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Résumé	  :	  
	  
Ces	  travaux	  de	  recherche	  sur	  le	  sens	  de	  la	  littérature	  ont	  été	  effectués	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’élaboration	  de	  mon	  travail	  de	  candidature	  et	  s’attachent	  à	  déterminer	  l’intérêt	  de	  cette	  
matière	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  luxembourgeois.	  
	  
Ainsi,	  ce	  qui	  importait	  dans	  un	  premier	  temps	  était	  de	  retourner	  aux	  sources	  et	  d’établir	  
une	  définition	  de	  la	  littérature	  de	  l’Antiquité	  jusqu’à	  nos	  jours.	  Dans	  un	  même	  esprit,	  il	  
était	   nécessaire	   de	   déterminer	   la	   place	   que	   la	   littérature	   occupe	   dans	   les	   différents	  
régimes	  d’enseignement.	  	  
	  
Dans	   un	   deuxième	   temps,	   il	   fallait	   déterminer	   le	   sens	   de	   la	   littérature	   dans	  
l’enseignement	   luxembourgeois.	   La	   littérature	   étant	   actuellement	   en	   crise,	   il	   était	  
important	   de	   s’intéresser	   aux	   causes	   du	   refus	   de	   cette	   matière.	   En	   outre,	   il	   était	  
nécessaire	  de	  démontrer	  que	  cette	  discipline	  avait	  toujours	  sa	  place	  dans	  nos	  lycées	  et	  
qu’elle	   était	   non	   seulement	   primordiale	   pour	   enrichir	   les	   compétences	   langagières	   de	  
nos	   élèves,	  mais	   aussi	   pour	   faire	   de	   ces	   derniers	   des	   citoyens	   capables	   de	   changer	   le	  
monde.	  	  
	  
Finalement,	  il	  fallait	  mettre	  en	  avant	  comment	  nous	  pourrions	  enseigner	  la	  littérature	  au	  
lycée	  et	  sauver	  cette	  discipline.	  Avant	   tout,	   il	  est	  primordial	  de	  redonner	  aux	  élèves	   le	  
goût	   du	   français	   et	   de	   la	   lecture	   en	   revoyant	   certaines	   méthodes	   d’enseignement.	  
Ensuite,	  il	  est	  important	  d’employer	  les	  bonnes	  méthodes	  pour	  intéresser	  nos	  élèves	  aux	  
textes	   littéraires.	   Cette	   partie	   s’est	   conclue	   par	   une	   présentation	   et	   analyse	   de	   deux	  
projets	  concrets	  afin	  d’illustrer	  quelques	  théories	  et	  idées	  à	  suivre	  pour	  l’enseignement	  
de	  cette	  matière.	  
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I. Introduction	  
	  
«	  La	  littérature	  est	  parfaitement	  inutile	  ;	  sa	  seule	  utilité	  est	  qu’elle	  aide	  à	  vivre	  ».	  (Claude	  
Roy)	  
	  
Depuis	   la	  nuit	  des	  temps,	   les	  hommes	  font	  procès	  à	   la	   littérature	  parce	  qu’ils	   la	   jugent	  

d’inutile	   et	   de	   futile.	   Déjà	   Platon,	   célèbre	   poète,	   philosophe	   et	   littérateur	   se	   faisait	  

critiquer	  et	  rejeter	  par	  la	  République	  dans	  l’Antiquité	  grecque.	  De	  manière	  générale	  et	  à	  

travers	   les	   siècles,	   même	   si	   cette	   matière	   possède	   des	   contenus	   et	   des	   savoirs	  

prestigieux,	  elle	  se	  situe	  toujours	  aux	  marges	  de	  la	  société.	  	  

Nombreux	   sont	   les	   exemples	   soulignant	   l’inaccessibilité	   et	   l’inutilité	   de	   la	   littérature.	  

L’image	   du	   poète	   éclairé	   guidant	   le	   peuple	   n’est	   alors	   qu’une	   légende	   et	   ce	   dernier	  

n’arrive	   plus	   à	   assumer	   son	   rôle.	   En	   effet,	   au	   XIXe	   siècle,	   les	   partisans	   de	   «	  l’art	   pour	  

l’art	  »	  voulaient	  notamment	   faire	  de	  toute	  œuvre	  écrite	  une	  œuvre	  d’art	  et	  préféraient	  

jouer	   sur	   la	   langue	   au	   lieu	   de	   s’intéresser	   au	   contenu.	   Ces	   auteurs	   se	   considéraient	  

plutôt	   comme	   des	   artistes	   créant	   de	   l’art	   abstrait,	   bien	   loin	   des	   représentations	   de	   la	  

réalité,	   et	   ne	   percevaient	   guère	   l’intérêt	   de	   séduire	   et	   d’instruire	   le	   public.	   De	   l’autre	  

côté,	   nous	   avons	   également	   les	   auteurs	   réalistes	   et	   naturalistes	   qui	   prônaient	   une	  

imitation	  de	  la	  réalité	  dans	  leurs	  ouvrages	  et	  en	  faisant	  une	  littérature	  accessible	  à	  tous	  

donnant	  une	  voix	  à	  tout	  le	  monde.	  Toutefois,	  des	  auteurs	  comme	  Émile	  Zola	  ou	  Gustave	  

Flaubert	  ont	  choqué	  le	  public	  en	  étant	  trop	  proches	  de	  la	  réalité	  avec	  des	  romans	  comme	  

Germinal	  caractérisé	  par	  le	  langage	  vulgaire	  du	  peuple	  ou	  encore	  Madame	  Bovary	  qui	  a	  

notamment	  fait	  l’objet	  d’un	  procès	  pour	  «	  offense	  à	  la	  morale	  publique	  et	  à	  la	  religion	  »	  

et	  «	  outrage	  aux	  bonnes	  mœurs	  ».	  Ainsi,	  nous	  pouvons	  dire	  que	  le	  monde	  littéraire	  et	  la	  

société	  ont	  en	  quelque	  sorte	  toujours	  été	  incompatibles.	  	  

De	   nos	   jours,	   dans	   une	   société	   contemporaine	   de	   l’évolution	   et	   du	   progrès	  

technologiques,	   la	   littérature,	   autrefois	   seule	   source	   de	   savoir,	   de	   connaissance	   et	   de	  

culture	  générale,	  semble	  toujours	  être	  parfaitement	  inutile.	  	  

Or,	  il	  est	  nécessaire	  de	  se	  demander	  pourquoi	  nous	  pouvons	  en	  arriver	  à	  un	  tel	  constat	  

et	  pourquoi	  cet	  écart	  entre	  la	  littérature	  et	  la	  société	  se	  creuse	  de	  plus	  en	  plus.	  En	  effet,	  

dans	   une	   société	   où	   la	   culture	   et	   le	   savoir	   jouent	   un	   rôle	   primordial,	   n’est-‐il	   pas	  

surprenant	  que	  nous	  refusions	  et	  rejetions	  cette	  discipline	  ?	  Étant	  donné	  que	  l’éducation	  

est	  ouverte	  à	  tous,	  ne	  devrions-‐nous	  pas	  profiter	  de	  cette	  source	  de	  savoir	  ?	  
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De	  manière	   générale,	   nous	   pouvons	   constater	   que	   la	   littérature	   n’est	   plus	   considérée	  

comme	  telle.	  En	  effet,	  cette	  discipline	  a	  été	  dépassée	  et	  reléguée	  au	  second	  plan	  par	  les	  

