraie" science, celle qui nepose pas de problbme 
;la foi, iladoctrine traditionnelle, il'interprttation litterale de la Bible, et la "fausse" science, celle 
dont les rtsultats ne peuvent Etreque des hypothbses errontes pace  qu'elles contredisent les dogmes 
et l'Ecriturel'. 

Avec les successeurs de Pie X, qui meurt en 1914, les tensions entre 1'Eglise 
et la science s'apaisent peu iipeu. Benoit XV, dont le pontificat s'ttend de 1914 
5 1922, se montre beaucoup plus ouvert aux sciences, mais confront6 aux 
problkrnes de la Grande Guerre, il n'a gusre l'occasion de s'occuper de ce 
dornaine. Pie XI (1922-1939) prBne une science qui, de ses dtcouvertes, 
dtgagera une interpretation "catl~olique": 

Lascience catholique aurapour tlche de dtgager des lois naturelles une image de I'univers en accord 
avec les conceptions religieuses". 

Dans un discours prononct le 18 mars 1923, Pie XI dCclare que 

lascience ne devrapas chercher autre chose querecueillir, de tout le crdt, [...I l'harmonie magnifique 
et continuelle que Dieu lui-m&me, en notes mystdrieuses, y a cacht, afin de constituer le cantique 
de la vtritd, le cantique de la foi, le cantique au Dieu des sciences, au Dieu crdateur, rtvtlateur et 
s a u v e ~ r ~ ~ .  

A cette influence prtpondtrante de 1'Eglise viennent s'ajouter d'autres facteurs, 
coi-iliiie I'idtalisiiie ei :e cloisoiiiieiiieiit be ceit&iis gretpes sociaux qui anraient 
CtC susceptibles de briser la stagnation: l'universitt, par exemple, peu sensible 
au rnonde qui l'entoure, et la classe politique peu confiante dans ce que 
l'universitt pourrait apporter B la ~ o c i t t t ' ~ .  

C'est sur cette toile de fond que s'inscrit la lutte des scientifiques qutbtcois, 
dont certains Ctaient des religieux, pour inttgrer l'enseignement des sciences 
aux programmes classiques. Dans un article de 1926, Marie-Victorin pose un 
diagnostic sur les raisons qui expliquent le dCsintCr&t, voire l'hostilitt ?I l'tgard 
des sciences: 

Les disciplines scientifiques n'ont rien i faire dans la formation de I'esprit humain, et donc de 
l'homme lui-rn&me; elles ne sont pas partie inttgrante de la culture gtntrale; leur exercice empibte 
sur les prdcieuses heures de jeunesse, qui doivent Etre voutes au culte des lettres et de laphilosophie 
proprement dite; la science enfle I'esprit et dessbche le coeur; la science dteint dans les h e s  le 
sentiment religieux, le flambeau de la foi. Telles sont bien, si je ne me trompe, quelques-unes des 
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opinions courantes qui servent j. motiver cette mefiance & l'endroit de la science et des etudes 
scientifique~'~. 

Tous les novateurs s'insurgent contre une culture trop livresque, banale et 
empruntte. Se heurtant au mur de la tradition exclusivement litttraire des 
collbges classiques, ils l'attaquent sur son propre terrain. Dans un article qui ne 
manque pas d'humour, Marie-Victorin montre que les litttraires, prtcistment, 
auraient grand besoin de connaitre un peu mieux la nature qui les entoure pour 
tviter d'tcrire certaines incongruitts. Prenant ses exemples dans l'oeuvre de 
Frtchette ou de Chapman, il montre le ridicule des descriptions qui, toutes 
pottiques qu'elles soient, bafouent la nature laurentienneI6. D'autres dtfenseurs 
des sciences insistent sur les bienfaits qui accompagnent les ttudes scientifiques. 
11s en dtgagent des raisons intellectuelles (les sciences dtveloppent le sens de 
l'observation, I'esprit critique, le sens pratique, la rigueur, le jugement), des 
raisons patriotiques (bien connaitre son pays, c'est l'aimer davantage, veritable 
leitnzotiv de toute la premibre moitit du XXe sibcle), et des raisons Cconomiques 
(retard des Canadiens franqais dans les domaines scientifiques)". 