nouvelles	  technologies	  ainsi	  que	  les	  nouveaux	  médias.	  Dans	  une	  société	  caractérisée	  par	  

sa	   modernité	   et	   son	   évolution	   rapide,	   une	   grande	   partie	   de	   la	   population	   favorise	   la	  

paresse	   intellectuelle	   et	   une	   acquisition	   plus	   ou	   moins	   passive	   du	   savoir.	   Nous	  

acquérons	  nos	  connaissances	  et	  notre	  culture	  générale	  grâce	  à	  la	  télévision	  et	  à	  Internet	  

et	   par	   nos	   voyages.	   Ainsi,	   pourquoi	   faire	   l’effort	   de	   lire	   des	   textes	   littéraires	   si	   nous	  

possédons	   d’autres	   options	   nettement	   plus	   faciles	   afin	   de	   nous	   cultiver	  ?	   Le	   degré	   de	  

difficultés	   des	   textes	   littéraires	   et	   l’interprétation	   des	   différents	   effets	   de	   style	   nous	  

poussent	  à	  choisir	  la	  facilité	  et	  à	  nous	  instruire	  grâce	  à	  d’autres	  médias	  qui	  nous	  servent	  

les	  savoirs	  recherchés	  sur	  un	  plateau	  d’argent.	  

En	  outre,	  pour	  la	  majorité	  de	  notre	  société,	  la	  littérature	  et	  les	  textes	  qu’elle	  nous	  offre	  

sont	  souvent	  fortement	  critiqués	  et	  catégoriquement	  rejetés	  par	  rapport	  à	  leur	  contenu.	  

Nous	  associons	  inconsciemment	  la	   littérature	  au	  passé.	  Les	  ouvrages	  mettent	  en	  scène	  

des	   époques,	   des	   histoires,	   des	   personnages	   et	   des	   problèmes	   qui	   semblent	   être	  

détachés	   de	   notre	   époque	   actuelle.	   Ainsi,	   à	   la	   difficulté	   de	   l’acte	   de	   lecture	   s’ajoute	   le	  

manque	  d’intérêt	  et	  d’identification	  personnelle.	  Si	  les	  lecteurs	  ne	  perçoivent	  aucun	  lien	  

avec	  leur	  quotidien,	  la	  littérature	  ne	  présente	  aucune	  utilité.	  	  

Dans	  un	  même	  esprit,	   la	   lecture	   littéraire	  ne	  présente	  plus	  aucune	  distraction	  pour	  un	  

grand	  nombre	  de	   lecteurs	  potentiels.	   En	   effet,	   si	   aucune	   identification	  personnelle	   n’a	  

lieu	  avec	   les	   textes	   littéraires,	   le	   lecteur	  aura	  du	  mal	  à	  percevoir	   la	   lecture	   comme	  un	  

moyen	   de	   distraction	   et	   préfère	   avoir	   recours	   à	   d’autres	   médias.	   Nous	   voulons	   nous	  

distraire	  par	  ce	  qui	  nous	  donne	   la	  possibilité	  de	  nous	  évader	  de	  notre	  quotidien	  et	  de	  

l’oublier	   et	   par	   ce	   qui	   n’exige	   pas	   beaucoup	   d’efforts.	   Fortement	   concurrencées,	   la	  

lecture	  et	  surtout	  la	  lecture	  littéraire	  semblent	  donc	  peu	  attractives	  dans	  notre	  monde	  et	  

aux	  yeux	  de	  notre	  société	  actuelle.	  	  

	  

Il	  va	  ainsi	  de	  soi	  que	  si	   la	  société	  rejette	   la	   littérature,	  celle-‐ci	  perd	  également	  sa	  place	  

dans	  nos	  écoles.	  L’enseignement	  de	   la	   littérature	   française	  vit	  une	  véritable	   crise,	  non	  

seulement	   en	   France,	   mais	   aussi	   au	   Luxembourg.	   Enseignée	   depuis	   l’instauration	   de	  

l’enseignement	   jésuite,	   elle	   se	   voyait	   comme	   un	   des	   piliers	   de	   l’enseignement	  

luxembourgeois.	   Or,	   au	   cours	   des	   siècles	   et	   des	   années,	   cette	  matière	   a	   perdu	   de	   son	  

prestige	  et	  elle	  est	  non	  seulement	  rejetée	  par	  les	  élèves,	  mais	  également	  par	  les	  parents	  
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et	   certains	   hommes	   politiques	   qui	   plaident	   en	   faveur	   de	   l’abolissement	   d’une	  matière	  

dont	  ils	  ne	  perçoivent	  pas	  l’intérêt.	  Les	  élèves	  perçoivent	  souvent	  la	   littérature	  comme	  

étant	   abstraite,	   difficile	   et	   éloignée	   de	   leur	   quotidien.	   Ils	   ont	   dès	   lors	   du	   mal	   à	   en	  

percevoir	  l’utilité	  et	  la	  nécessité	  de	  l’apprentissage.	  	  

Les	  élèves	  savent	  clairement	  qu’ils	  s’en	  sortiront	  sans	  littérature	  et	  n’en	  perçoivent	  pas	  

le	   sens	   et	   l’utilité,	   mais	   ressentent	   ces	   exercices	   comme	   des	   exercices	   de	   torture	   et	  

supplient	  les	  enseignants	  de	  laisser	  cette	  matière	  de	  côté,	  à	  leurs	  yeux,	  la	  littérature	  est	  

donc	  parfaitement	  inutile,	  poussiéreuse	  et	  dispensable.	  

	  

Après	   avoir	   travaillé	   pendant	   six	   ans	   en	   tant	   qu’enseignante	   dans	   divers	   lycées,	   et	   en	  

tant	  que	  passionnée	  de	  littérature	  française	  depuis	  mon	  adolescence,	  j’étais	  quelque	  peu	  

choquée	   de	   ce	   refus	   de	   la	   littérature	   de	   la	   part	   de	  mes	   élèves	   et	  même	   de	   la	   part	   de	  

certains	  enseignants.	  Les	  élèves	  clament	  que	  cette	  matière	  est	  à	   la	   fois	   trop	  difficile	  et	  

complètement	   inutile	   étant	   donné	   qu’elle	   ne	   leur	   servirait	   à	   rien	   pour	   leur	   avenir	  

professionnel.	  Plus	  étonnantes	  encore	  étaient	   les	  réactions	  de	  certains	  enseignants	  qui	  

n’avaient	  pas	  envie,	  voire	  peur	  d’enseigner	  la	  littérature,	  car	  ils	  ne	  s’en	  estimaient	  pas	  à	  

la	  hauteur	  étant	  donné	  la	  complexité	  de	  cette	  matière.	  	  

Ainsi,	   au	   cours	   de	   mon	   stage	   et	   en	   vue	   de	   mon	   mémoire	   pédagogique,	   j’ai	   choisi	   de	  

m’intéresser	  à	  une	  partie	  de	  ce	  problème	  en	  essayant	  de	  trouver	   les	  bonnes	  méthodes	  

afin	  de	  motiver	  mes	  élèves	  à	  s’intéresser	  à	  la	  littérature.	  Ce	  projet	  s’étant	  avéré	  comme	  

une	   véritable	   réussite,	   il	   était	   important	   de	   poursuivre	   mes	   recherches	   et	   nécessaire	  

d’essayer	   de	   comprendre	   ce	   refus	   catégorique	   de	   l’enseignement	   de	   la	   littérature	   de	  

manière	   générale.	   Il	   m’a	   semblé	   primordial	   d’entamer	   une	   défense	   de	   la	   littérature	  

française	   dans	   l’enseignement	   secondaire	   afin	   de	   prouver	   pourquoi	   il	   est	   nécessaire	  

d’enseigner	   cette	   discipline	   fondamentale	   dans	   nos	   écoles.	   De	   plus,	   il	   est	   plus	  

qu’indispensable	   d’essayer	   de	   trouver	   les	   bonnes	   méthodes	   afin	   de	   faire	   aimer	   non	  

seulement	   le	   français,	  mais	   surtout	   la	   littérature	   française	   à	   nos	   élèves.	   La	   littérature	  

n’est	  en	  aucun	  cas	  une	  matière	  futile	  et	  dépourvue	  de	  sens,	  mais	  comme	  l’affirme	  Claude	  

Roy,	  elle	  «	  aide	   à	   vivre	  ».	   Il	   est	   donc	   de	   notre	   devoir	   de	   leur	   transmettre	   ce	  message	   et	  

d’essayer	  de	  sauver	  cette	  discipline	  de	  son	  extinction	  tout	  en	  faisant	  de	  nos	  élèves	  des	  

citoyens	  responsables	  et	  éclairés.	  
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Ainsi,	   ce	   travail	  de	  candidature	  aura	  pour	  objectif	  premier	  de	  se	  pencher	  sur	   l’analyse	  

des	  origines	  de	   la	   littérature	  en	   tant	  que	  discipline	  avant	  de	  déterminer	  sa	  place	  dans	  

l’enseignement	  luxembourgeois	  ainsi	  que	  l’importance	  que	  nos	  élèves	  y	  accordent.	  	  

Un	   deuxième	   objectif	   sera	   de	   déterminer	   la	   nécessité	   et	   l’importance	   de	   la	   littérature	  

dans	  nos	   classes,	   il	   faudra	  donc	   se	  demander	  pourquoi	  nos	  élèves	  ont	  besoin	  de	   cette	  

discipline	  qui	  semble	  pourtant	  maudite	  et	  inutile	  à	  leurs	  yeux.	  	  

Finalement,	   un	  dernier	   volet	   sera	   accordé	   à	  une	   remise	   en	  question	  de	  nos	  méthodes	  

d’enseignement	   actuelles	   et	   présentera	   quelques	   approches	   pour	   que	   les	   élèves	  

commencent	  à	  aimer	  et	  à	  apprécier	  la	  littérature	  française.	  
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II. La	  littérature	  et	  son	  rôle	  dans	  l’enseignement	  
luxembourgeois	  

	  

a. Vers	  une	  définition	  de	  la	  littérature	  	  
	  

1. Un	  retour	  vers	  le	  passé	  :	  Origines	  et	  évolutions	  du	  mot	  «	  littérature	  »	  
	  

	  
«	  Le	  monde	  peut	  fort	  bien	  se	  passer	  de	  littérature.	  Mais	  il	  peut	  se	  passer	  de	  l’homme	  encore	  
mieux».1	  	  
	  
D’après	   ces	   propos	   issus	   du	   célèbre	   ouvrage	  Qu’est-‐ce	  que	   la	   littérature	  ?	  de	   Jean-‐Paul	  

Sartre,	   la	   littérature	   pourrait	   à	   première	   vue	   être	   perçue	   comme	   une	   discipline	  

accessoire	  dont	  le	  monde	  «	  pourrait	  fort	  bien	  se	  passer	  ».	  Or,	  l’auteur	  rejette	  fortement	  

cette	   affirmation	   en	   prônant	   que	   le	  monde	   pourrait	   également	   se	   passer	   de	   l’homme,	  

certainement	  à	  cause	  de	  ses	  actes	  souvent	  égoïstes,	   cruels	  et	   inhumains	  de	  même	  que	  

son	  manque	  d’engagement	  nuisant	  au	  monde.	  

	  

Ainsi,	   tout	   comme	   l’homme,	   cette	   discipline	   peut	   par	   moments	   sembler	   inutile	   au	  

monde,	   mais	   son	   existence	   est	   néanmoins	   indispensable.	   L’homme	   ne	   pourrait	   s’en	  

passer,	   tout	  comme	   le	  monde	  ne	  pourrait	  se	  passer	  de	   l’existence	  de	   l’être	  humain.	  La	  

littérature	   est	   ainsi	   nécessaire	   pour	   refléter	   le	   monde	   tel	   que	   nous	   le	   percevons	   ou	  

pourrions	   le	   percevoir	   et	   pour	   aider	   l’homme	   à	   se	   former	   en	   vue	   de	   créer	   un	  monde	  

meilleur.	  Sans	  elle,	  le	  monde	  pourrait	  certes	  continuer	  à	  exister,	  mais	  il	  ne	  serait	  pas	  ce	  

qu’il	  est	  et	  nous	  ne	  serions	  pas	  conscients	  de	  ce	  qu’il	  pourrait	  être	  :	  le	  monde,	  l’homme	  

et	  la	  littérature	  sont	  donc	  des	  éléments	  indissociables.	  

	  

Il	   sera	   dès	   lors	   intéressant	   de	   poser	   un	   regard	   approfondi	   sur	   les	   origines	   de	   la	  

littérature	  telle	  que	  nous	  la	  connaissons	  et	  l’admirons	  de	  nos	  jours.	  Les	  propos	  de	  Sartre	  

étaient-‐ils	  et	  sont-‐ils	  toujours	  pertinents?	  L’homme	  et	  le	  monde	  ne	  peuvent-‐ils	  vraiment	  

se	  pas	  se	  passer	  de	  littérature	  ?	  	  

Pour	  trouver	  une	  réponse	  à	  ces	  questions,	   il	  est	   tout	  d’abord	  nécessaire	  d’effectuer	  un	  

voyage	  dans	  le	  temps	  et	  de	  remonter	  jusqu’aux	  origines	  et	  à	  l’étymologie	  du	  mot	  et	  de	  

son	  sens	  en	  vue	  d’en	  analyser	  l’évolution	  à	  travers	  les	  siècles.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sarte,	  Jean-‐Paul,	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  littérature?,	  Paris,	  Editions	  Gallimard,	  1948,p.293.	  
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Le	  mot	  «	  littérature	  »	  provient	  du	  terme	  latin	  «	  literatura	  »,	  qui	  apparaît	  au	  début	  du	  XIIe	  

siècle	  et	  qui	  est	  un	  dérivé	  du	  mot	  littera,	  la	  lettre.	  Il	  signifie	  à	  l’époque	  «	  chose	  écrite	  »	  et	  

désigne	   surtout	   les	   lettres	   de	   l’alphabet.	   Ce	   mot	   est	   utilisé	   tant	   par	  Cicéron	  que	  

par	  Quintilien	  pour	   donner	   un	   équivalent	   au	   mot	   grec	  grammatikê	   qui	   désigne	  

l'ensemble	  des	  caractères	  de	  l'alphabet	  et	  de	  la	  grammaire.	  Pour	  Cicéron,	   la	   littérature	  

est	   l'état	   de	   l'homme	  qui	   «	  a	   des	   lettres	  »2,	   à	   savoir	   un	   homme	  qui	   a	   connaissance	   de	  

l’alphabet	   et	   de	   la	   grammaire	  :	   elle	   désigne	   alors	   «	  la	   maîtrise	   de	   la	   lecture	   et	   de	  

l’écriture	  »3.	  Nous	  sommes	  donc	  encore	  loin	  du	  sens	  actuel	  du	  terme	  :	   la	   littérature	  est	  

surtout	   associée	   à	   la	   maîtrise	   de	   l’écriture	   et	   de	   la	   grammaire.	   Toutefois,	   à	   l’époque	  

d’Homère,	  elle	  a	  déjà	  désigné	  «	  la	  connaissance	  des	  grands	  textes,	  à	  savoir	  la	  littérature	  

qui	   permet	   de	   lire	   intelligemment	  »4	  et	   peut	   ainsi	   être,	   dès	   ses	   débuts,	   reliée	   à	   sa	  

définition	  actuelle.	  