Cette campagne en faveur de l'enseignement des sciences commenp B porter 
fruit dans les anntes 1930 et les enfants ne t-cier de plusieurs 
initiatives qu'ils accueillirent avec enthousiasme. Tout d'abord, en 1930, Le 
Devoir se fait l'tcho d'un grand concours de botanique destine aux enfants. Le 
succbs remportt par ce concours et l'exposition qui s'ensuivit B la bibliothbque 
St-Sulpice de Montrtal impressionnbrent grandement et les organisateurs et le 
public. 

Puis, en 193 1, le frbre Adrien met sur pied les Cercles de jeunes naturalistes 
qui fleurirent dans un trbs grand nombre d'tcoles B travers toute la province. Ces 
cercles, conqus "pour occuper intelligemment les heures libres de rtcrCation, et 
mCme certaines heures de clas~e"'~ se mirent B "1'Ecole de la route", selon 
l'expression mCme de Marie-Victorin, c'est-2-dire qu'ils priviltgibrent 1'Ctude 
sur le terrain, l'observation en pleine nature. Ils furent si populaires que, quatre 
ans plus tard, Marie-Victorin pouvait dtdier sa Flare laurerztierzrze 

A la jeunesse nouvelle de mon pays, et particuli2xement aux dix mille jeunes gens et jeunes filles 
qui forment la pacifique m t e  des Cercles de jeunes naturalistes. 

Ces cercles donnbrent lieu ides  chroniques rtgulibres dans les journaux et les 
revues, B des causeries radiophoniques sur les ondes de Radio-Collbge et B toute 
une strie de travaux de vulgarisation connus sous le titre de "LaBibliothbque des 
jeunes naturalistes". Dans les anntes 1940, on comptait environ 850 cercles et 
plus de 25000 membres. 

Enfin, en 1935, s'ouvrit 1'Ecole de L'Eveil, rattachte au Jardin botanique en 
1939, et dont Marcelle Gauvreau fut directriceIg. Cette initiative s'adressait aux 
enfants de quatre B sept ans dtsireux de s'initier aux beautts de la nature. Les 
rencontres, qui se dtroulaient le plus souvent en plein air ou dans les serres du 
Jardin botanique, avaient lieu tous les jeudis matins de la mi-septembre au dtbut 
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de juin. Elles apprenaient aux enfants B observer la nature, B formuler leurs 
observations et B monter des collections de plantes, d'insectes et de mintrauxZO. 

Toutes ces initiatives se caracttrisent par une ouverture de la salle de classe 
sur l'exttrieur, sur l'observation et l'exptrimentation personnelle. Les outils 
pkdagogiques s'en trouvent modifits et I'on recourt plus volontiers B des modes 
d'enseignementplus diversifies, au dttriment du cours traditionnel et du manuel 
scolaire, qui en constituaitlaclt de voiite. La vkritable effervescence scientifique 
qui anime les anntes 1920 et 1930, le souci de ne pas rtptter les erreurs du passt 
et de former lajeunesse pour un Quebec moderne, suscitent l'apparition de livres 
d'un genre nouveau dans la province: les documentaires pour la jeunesse. Les 
premiers documentaires n'avaient certes rien B voir avec I'idte que I'on se fait 
aujourd'hui de ce type de livres, mais il se dtgagkrent peu B peu de la gangue 
rigide que constituaient les prtceptes de I'tpoque en matikre de lecture pour la 
jeunesse. "Instruire et plaire", tel ttait le mot d'ordre htritt du classicisme 
franqais, qui mttamorphosait la plus charmante histoire en un monstre didactique 
et qui obligeait, croyait-on, B inclure une anecdote insignifiante pour faire passer 
la pilule documentaire. 

Mon voyage autour du tlzotzde qu'Emile Miller publie B la Bibliothkque 
d' Action franqaise, en 1923, parait bien Etrelepremier documentaire qutbtcois" . 
L'auteur y rapporte les souvenirs d'un voyage qu'il aurait fait B l'sge de douze 
ans avec son pkre, chargt de mission par le gouvernement de la Province. On y 
retrouve les idtes chbes B l'tpoque, que l'on peut resumer par ces lignes 
extraites du rtcit: 

Ces spectacles de la nature, ces ~Cflexions, ces souvenirs, ces notions acquises h travers le vaste 
Canada et chez des peuples Ctrangers nous apprendront h mieux aimer Dieu, auteur, maitre, 
conservateur et dispensateur des rnerveilles du monde'?. 