Dès	  le	  Moyen	  Âge,	  le	  sens	  du	  mot	  évolue	  et	  désigne	  «	  le	  savoir	  tiré	  des	  livres	  ».	  Le	  terme	  

littérature	  acquiert	  alors	  une	  connotation	  plus	  noble	  et	  plus	  élitaire,	  car	  elle	  désigne	  un	  

savoir	  acquis	  par	  la	  lecture	  d’ouvrages	  qui	  était	  à	  l’époque	  surtout	  réservée	  à	  une	  élite	  et	  

qui	  mettra	  longtemps	  à	  être	  maîtrisée	  par	  tout	  le	  monde.	  	  

Au	  XVIe	  siècle,	  le	  sens	  du	  mot	  «	  littérature	  »	  continue	  à	  évoluer	  et	  désigne	  «	  la	  culture	  »	  

des	   lettrés,	   à	   savoir	   l’érudition.	   «	  Avoir	   de	   la	   littérature	  »,	   c’est	   posséder	   un	   savoir,	  

conséquence	   naturelle	   d’une	   somme	   de	   lectures5	  .	   Un	   homme	   qui	   a	   une	  profonde	  

littérature6	  est	   alors	   un	   homme	   cultivé.	   À	   l’époque,	   cette	   discipline	   est	   ainsi	   moins	   à	  

percevoir	  comme	  un	  ensemble	  de	  textes,	  mais	  plutôt	  comme	  une	  connaissance	  issue	  de	  

la	   lecture	  et	  une	  compétence.	  Pour	  avoir	  de	   la	   littérature,	   il	   faut	  alors	  beaucoup	  lire	  et	  

essayer	  d’en	  retenir	  le	  plus	  possible.	  	  

Ces	   deux	  définitions	   nous	   permettent	   de	   dire	   que	  dès	   le	  Moyen	  Âge,	   la	   littérature	   est	  

associée	   aux	   notions	   de	   savoir	   et	   d’érudition	  :	   quelqu’un	   qui	   s’intéresse	   à	   la	   lecture	  

possède	  de	  la	  littérature,	  un	  savoir	  et	  une	  connaissance	  exceptionnels.	  	  

	  

Toutefois,	  il	  est	  important	  de	  souligner	  que	  dès	  ses	  débuts,	  cette	  discipline	  est	  un	  savoir	  

exclusif	  réservé	  aux	  plus	  nobles	  de	  la	  société	  et	  possède	  toujours	  un	  caractère	  élitaire.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  LEROY,	  Michel,	  Peut-‐on	  enseigner	  la	  littérature	  française?,	  Paris,	  PUF,	  2001,	  p.7.	  
3	  Ibid.	  
4	  Ibid.	  
5	  JOUVE,	  Vincent,	  Pourquoi	  étudier	  la	  littérature?,	  Paris,	  Armand	  Colin,	  2010,	  p.32.	  
6	  Op.cit.,	  Leroy,	  p.7.	  
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La	  littérature	  supposant	  l’affiliation	  à	  une	  élite,	  à	  une	  aristocratie	  de	  l’esprit,	  le	  terme	  en	  vient,	  par	  
glissements	   successifs,	   à	   désigner	   le	   corps	   des	   gens	   de	   lettres.	   On	   parlera	   par	   exemple	   de	   ces	  
messieurs	  de	  la	  littérature.7	  	  

À	   partir	   du	   XVIIe	   siècle,	   nous	   constatons	   une	   forte	   évolution	   du	   sens	   du	   terme,	   car	  
hormis	  les	  notions	  de	  culture,	  de	  savoir	  et	  d’érudition,	  l’œuvre	  littéraire	  doit	  désormais	  
comporter	   un	   caractère	   esthétique	   et	   n’est	   plus	   un	   simple	   moyen	   de	   transmettre	   le	  
savoir.	  	  
Le	   XVIIIe	   siècle	   «	  voit	   émerger	   les	   genres	   dits	   «	  vulgaires	  »8	  comme	   le	   roman	   et	   les	  

genres	  en	  prose	  provenant	  du	  milieu	  du	  journalisme.	  Le	  mot	  littérature	  acquiert	  un	  sens	  

plus	  général	  à	  savoir	  «	  l’art	  d’écrire	  ».9	  Pour	  Vincent	  Jouve,	  à	  l’époque,	  «	  l’intérêt	  du	  mot	  

littérature	   est	   qu’il	   suggère	   toujours	   les	   idées	   d’élite	  et	   d’aristocratie,	   héritées	   de	   ses	  

premiers	  sens.	  La	  différence	  est	  désormais	  que	  ce	  sont	   les	  œuvres	  et	  non	   les	  hommes	  

qui	  appartiennent	  à	  une	  élite».10	  

De	  même,	  selon	  Jouve,	  le	  fait	  de	  faire	  partie	  de	  la	  littérature	  entraîne	  une	  reconnaissance	  

pour	   les	   genres	   anciens	   et	   entérine	   la	   valeur	   des	   genres	   récents.	   La	   littérature	   ne	  

désigne	   plus	   seulement	   un	   savoir	   tel	   que	   nous	   l’avions	   défini	   au	   préalable,	   mais	   une	  

pratique,	  et	  au-‐delà,	  «	  l’ensemble	  des	  œuvres	  qui	  en	  résultent	  ».11	  	  

Cependant,	  cette	  catégorisation	  des	  œuvres	  dites	  littéraires	  demeure	  encore	  très	  vaste	  à	  

cette	  époque,	  car,	  la	  littérature	  regroupe	  tout	  texte	  possédant	  une	  valeur	  soit	  au	  niveau	  

de	   la	   forme,	  soit	  au	  niveau	  du	  contenu.	  Ainsi,	   toutes	   les	  œuvres	  de	   fiction,	  historiques,	  

scientifiques	  et	  philosophiques	  sont	  à	  considérer	  comme	  des	  œuvres	  littéraires.	  L’œuvre	  

littéraire	   ne	   doit	   ainsi	   pas	   forcément	   disposer	   d’un	   caractère	   esthétique,	   mais	   son	  

contenu	  peut	  lui	  attribuer	  un	  statut	  littéraire.	  	  

La	   littérature	  devient	  une	  compétence,	  qui	   s’exerce	   tantôt	   sur	   les	   savoirs	  profanes,	   tantôt,	  dans	  
une	  acception	  plus	  restreinte,	  sur	   le	  seul	  domaine	  des	  belles-‐lettres,	  et	  non	  plus	   la	   totalité	  de	   la	  
production	   intellectuelle	   écrite.	   La	   littérature	   se	   distingue	   de	   l’érudition,	   et	   les	   sciences	  
s’affranchissent	  des	  belles	   lettres.	  Cette	  spécialisation	   tend	  à	   limiter	   les	  belles-‐lettres	  aux	   textes	  
d’éloquence	   et	   de	   poésie,	   étudiés	   dans	   le	   dessein	   d’y	   puiser	   les	   règles	   du	   bien	   dire	   et	   du	   bien	  
écrire.12	  

À	  partir	  du	  XIXe	  siècle,	  le	  sens	  du	  mot	  se	  limite	  et	  obtient	  son	  sens	  moderne	  et	  celui	  que	  

nous	  attribuons	  toujours	  à	  ce	  terme,	  à	  savoir	  :	  un	  usage	  «	  esthétique	  du	  langage	  écrit	  »,	  

définition	   donnée	   par	   le	   Trésor	   de	   la	   langue	   française	   et	   qui	   puise	   son	   sens	   dans	   le	  

mouvement	   des	   romantiques	   qui	   perçoivent	   la	   littérature	   comme	   un	   art	   «	  qui	   a	   une	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Op.cit.	  Jouve,	  p.32.	  
8	  Op.cit.	  Jouve,	  p.33.	  
9	  Ibid.	  
10	  Ibid.	  
11	  Ibid.	  
12	  Op.cit.	  Leroy,	  p.7.	  
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valeur	  propre	  qui	  la	  distingue	  radicalement	  des	  autres	  objets	  du	  monde,	  il	  est	  logique	  de	  

considérer	  l’autonomie	  et	  l’autotélie	  comme	  deux	  caractéristiques	  essentielles».13	  	  

Or,	   les	   questions	   de	   l’esthétique	   et	   du	   contenu	   seront	   un	   champ	   de	   discussion	  

interminable	   entre	   les	   partisans	   de	   l’art	   pour	   l’art,	   pour	   qui	   chaque	   œuvre	   doit	   être	  

dépourvue	  de	  toute	  fonction	  morale,	  didactique	  ou	  utile	  et	  n’exister	  que	  par	  et	  pour	  sa	  

beauté	  et	   les	  partisans	  de	   la	   littérature	  engagée	  comme	  Victor	  Hugo	  au	  XIXe	  siècle	  qui	  

perçoit	   le	   poète	   comme	   un	   guide	   du	   peuple	   et	   souhaitant	   donner	   une	   voix	   aux	  

misérables	   ou	   encore	   Sartre	   au	   XXe	   siècle	   qui	   voit	   dans	   la	   littérature	   un	   moyen	   de	  

s’engager.	  En	  effet,	  pour	  Sartre,	  il	  faut	  distinguer	  la	  littérature,	  des	  autres	  formes	  d’art.	  
Par	  essence,	  la	  peinture,	  la	  sculpture,	  la	  musique	  et	  même	  la	  poésie	  ne	  sont	  pas	  des	  arts	  engagés,	  
mais	  une	  présentation	  de	  choses	  irréductibles	  aux	  interprétations	  et	  intentions	  de	  l’artiste	  ou	  du	  
spectateur.	  Inversement,	  la	  prose	  est	  utilitaire	  par	  essence:	  une	  intention	  de	  l’auteur	  y	  préside,	  au	  
regard	  de	   laquelle	   le	   langage	  est	  un	  moyen.	  Le	  prosateur	  est	  selon	  Sartre	  un	  homme	  qui	  se	  sert	  
des	  mots.14	  
	  

Si	   nous	   considérons	   les	   définitions	   actuelles	   émises	   par	   le	   Larousse,	   celles-‐ci	   nous	  

présentent	   la	   littérature	   comme	   un	   «	  ensemble	   des	   œuvres	   écrites	   auxquelles	   on	  

reconnaît	  une	   finalité	  esthétique	  »15	  et	   il	  précise	  que	  «	  ces	  œuvres	  sont	  considérées	  du	  

point	  de	  vue	  du	  pays,	  de	  l'époque,	  du	  milieu	  où	  elles	  s'inscrivent,	  du	  genre	  auquel	  elles	  

appartiennent	  ».16	  

Pour	  conclure,	  la	  littérature	  serait	  de	  nos	  jours	  ainsi	  à	  considérer	  comme	  tous	  les	  textes	  

présentant	  un	  aspect	  esthétique.	  Elle	  doit	  donc	  se	  distinguer	  des	  simples	  textes	  écrits	  

dans	  le	  but	  d’informer,	  de	  jouer	  avec	  l’art	  du	  langage	  et	  mettre	  en	  avant	  la	  beauté	  de	  la	  

langue.	  	  

D’après	   Jacques	   Crinon,	   la	   littérature	   doit	   «	  être	   identifiée	   comme	   une	   discipline	  

artistique	  »	   et	   comme	   «	  le	   diamant	   de	   la	   langue.	   Elle	   doit	   faire	   vivre	   une	   expérience	  

esthétique	  à	  celui	  qui	  s’y	  aventure	  ».17	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Op.cit.	  Jouve,	  p.34.	  
14	  https://www.lepetitlitteraire.fr/analyses-‐litteraires/jean-‐paul-‐sartre/qu-‐est-‐ce-‐que-‐la-‐
litterature/resume	  
15	  www.larousse.fr	  
16	  Ibid.	  
17	  CRINON	  Jacques,	  MARIN	  Brigitte,	  LALLIAS	  Jean-‐Claude,	  Enseigner	  la	  littérature	  au	  cycle	  3,	  Paris,	  Nathan,	  
2006,	  p.12-‐13.	  
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2. Qu’est-‐ce	  qu’une	  œuvre	  littéraire	  ?	  	  
	  

Or,	   ce	  voyage	  à	   travers	   les	   siècles	  nous	  mène	  vers	  une	  autre	  question,	  à	   savoir	  :	  quels	  

textes	  pouvons-‐nous	  considérer	  comme	  des	  textes	  littéraires	  ?	  
La	  représentation	  la	  plus	  conventionnelle	  de	  la	  littérature	  a	  effectivement	  belle	  apparence	  :	  ce	  qui	  
est	  littéraire	  est	  beau	  et	  éternel.	  […]	  Les	  chefs	  d’œuvre	  ont	  un	  niveau,	  le	  même	  pour	  tous,	  l’absolu,	  
puisque	  la	  beauté	  de	  l’art	  c’est	  de	  n’être	  pas	  susceptible	  de	  perfectionnement.18	  
	  

Ainsi,	   si	   un	   texte	   dit	   littéraire	   doit	   comporter	   une	   dimension	   esthétique,	   être	   un	  

«	  diamant	  de	  la	  langue	  »	  ainsi	  que	  «	  beau	  et	  éternel	  »,	  qu’en	  est-‐il	  des	  autres	  œuvres,	  de	  

la	  littérature	  de	  jeunesse	  ou	  des	  romans	  contemporains	  ?	  Quels	  sont	  les	  textes	  disposant	  

d’une	   dimension	   esthétique	  ?	   Celle-‐ci	   est-‐elle	   le	   seul	   critère	   nécessaire	   afin	   d’établir	  

notre	  corpus	  de	   lecture	  et	   comment	  pouvons-‐nous	  mesurer	  «	  la	  beauté	  et	   le	   caractère	  

esthétique	  d’une	  œuvre	  ?»19	  	  

C’est	  en	  1921	  que	  Roman	  Jakobson	  crée	  le	  concept	  de	  «	  littérarité	  »	  qui	  peut	  être	  défini	  

ainsi	  :	  «	  ce	  qui	  fait	  d’une	  œuvre	  donnée	  une	  œuvre	  littéraire	  ».20	  	  

Nous	  devons	  ainsi	  chercher	  cette	  caractéristique	  au	  niveau	  du	  texte	  même,	  du	  travail	  de	  

la	   langue	  et	  du	   langage	  utilisé	  afin	  de	  produire	  divers	  effets.	  Cette	   littérarité	  se	   trouve	  

alors	  uniquement	  au	  niveau	  de	  la	  forme	  et	  se	  libère	  complètement	  du	  fond.	  