Le voyage de Montrtal B Vancouver occupe un peu plus de la moitit du livre, 
tandis que le reste du ptriple (Japon, Chine, Philippines, Australie, Inde, Perse, 
Palestine et Rome) doivent se partager les pages qui restent. Les differences de 
moeurs sont volontiers taxtes de "bizarreries" et les religions autres que le 
catholicisme sont impitoyablement dtnigrtes. 

D'autres ouvrages comme Mon premier tour de France de E. LtpineZ3, Le 
Tour du Canada, publit par les frkres MaristesZ4, ttmoignent de la vogue 
persistante du rtcit de voyage utilist A des fins didactiques. Mis B la mode au 
XVIII9ikcle par l'abbt Barthtltmy et son Voyage du jeurze Anacharsis en 
Grdce dans le milieu du ZVe sidcle avant l'dre vulgaire (1788) et remis B 
l'honneur en 1877 par le succks du Tour de Francepar deux etzfants de madame 
G. Bruno, le voyage d'apprentissage fait les dtlices des auteurs-tducateurs et 
sert magnifiquementleurs intentions nationalistes, carUqui connaitparfaitement 
la geographic, l'histoire de son Pays, I'aime davantage, le sert avec une plus 
grande ardeur, avec une vtritable passion"25. Au Quebec, ces livres s'inscrivent 
aussi dans la vague du renouvellement de l'enseignement de la gtographie dont 
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Emile Miller s'est fait le protagoniste. Fondt jusqu'alors sur la mtmorisation de 
chiffres, de nomenclatures, de statistiques, I'enseignement de la gtographie doit 
s'ouvrir ii l'observation des phtnomknes naturels, B l'ttude des causes et des 
constquences et Bla recherche des lois qui rtgissent ces phtnomknes. LBencore, 
les murs de la salle de classe tombent et dans son livre intitult Le Canada par 
l'inzage, Benoit Brouillette prtconise le recours B la classe-promenade, qui 
permet il'tlkve d'ttudierlagtographie surle terrain, l'utilisation dephotographies 
ou de projections, qui favorisent I'observation indirecte des reliefs, de l'habitat, 
des manifestations climatiques, et le rejet du manuel: 

Quelle part enfin prendrale manuel dans I'enseignement de lagtographie? Si le professeur sait faire 
des Ctudes locales, s'il utilise j. bon escient les globes terrestres, les cartes parlantes, les collections 
d'images, et s'il sait bien conduire ses classes-promenades, il n'a gukre besoin de manuelZ6. 

Rejeter le manuel, c'est laisser le champ libre B des livres comme le sien, moins 
austkres, o t ~  une place plus grande est accordte 5 la photographie, et c'est aussi 
introduire dans la formation de I'enfant des ressources autres que celles 
traditionnellement utilistes enclasse. Bien quecelivre nous paraisse extremement 
conservateur aujourd'hui, il fut alors salut comme une grande nouveautt. I1 
ttmoignait assurtment d'une certaine innovation pour I'tpoque en matikre 
documentaire. 

C'est sans doute aussi une intention didactique qui fit prendre la plume 5 
Claude Melanqon, si du moins I'on en croit Cyrille Delage, qui signe la preface 
de Par terre et par eau et qui tvoque la ntcessitt de recourir i "d'honnetes 
subterfuges", comme le "dtguisement d'un manuel sous la forme d'oeuvre 
litttraire", pour faire saisir aux enfants le veritable sens du mot "devoir". Cyrille 
Delage avait-il lu I'ouvrage qu'il prtfaqait? On peut s'interroger sur cepoint, car 
si Claude Melanqon commence son ptriple de f a ~ o n  assez didactique par une 
visite historique de Montrtal, arrivt B Perct, le rtcit de voyage se mue en un 
roman d'aventures palpitant, avec tous les ingrtdients du genre: naufrage, 
enlkvement d'enfants par de mtchants bandits, evasion, fuite et errance dans une 
nature hostile, Indien tvidemrnent rompu aux techniques de survie en forst et 
sauveur des enfants, etc. Bref, comrne Jacques, son jeune protagoniste, I'auteur 
a dir lire les romans de Gustave Aymard, de Fenimore Cooper et de Henri-Emile 
Chevalier et s'en inspirerz7. Le pkre Paul-Emile FarleyZ8, porte sur ce livre un 
jugement stvkre, qui ne se justifie que pour les quelque dix premiers chapitres, 
soit un quart du livre. Le jugement d'kskne Lauzikre parait plus approprit: 

Peu de romanciers de I'Cpoque peuvent se flatter de manier une plume plus alerte, d'un style plus 
limpide, plus correct et plus nature1 que Melan~on, apprenti-sorcier. Cette langue est propre le mieux 
du monde au IinCaire de I'anecdote, au pittoresque sobre de la description comme aux gestes sans 
emphase. Pour I'auteur, il ne s'agissait nullement de psychologie, mais plutdt d'une leqon de choses 
romancCe, en pleine nature. C'est pourquoi l'aspect didactique ne pkse ni n'alourdit l'actionZg. 

En fait, dans les trois derniers quarts du livre, la volontt didactique s'est 
tellement dilute qu'on htsite meme ii inclure ce livre dans les documentaires. 
Tout au plus peut-on y voir, comme kskne  Lauzikre, "une leqon de choses 
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romancte". 
La campagne en faveur de l'enseignement des sciences atteignit son apogte 

de 1926 B 1932, ainsi que nous I'avons mentionnt plus haut. Aussi voit-on alors 
dtferler sur le march6 qutbtcois du livre pour la jeunesse une vague d'une 
trentaine de documentaires sur les animaux et les plantes. Bien qu'il reste fid&le 
B la mode de l'affabulation introductive et justificatrice de l'apprentissage qui 
va suivre, I'ABCdupetit naturaliste canadien de Harry Bernard30, qui comporte 
neuf volumes, commence B ressembler davantage aux documentaires modernes. 
L'auteur y manifeste une rigueur scientifique peu frtquente jusqu'alors dans le 
livre pour la jeunesse. Chaque volume comprend un chapitre de notions 
gtntrales sur le sujet trait&. Par exemple, Le Petit Oiseleur, nous renseigne 
d'abord sur le squelette des oiseaux, leur appareil digestif et respiratoire, leurs 
organes sensoriels, leurs moeurs, leur utilitt. Puis vient une courte ttude sur une 
dizaine d'oiseaux du Canada, accompagnee d'une illustration en noir et blanc31. 
Chaque volume se termine par une courte bibliographic et un glossaire. 

Les livres de Claude Melanqon, De l'bpi aupain, Nos animaux chez eux, Les 
Poissons de nos eaux3' et Oiseauxde r n o n p a y ~ ~ ~  d' Alice Duchesnay remplissent 
pleinement leur fonction didactique, mais leur presentation monotone et terne 
en font plut6t des ouvrages de reference pour tous les Bges que des livres 
sptcialement conqus pour les enfants. La meme remarque s'applique B Portraits 
de fenz~nes de Madeleine Gleason-H~guenin~~, compilation de biographies de 
femmes qui laisskrent leurmarque dans l'histoire ou dans les lettres. Cette ttude 
constitue, aujourd'hui encore, un ouvrage de rtftrence de base sur les fernmes 
ctlkbres au dtbut du sikcle, et si la notice de l'auteure ne nous avertissait pas que 
"cette edition a t t t  prtparte sptcialement pour nos tcoliers et tcolikres", rien ne 
pourrait le laisser supposer. 

Dans sa strie de douze volumes intitulte Nos aniinaux donzestiques, Odette 
Oligny trace, dans un style a!erte et sans aucune prttention scientifique, le 
portrait de dix-huit animaux dome~tiques~~, leur rBle dans l'histoire, leurs 
moeurs, leurspetits travers. Cette strie se situe Bmi-chemin entreledocumentaire 
proprement dit et la "fantaisie litttraire" inspirke par la nature. Le livre de 
Maxine, Les Trois Fkes du bois d'kpinettes, illustre cette forme litttraire et 
ttmoigne du regain d'inttrgt pour les sciences, devenues sources d'inspiration. 
Dans son avant-propos, Maxine precise que 

Ce livre n'est nullement scientifique. Sous une forme fantaisiste et d'aprks les lettres de l'alphabet, 
c'est une simple nomenclature de certains spicimens des troisrkgnes delanature avec quelques mots 
explicatifs h la portie des tout-petitP. 