Le	  principe	  en	  est	  que	  grâce	  au	  texte,	  nous	  vivons	  une	  véritable	  expérience	  du	  langage	  et	  

l’auteur	  se	  voit	  dans	  l’obligation	  de	  le	  travailler	  et	  de	  puiser	  dans	  sa	  beauté	  afin	  de	  nous	  

permettre	   de	   vivre	   cette	   aventure.	   Ainsi,	   l’importance	   du	   contenu	   serait	   reléguée	   au	  

second	   rang	   en	   vue	   de	   mettre	   l’accent	   sur	   le	   critère	   esthétique	   pour	   déterminer	   le	  

caractère	  littéraire	  d’une	  œuvre.	  

Dans	  ce	  même	  esprit,	  «	  dans	  la	  lignée	  des	  grands	  écrivains	  	  du	  XIXe	  siècle	  ,	  romanciers	  et	  

poètes,	   également	   voués	   au	   culte	   de	   l’idéal	   et	   du	   beau	  ,	   on	   a	   longtemps	   invoqué	   les	  

qualités	  formelles,	  condition	  de	  la	  survie	  de	  l’œuvre	  littéraire	  :	  appartenant	  au	  domaine	  

esthétique,	   produit	   d’un	   travail	   artistique,	   celle-‐ci	   est	   définie	   par	   Landon	   comme	   une	  

forme	  parfaite	  »21.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  POSLANIEC,	  Christian,	  Vous	  avez	  dit	  «	  Littérature	  ?	  »,	  Paris,	  Hachette	  éducation,	  2002,	  p.45.	  
19	  Ibid.,	  p.46.	  
20	  Ibid.	  
21	  VASSEVIERE	  Jacques,	  TOURSEL	  Nadine,	  Littérature	  :	  140	  textes	  théoriques	  et	  critiques,	  3e	  édition,	  Paris,	  
Armand	  Collin,	  2012,	  p.15.	  
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Cependant,	   dans	   les	   années	   60,	   grâce	   aux	   sciences	   du	   langage	   et	   d’après	   Jakobson	  

«	  l’accent	  mis	  sur	  le	  message	  pour	  son	  propre	  compte	  est	  ce	  qui	  caractérise	  la	  fonction	  

poétique	   du	   langage	  » 22 .	   Dans	   cette	   perspective,	   la	   spécificité	   linguistique	   de	   la	  

littérature	   par	   rapport	   aux	   autres	   arts	   est	   de	   constituer	   un	   système	   signifiant	   second	  

«	  elle	  est	  faite	  avec	  du	  langage,	  c’est-‐à-‐dire	  avec	  une	  matière	  qui	  est	  déjà	  signifiante	  au	  

moment	   où	   la	   littérature	   s’en	   empare	  »23.	   Le	   contenu	   et	   la	   forme	   deviennent	   ainsi	  

indissociables	  pour	  définir	  le	  caractère	  littéraire	  d’une	  œuvre.	  	  

Pour	   Jacques	   Crinon,	   ces	   différents	   éléments	   correspondent	   parfaitement	   à	   sa	  

perspective	  de	  littérarité	  :	  tout	  d’abord,	  la	  littérature	  ne	  doit	  dans	  un	  premier	  temps	  pas	  

être	  définie	  en	  tant	  que	  	  
[…]	   manière	   qui	   se	   distingue	   de	   la	   manière	   banale,	   parce	   qu’elle	   représente	   l’écart	   du	   beau	  
langage,	   du	   style.	   Nous	   ne	   définirons	   pas	   l’œuvre	   littéraire	   comme	   une	   forme	   close,	   qui	   ne	  
référerait	  qu’à	  elle-‐même,	  et	  dont	  les	  clés	  de	  l’interprétation	  seraient	  à	  chercher	  uniquement	  dans	  
sa	   construction	   interne	   et	   dans	   le	   rapport	   avec	   d’autres	   œuvres,	   à	   l’exclusion	   de	   ce	   qu’elle	  
pourrait	  nous	  dire	  des	  hommes».24	  	  

Il	  est	  en	  effet	  nécessaire	  de	  s’éloigner	  de	  cette	  dimension	  esthétique	  afin	  de	  s’intéresser	  

au	  contenu	  et	  à	  ce	  qu’il	  pourrait	  nous	  enseigner.	  Un	   texte	   littéraire	  pourrait	  donc	  être	  

désigné	   comme	   tel	   à	   cause	  de	   son	   contenu	  et	  de	   son	  message.	   La	   littérature	  ne	   serait	  

plus	  à	  considérer	  comme	  une	  simple	  expérience	  esthétique.	  

Elle	  est	  un	  mode	  de	  connaissance	  et	  d’émotions.	  Elle	  amène	  l’enfant	  à	  construire	  sa	  personnalité	  
en	   la	   confrontant	   aux	   perspectives	   du	   monde	   extérieur	   qu’elle	   lui	   renvoie.	   Elle	   lui	   permet	   de	  
trouver	  sous	  une	  forme	  explicite	  ou	  symbolique	  la	  réponse	  à	  des	  questions	  métaphysiques	  et	  met	  
en	  scène	  les	  interrogations	  fondamentales	  qui	  touchent	  à	  l’existence	  humaine.25	  
	  

Ensuite,	   l’auteur	   souligne	   également	  que	   la	   littérature	   est	   à	  percevoir	   comme	  mise	   en	  

scène	  de	  la	  langue.	  L’auteur	  est	  supposé	  jouer	  avec	  les	  possibilités	  que	  lui	  offre	  la	  langue	  

et	   en	   faire	   une	  œuvre	   qui	   se	   distingue	   des	   autres,	   car	   elle	   «	  convoque	   le	   réel	   pour	   le	  

soumettre	  à	  une	  intention	  esthétique	  et	  à	  ses	  codifications	  et	  le	  dévoile	  pour	  en	  réactiver	  

la	  richesse	  et	  la	  beauté.	  Bref,	  la	  littérature	  fait	  partie	  des	  arts	  »26.	  

Finalement,	  le	  texte	  littéraire	  doit	  mettre	  «	  l’accent	  sur	  l’interaction	  fondamentale	  pour	  

toute	  œuvre	  littéraire	  entre	  sa	  structure	  et	  son	  destinataire	  »27.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Ibid,	  p.16.	  
23	  Ibid.	  
24	  Op.cit.,	  CRINON,	  p.3.	  
25	  Ibid.	  
26	  op.cit	  VASSEVIERE	  Jacques,	  p.15.	  
27	  Ibid.	  
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D’après	  Riffataire,	  le	  rôle	  du	  lecteur	  est	  déterminant.	  
[…]	  L’œuvre	   est	   la	   constitution	   du	   texte	   dans	   la	   conscience	   du	   lecteur.	   Celui-‐ci,	   confronté	   à	  
l’unicité	  caractéristique	  de	  toute	  œuvre,	  est	  contraint	  de	  faire	  l’expérience	  d’un	  dépaysement.	  Le	  
texte	  est	  conçu	  comme	  un	  code	  limitatif	  et	  prescriptif	  du	  fait	  de	  la	  spécificité	  de	  la	  communication	  
littéraire,	   qui	   contrairement	   à	   la	   communication	   ordinaire,	   ne	   comporte	   que	   deux	   éléments	  
concrets,	  «	  le	  message	  et	  le	  lecteur».28	  	  