Le documentaire le plus "moderne" de la dtcennie reste encore Le Botaniste 
amateur en carnpagrze du R.P. Louis-Marie, livre qui a d'ailleurs kt6 rttditt, en 
1976, dans une version revue et adaptte par le ministkre de 17Agriculture du 
Quebec. Cet ouvrage se veut trks pratique: il initie progressivement l'enfant B la 
botanique depuis la premikre prise de contact avec la nature printanikre jusqu'h 
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la conservation de plantes sptciales (algues, champignons, etc.), en passant par 
les mtthodes d'herborisation, I'observation, la constitution de l'herbier, 
l'tquipement, l'ttiquetage des plantes, etc. 

Dans les anntes 1940, si un livre comme Science sans d o u l e u ~ ~ ~  de Louis 
Bourgoin conserve, malgrt les dessins parfois trks humoristiques d'Agnks 
Lefort, un aspect austkre qui le destine plus B un public populaire qu7B la 
jeunesse, on constate toutefois une certaine modernisation de la prtsentation; 
l'illustration y reste cependant plus dtcorative qu'instructive. Tel est aussi le cas 
de Plantes czirieuses de moil pays38, que publie Marcelle Gauvreau en 1943, et 
de Mon bestiaire f~rnilie?~ d'Alice Duchesnay. D'un format beaucoup plus 
grand, ce dernier ouvrage, qui mEle encore fantaisie et information historique, 
btntficie d'une prtsentation plus atrte et d'illustrations plus fortes et plus 
colortes. I1 faut attendre les anntes 1950, avec un livre comrne La Gkographie 
et les tout-petits de Claude Robillard, pour qu'apparaisse un style plus moderne 
et mieux adaptt aux besoins et aux capacitts des enfants. 

Imprimts sur du papier trks acide devenu jaune avec le temps, chichement 
illustrts de dessins ou de photos qui, de plus, ressortent ma1 sur les feuillets 
jaunis oh les contrastes disparaissent, les documentaires des anntes 1930et 1940 
se prtsentent sous une apparence austkre et souvent guindte: disposition trop 
rtgulikre d'illustrations restreintes Bun seul format et Bun seul type, monotonie 
de la presentation, textes oii les dttails, pas toujours tloquents, surabondent. 
Cette situation s'est peut-Etre maintenue plus longtemps au Qutbec qu'en 
d'autres pays, mais l'art du documentaire est partout rtcent. Dans son livre 
intitult Tendances actuelles de la littkrature pour la jeunesse40, Marguerite 
Vtrot rappelle qu'en France, "cette branche de la litttrature de jeunesse ttait 
presque inexistante avant 1945". De son c6t6, Betty Bacon prtcise qu'auxEtats- 
Unis, 

Perhaps one of the problems is that juvenile nonfiction has a history of dreary utilitarianism to 
overcome. It was not until the early 1930s that a very few serious writers began the often thankless 
task of raising nonfiction for children to the statute of an art". 

L'histoire du documentaire au Qutbec permet d'assister B la naissance de ce 
genre, de le voir se dtgager peu B peu du romanesque didactique. Les dtbuts du 
documentaire furent d'autant plus maladroits que, dans les anntes 1930, on ne 
concevait pas l'idte d'un livre pour enfants qui n'aurait pas t t t  instructif. 
Htritiers de la tradition classique et catholique, les premiers auteurs pour la 
jeunesse ont voulu instruire leurs lecteurs tout en les amusant, principe qui a 
donne, ici comme ailleurs, des romans didactiques et des documentaires 
romances. Toutefois, l'histoire du documentaire au Qutbec permet d'apporter 
un autre ttmoignage de I'effervescence intellectuelle qui a animt les anntes 
1920 B 1940 et des progrks qui ont t t t  accomplis malgr6 la crise tconomique. 
Dans son ttude sur l'enseignement au Qutbec pendant l'entre-deux-guerres, 
Maurice Eebel rappelle que 
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La pCriode 1920-1940 vit aussi la pmtion de revues et de socittCs universitaires et para- 
universitaires, telles que I'ACFAS, la SociCtC de pidagogie, la SociCtC linnienne, la SociCtC et les 
Cahiers des Dix, la SociCtC des Ccrivains canadiens, L'Actualiti konornique, L'Action nationale, 
la Revue ca~ladienne de biologie, la Revue d'Oka, Culture, le Si~ninaire, le Bulletirz thor~liste, Les 
Idies et le C a ~ l a d a f r a n p i s ~ ~ .  