Pour	   conclure,	   nous	   pouvons	   nous	   demander	   s’il	   est	   possible	   de	   définir	   la	   littérarité	  

d’une	  œuvre.	  D’après	  Claude	   la	  Fargue,	   il	  est	   impossible	  de	  définir	  un	  corpus	   littéraire	  

précis.	  
[…]	   Il	   faut	   se	   limiter	   à	   une	   autre	   conception	   du	   terme,	   à	   valeur	   littéraire,	   valeur	   proprement	  
magique	  d’un	  objet	  investi	  par	  la	  croyance,	  où	  chacun	  retrouve	  sa	  propre	  croyance	  rassurée	  par	  la	  
croyance	   d’autrui,	   par	   l’autorité	   aussi	   des	   institutions	   vouées	   au	   culte	   de	   la	   littérature	   (écoles,	  
académies)	   et	   par	   celles	   d’autorités	   produisant	   cette	   valeur	   (auteurs,	   éditeurs	   et	   critiques	   en	  
roman).29	  

Ainsi,	  nous	  pouvons	  en	  arriver	  à	   la	   conclusion	  suivante	  :	   la	   littérarité	  d’une	  œuvre	  est	  

quelque	   peu	   subjective	  et	   peut	   varier	   étant	   donné	   que	   les	   critères	   sont	   assez	   vagues.	  

Nous	   nous	   trouvons	   face	   à	   une	   mission	   que	   nous	   pourrions	   qualifier	   de	   mission	  

impossible,	  car	  nous	  disposons	  d’une	  large	  panoplie	  de	  livres	  et	  de	  genres.	  

	  

3. Quel	  corpus	  établir	  et	  choisir	  pour	  nos	  élèves	  ?	  
	  

Dans	   une	   même	   lignée,	   il	   sera	   intéressant	   de	   se	   demander	   quelles	   œuvres	   nous	  

permettent	   de	   vivre	   une	   expérience	   esthétique	   dont	   le	   contenu	   nous	   offre	   un	  

apprentissage	   afin	   d’accéder	   à	   une	   connaissance	   et	   à	   un	   savoir	   quelconque.	   Quelles	  

œuvres	  pouvons-‐nous	  finalement	  considérer	  comme	  étant	  des	  œuvres	  littéraires	  afin	  de	  

les	  étudier	  en	  classe	  et	  d’intéresser	  nos	  élèves	  à	  l’étude	  de	  ces	  ouvrages	  ?	  

Il	   semble	   difficile	   d’établir	   un	   corpus	   littéraire	   qui	   permette	   de	   vivre	   ces	   différentes	  

expériences.	  Toutefois,	   nous	  pouvons	   retenir	  quelques	  éléments.	  Pour	   Jacques	  Crinon,	  

ce	  voyage	  vers	  la	  beauté	  de	  langage	  peut	  dans	  un	  premier	  temps	  être	  vécu	  par	  la	  lecture	  

de	  
	   […]	   grands	   textes	   classiques	  –	   ceux	   du	  moins	   qui	   sont	   à	   leur	   portée	   ou	   qui	   ont	   été	   traduits	   ou	  
	   adaptés	   à	   leur	   intention	   –	   mythes,	   contes,	   fabliaux,	   extraits	   d’écrivains	   consacrés,	   Rutebeuf,	  
	   Rabelais,	  Molière,	   Char,	   Queneau,	   Prévert…	  En	   lisant	   ces	   textes,	   on	   poursuit	   du	  même	   coup	   un	  
	   objectif	  de	  partage	  du	  patrimoine.	  Leur	  lecture	  sera	  un	  acte	  doublement	  initiatique	  :	  initiation	  aux	  
	   secrets	   du	   monde	   et	   initiation	   à	   des	   références	   partagées,	   à	   des	   personnages	   archétypiques	  
	   souvent	   cités	   (Renart,	   Cendrillon,	   Gargantua,	   Scapin,	   Cosette…)	   et	   à	   des	   situations	   (celles	   des	  
	   fables	   de	   La	   Fontaine	   par	   exemple)	   qui	   tissent	   un	   imaginaire	   collectif	   et	   instaurent	   une	  
	   connivence	  entre	  tous	  ceux	  qui	  appartiennent	  à	  notre	  communauté	  culturelle.30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Ibid.	  p.16	  
29	  Ibid.	  
30	  Op.cit.,	  Jacques	  Crinon,p.14.	  
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Ainsi,	   les	   textes	   dits	   «	  classiques	  »	   seraient	   naturellement	   et	   par	   conséquent	  

logiquement	  des	  textes	  offrant	  non	  seulement	  une	  expérience	  esthétique	  par	  un	  jeu	  du	  

langage,	   mais	   également	   une	   culture	   littéraire	   et	   générale.	   Ces	   classiques,	   par	   leur	  

renommée,	   par	   leur	   contenu	   et	   par	   leur	   forme	   mettent	   à	   disposition	   tout	   ce	   que	  

devraient	   offrir	   des	   œuvres	   littéraires.	   Les	   auteurs	   ont	   obtenu	   ce	   statut	   d’auteurs	  

classiques,	   non	   seulement	   grâce	   à	   leur	   talent,	   mais	   aussi	   à	   leur	   inscription	   dans	  

l’éternité.	   La	   littérature	   serait	   donc	   dans	   un	   premier	   temps	   l’étude	   des	   grands	  

classiques.	  

Néanmoins,	  le	  champ	  littéraire	  peut	  paraître	  beaucoup	  plus	  large	  et	  il	  est	  primordial	  de	  

se	   demander	   si	   étudier	   la	   littérature	   dans	   l’enseignement	   secondaire	   devrait	  

uniquement	   se	   limiter	   à	   l’étude	  de	   ces	   classiques.	  Devrions-‐nous	  nous	   satisfaire	  de	   ce	  

corpus	  prédéterminé	  ou	  tenter	  de	  l’élargir	  en	  attribuant	  la	  littérarité,	  dont	  nous	  venons	  

de	  déterminer	  les	  critères,	  à	  d’autres	  genres	  ?	  	  

	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  il	  sera	  important	  de	  poser	  un	  regard	  critique	  sur	  la	  littérature	  

contemporaine.	  En	  effet,	  pour	  nous,	  enseignants	  et	  littéraires,	  il	  est	  impossible	  de	  rester	  

figé	   dans	   le	   passé	   et	   de	   s’intéresser	   uniquement	   aux	   grands	   classiques.	   Étudier	   la	  

littérature	   signifie	   également	   s’intéresser	   à	   la	   littérature	   contemporaine.	   L’enseignant	  

doit	   alors	   lui-‐même	   effectuer	   des	   choix	   et	   puiser	   dans	   ses	   domaines	   de	   connaissance	  

afin	  de	  présenter	  aux	  élèves	  des	   textes	   leur	  permettant	  d’apprécier	   la	   littérature	  et	  de	  

vivre	  une	  expérience	  littéraire.	  Nous	  pouvons	  percevoir	  l’enseignant	  comme	  «	  arbitre	  de	  

la	   culture	  »	   possédant	   toutes	   les	   compétences	   requises	   pour	   faire	   ces	   choix	   et	  

déterminer	   quelles	   œuvres	   seraient	   susceptibles	   de	   faire	   vivre	   une	   expérience	  

esthétique	  et	  personnelle	  à	  ses	  élèves.	  