Les efforts du frbre Marie-Victorin et de ses confrbres scientifiques ne sont 
donc pas rest& lettre morte, et dbs le debut des annCes 1930, gr2ce 2 des 
initiatives comme le concours de botanique du Devoir, les Cercles de jeunes 
naturalistes et 1'Ecole de l'Evei1, les enfants ont pu btntficier d'une initiation 
aux disciplines scientifiques dbs leur plus jeune iige. Nu1 doute que cette vague 
de fond en faveur de I'enseignement des sciences a favoris6 la naissance du 
documentaire qutbCcois dans les anntes 1930, comme elle a rtussi B faire 
Cvoluer les mentalitCs et B introduire progressivement l'enseignement des 
sciences B tous les niveaux de scolaritC. Ce n'Ctait donc pas forfanterie de la part 
de Marie-Victorin que d'affirmer: 

Nous pouvons nous rendre le tdmoignage que nous avons crCC quelque chose, que nous avons semi 
une cause utile, que nous avons fait avancer la science de quelques microns peut-&we, mais surtout 
que nous avons suscitt dans le monde de I'Cducation, et dans le public en gCnCral, un mouvement 
considtrable en faveur des sciences naturellesJ3. 

NOTES 

Cette appellation de "petites sciences", qui irritait beaucoup Marie-Victorin, disignaitalors les 
sciences de la nature (astronomic, biologie, botanique, entomologie, gCologie, zoologie, etc.). 
Selon Louis-Philippe Audet, "cette expression viendrait de Mgr J.-C.-K. Laflamme qui fut 
chez nous I'une des figures marquantes dans le domaine des sciences, il y a une cinquantaine 
d'annCes. I1 entendait ddsigner par ce vocable des spCcialitCs nouvelles, encore au stage (sic) 
de l'enfance, sans intention aucune de discrtditer les matitres dont il Ctait un brillant 
professeur." (Le Frire Marie-Victorin id~icatelir. Ses idiespidagogiq~les. QuCbec, Editions 
de I'Erable, 1942, note 23a, p. 47). Voir aussi Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves 
Gingras. Histuire des sciences a11 Qliibec. Montreal, Boreal, 1987, p. 147-15 I. 
Raymond Duchesne et Paul Carle, "L'ordre des choses: cabinets et musCes d'histoire naturelle 
au QuCbec (1824-1900)". Revue d'histoire de l'A111iriquefi-c~11~ai.~e, vol. 44, nu 1 (CtC 1990), 
p. 29. 
Sur toute cette question de 1'Cvolution de l'esprit scientifique au QuCbec, on consultera 
l'excellente synthtse, dCji citbe, de Luc Chartrand, Raymond Duchesne ct Yves Gingras, 
Histoire des sciences ... . Sur la vie et l'oeuvre d' Adrien Pouliot, voir Danielle Ouellet. Adrien 
Puuliot. UII ho~~lr~ le  en avarlce sur sun tenzps. MontrCal, Borbal, 1986, 213 p. 
Le Devoir, 21 dicembre 1938. A cette date, tout n'6tait certes pas r6glC. Une premitre rCforme 
des programmes des colltges classiques eut lieu en 1935, et il fallut attendre encore dix ans 
avant que ne soient instaurkes les deux options: philo-lettres et philo-sciences. On ne connaitra 
pas de veritable politique scientifique au QuCbec avant 1960. Voir D. Ouellet. Adrierz 
Pouliot ..., up. cit., p. 51-88. 
Regards, vol. 111, no"-9 (mai-juin 1942). p. 344. 
Georges Minois. L'Eglise et la science: histoire d'un r~zalente~ldu. Vol. 2: De Gulilie 2 Jeun- 
Paul II. Paris, Fayard, 1991, p. 102. 
Voir i c e  sujet lamagistralesynthtse de George Minois, citCe prCcCdemment, qui retrace toute 
I'histoire de ces dCbats aussi houleux que pCnibles. 
G. Minois. L'Eglise et la science ..., up. cit., p. 191. 
Ernest Renan. Souvenirs d'enfance etde jeunesse. Paris, Gamier-Flammarion, 1973, pp. 122- 
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134. 
G. Minois. L'Eglise et la science ..., up. cit., p. 284-285. 
Ibid, p. 299. 
Ibid, p. 347. 
Ibid, p. 347. 
D. Ouellet. Adrierl Pouliot ..., up. cit., p. 25-33. 
Frkre Marie-Victorin. "La Science et nous". Revue trirnestrielle canadienne, vol. XI1 (mars- 
dCc. 1926), p. 426. 
Frere Marie-Victorin. "La couleur locale dans la litterature canadienne". Le Devoir, mercredi 
9 novembre 1932, p. 4. 
Voir, entre autres, Emile Chartier. "La culture classique et I'enseignement des sciences". 
Revue trirnestrielle canadienne, vol. IX (mars-d6c. 1923), pp. 373-386; L.-J. Dalbis. 
"L'enseignement de la biologie et la formation de l'esprit". Revrre trbnestrielle canadienne, 
vol. IX (mars-die. 1923), pp. 49-58; Henri Prat. "Valeur educative des sciences de la nature". 
Revue trir~zestrielle canadienne, vol. XV (mars-dCc. 1929), pp. 54-66; Adrien Pouliot. Les 
Sciences darls notre enseignernent classique. Le point de vlte national. Quebec, L'Action 
sociale, [1930?], 21 p. 
Dans "Les Cercles de jeunes naturalistes" (Le Devoir, mercredi 13 mai 1931, p. 2), le frkre 
Marie-Victorin explique aux enseignants comment crier un Cercle de jeunes naturalistes dans 
leur Ccole. 
Disciple du frkre Marie-Victorin, Marcelle Gauvreau Ctudia les algues marines du golfe et de 
I'estuairedu Saint-Laurent pour l'obtentionde samdtriseen botanique. Premiere bibliothkcaire 
de I'Institut botanique, elle fut ensuite attachie au Service de l'enseignement du Jardin 
botanique et directrice de 1'Ecole de I'Eveil. Elle est l'auteur de deux documentaires pour la 
jeunesse: P1ante.s curieuses de rnurzpays (1943) et Plantes vagabondes (1957). 
Pour de plus amples renseignements sur I'Ecole de I'Eveil et ses methodes d'enseignement, 
on se reportera hMarcelleGauvreau, "L'Eveil de lascience". Regards, vol. 3, nu%-9 (mai-juin 
1942), pp. 386-391. 
Voir ies bibliographies de Louise Lemieux (Pleins fenxslrr la littirature dejeunesse au Canada 
franpi.~. Montreal, LemCac, 1972) et de Claude Potvin (Le Canadafran~ais etsa litt6ratrtre de 
jeunesse. 2'Cd. Moncton: Les Editions CRP, 1981 (1"". 1972). Mon Voyageaz~torrrdu nlonde 
a d'abord paru en feuilleton dans L'Oiseau bleu, du vol. I ,  no 1, au vol 11, no 5. 
Emile Miller. Mon voyage a~rtour du monde. MontrCal, Bibliotheque de 1' Action fran~aise, 
1923, p. 8. La prisentation de ce petit volume est assez soignie grbce, en particulier, h la 
couverture en couleur et aux deux pages-titres, oeuvres de Jean-Baptiste LagacC. M&me si la 
page-titre annonce que l'ouvrage est "om6 d'une centaine de gravures et dessins", on ne 
compte que deux illustrations de James McIsaac et ce sont plutBt des photos, souvent tres 
midiocrement reproduites, qui constituent I'essentiel de I'illustration. 
Beauceville, L'Eclaireur, 1926, 150 p. 
Frkres Maristes. Le Tour d ~ t  Canada. Montrial, Granger, 1927. 
C'est ce qu'affirme, apres bien d'autres, Cyrille F. Delage, dans la prCface de Par terre etpar 
earl de Claude Melan~on (QuCbec, Le Soleil, 1928). 
Benoit Brouillette. Le Canadapar l'ir~zage. MontrCal, Editions Albert LCvesque, 1935, p. 19. 
Cette deviation d'intention en cours de ridaction rappelle le cas d'Hector Malot, h qui Hetzel 
avait demandC, en 1869, d'icrire un ricit de voyage tout h la fois didactique et romanesque et 
qui, une fois h I'oeuvre, se laissant emporter par le romanesque, Ccrivit Sans farnille (voir Marc 
Soriano. Guide de littiratlrre pour la jeunesse. Paris, Flammarion, 1975, p. 380). Parterre et 
par ealr ad'abord CtC publiC dans La Ruche icoliPre, en 1927. Henri-Emile Chevalier, Fran~ais 
qui vCcut au Canadade 1852 j. 1860, s'est lui-m&me fortement inspire des romans de Fenimore 
Cooper. 
Paul-Emile Farley. Livresd'er$anfs. Montreal, Les Clercs de Saint-Viateur, 1929, p. 30. Cette 
opinion est reprise par Louise Lemieux, Pleins fe ux..., up. cir., p. 26. 
h s k n e  Lauzikre. "Par terre etpar eau, roman de Claude Melan$on". Dictionnaire des oertvres 
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littiraires dl1 Quibec, vol. I1 (1900-1939), Montreal, Fides, 1980, p. 832. 
30 Harry Bernard. ABC dupetit naturaliste canadien. Montreal, Granger, 1936. Comprend neuf 

volumes de soixante-trois pages: Le PetitArboriste; Le Petit Cllasseur; Le Petit Erltornologiste; 
Le Petit Ferrnier; Le Petit Fleuriste; Le Petit Herboriste; Le Petit Jardirlier; Le Petit Oiseleur; 
Le Petit Pt?chenr. 

31 Les illustrations de toutes les couvertureset des volumes consacres aux animaux sont d' Arthur 
LeMay, tandis que les volumes qui traitent des vCgCtaux sont illustris par Germaine Bemier. 
Les dessins de cette demibre sont remarquables par leur finesse, leurprecision et la sensibilite 
dont ils temoignent. 

32 Parus respectivement en 1932, 1934 et 1936. 
33 Quebec, Garneau, 1939. 
34 Montreal, Editions La Patrie, 1938, 192 p. 
35 Odette Oligny. Nos anirnaludornestiqnes. Montreal, Editions A. Uvesque, 1933, v., 60 p. Ill. 

J. Arthur LeMay. Les douze volumes sont intitules: Le Clrien; Le Chat; Le Clzeval; La Vache 
et le boeuf; Le Porc; Le Moirton et la cltdvre; Le Pigeon; L'Oie et la dinde; Le Carrard et le 
cygrle; Le Lapin et le lidvre; L'Oiseau de maison; Le Coq et la poule. 

36 Maxine. Les Trois Fies dl1 bois d'ipinettes. Montreal, Albert LCvesque, 1936, ill. de Phoebe 
[Thompson?], avant-propos de I'auteur. 

37 Louis Bourgoin. Sciencesansdouleur. Montreal, Les editions de IaRevue moderne, 1943,249 
p. ill. par Agnes Lefort. I1 faut dire qu'il s'agit des textes de vingt-quatre causeries de 
vulgarisation scientifique presentees L Radio-Collbge et que ces causeries n'itaient pas 
specialement destinies aux enfants. 

38 Marcelle Gauvreau. Plantescurieusesde rrlonpays. Montreal, Fides, 1943,32 p. Ill. de Phoebe 
[Thompson?]. Ce livre fut reedit6 en 1960. 

39 Alice Duchesnay. Mon Bestiaire farnilier. Quebec, Editions Garneau, 1944, 48 p. Ill. par 
Thomas. 

40 Marguerite VCrot. Tendances actrrelles de la littirature pour la je~lnesse, 1960-1975. Paris, 
MagnardJL'Ecole, 1975, p. 41. 

41 Betty Bacon. "The ArtofNonfiction", dansPamelaBarronetJenniferQ.Burley, id .  Jllrrlp over 
the Moon. SelectedProfessior~al Readings. Toronto, Holt, Rinehart and Winston, 1984, p. 196. 

42 Maurice Lebel. Evolution de l'enseignernent ale Quibecpendarlt l'entre-dellx-guerres (1 920- 
1940). Montreal, Editions Paulines, 1982, p. 22. 

43 Frbre Marie-Victorin. "Dix ans aprbs; la premiere decade de la SociCte canadienne d'histoire 
naturelle". Revue trinlestrielle canadienne, mars 1934. 
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