Il	   en	   va	  de	  même	  pour	   la	   littérature	  de	   jeunesse.	   Ce	   sous-‐genre	  qui	   se	   définit	   comme	  

«	  l’ensemble	  des	   livres	  destinés,	  depuis	   la	  petite	  enfance	  à	   la	   jeune	  adolescence	  »31	  est	  

souvent	  réprimandé	  et	  rejeté	  par	  les	  littéraires,	  mais	  est	  cependant	  fort	  apprécié	  par	  les	  

élèves	  si	   l’on	  choisit	   les	  bonnes	  œuvres.	  Ce	  genre	  puise	  ses	  débuts	  non	  au	  Moyen	  Âge,	  

mais	  au	  XVIIe	  siècle	  avec	  les	  fables	  de	  La	  Fontaine	  qui	  sont	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/littérature_pour_la_jeunesse/63254	  
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[…]	  prioritairement	  destinées	  au	  monde	  qu’il	  faut	  amuser	  comme	  les	  enfants.	  Les	  	   morales	  qui	  
ponctuent	  chaque	  fable	  illustrent	  à	  merveille	  le	  précepte	  plaire	  et	  	  instruire	  cher	  à	  la	  littérature	  de	  
l’Ancien	  Régime.32	  	  
	  

Ainsi,	   dès	   le	   XVIIe	   siècle,	   cette	   littérature	   dite	   de	   jeunesse	   puise	   dans	   l’enseignement	  

moral	  et	  didactique	  tout	  en	  essayant	  de	  jouer	  avec	  le	  langage	  et	  maintiendra	  souvent	  ce	  

fil	  rouge	  jusqu’à	  nos	  jours.	  	  Selon	  Jacques	  Crinon,	  «	  une	  culture	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  un	  

patrimoine	   partagé.	   Lire	   la	   littérature,	   c’est	   aussi	   prendre	   le	   risque	   de	   la	   littérature	  

vivante,	  celle	  qui	  se	  fait	  aujourd’hui	  »33.	  	  

Et	   dans	   cette	   logique	   notamment	   la	   littérature	   de	   jeunesse	   s’impose	   puisque	   notre	  

enseignement	   doit	   également	   faire	   vivre	   cette	   passion	   aux	   jeunes	   lecteurs	   et	   il	   serait	  

injuste	  de	  ne	  pas	   considérer	  des	  ouvrages	   littéraires	  adressés	  aux	  adolescents	   comme	  

ouvrages	  littéraires.	  	  

D’après	   Jacques	  Crinon,	  de	  nombreux	  arguments	  plaident	   en	   faveur	  de	   ce	   genre.	  Tout	  

d’abord,	   la	   variété	   des	   textes	   offerts	   permet	   de	   faire	   un	   choix.	   Selon	   l’auteur,	   certains	  

textes	  issus	  de	  la	  littérature	  de	  jeunesse	  sont	  «	  ouverts	  sur	  le	  monde	  »	  et	  nous	  offrent	  la	  

possibilité	  de	  vivre	  une	  expérience	  à	  la	  fois	  au	  niveau	  du	  contenu	  et	  au	  niveau	  formel.	  	  

Si	  l’enseignant	  fait	  les	  bons	  choix,	  certains	  ouvrages	  respectent	  bel	  et	  bien	  les	  critères	  de	  

littérarité	   définis	   au	   préalable.	   De	   même,	   nous	   ne	   pouvons	   pas	   exclure	   que	   certains	  

romans	  de	  jeunesse	  ou	  auteurs	  de	  jeunesse	  ne	  fassent	  pas	  partie	  des	  grands	  classiques	  

dans	   quelques	   années.	   Beaucoup	  d’auteurs	   dits	   classiques	   n’étaient	   pas	   connus	   à	   leur	  

époque,	  mais	   ont	   toutefois	   gagné	   en	   renommée	   à	   travers	   les	   siècles.	   Comme	   exemple	  

récent,	   nous	   pourrions	   mettre	   en	   avant	   J.K.	   Rowling	   et	   sa	   saga	   de	   l’apprenti	   sorcier	  

Harry	  Potter.	  Les	  adeptes	  d’Harry	  Potter,	  anciens	  jeunes	  lecteurs	  ont	  passé	  leur	  enfance	  

et	  leur	  jeunesse	  à	  vivre	  les	  expériences	  du	  jeune	  sorcier	  et	  en	  redemandent	  jusqu’à	  nos	  

jours.	  

Ainsi,	   après	   avoir	   parcouru	   les	   différentes	   définitions	   de	   la	   littérature	   à	   travers	   les	  

siècles	  jusqu’à	  nos	  jours,	  nous	  pouvons	  en	  arriver	  à	  la	  conclusion	  suivante	  :	  la	  littérature	  

doit	   se	   présenter	   comme	   une	   source	   de	   savoir	   et	   permettre	   au	   lecteur	   de	   vivre	   une	  

expérience	  afin	  d’atteindre	  ce	  savoir	  culturel,	  social	  ou	  personnel.	  

Si	   l’on	   tente	   de	   définir	   objectivement	   la	   littérarité	   d’une	  œuvre	  moderne,	   nous	   avons	  

souvent	   des	   difficultés	   à	   y	   parvenir,	   car	   ces	   œuvres,	   contrairement	   aux	   œuvres	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  larousse.fr	  
33	  op.sit.	  Jacques	  Crinon,	  Brigitte	  Marin,	  Jean-‐Claude	  Lallias,	  p.14.	  
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classiques,	   ne	   disposent	   pas	   forcément	   de	   ce	   statut	   prestigieux.	   Attribuer	   cette	  

caractéristique	  à	  une	  œuvre	  actuelle	  et	  moderne	  reste	  souvent	  difficile	  et	  subjectif.	  	  

Toutefois,	   ce	  qui	   importe	  pour	   l’enseignant,	   c’est	  de	  ne	  pas	   se	   focaliser	   exclusivement	  

sur	   l’étude	   d’auteurs	   classiques.	   Ces	   auteurs	   doivent	   certainement	   faire	   partie	   du	  

corpus,	  mais	  l’enseignant	  doit	  élargir	  son	  champ	  et	  offrir	  aux	  élèves	  le	  plaisir	  de	  lire,	  non	  

seulement	   à	   travers	   la	   littérature	   classique,	  mais	   également	   à	   travers	   la	   littérature	  de	  

jeunesse	  pour	  les	  élèves	  les	  plus	  jeunes	  et	   la	  littérature	  contemporaine	  pour	  les	  élèves	  

du	  cycle	  supérieur.	  

«	  Il	   faut	   savoir,	   pouvoir	   et	   oser	   tout	   lire.	   Ne	   rien	   sacraliser	   […]	   Tout	   texte	   est	   bon	   à	  

prendre,	  pourvu	  que	  ce	  soit	  intelligemment.	  »34	  	  	  	  

	  

b. Quelle	  place	  la	  littérature	  occupe-‐t-‐elle	  dans	  l’enseignement	  
luxembourgeois	  ?	  	  

	  
1. La	  littérature	  française	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  classique	  

	  
Après	  avoir	  tenté	  de	  définir	  le	  terme	  de	  littérature	  et	  celui	  de	  littérarité,	  nous	  porterons	  

désormais	  un	  regard	  sur	   le	   rôle	  de	   la	   littérature	  dans	   l’enseignement	   luxembourgeois.	  

Depuis	  quand	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  a-‐t-‐il	  sa	  place	  dans	  notre	  système	  scolaire	  

et	  quelle	  place	  lui	  attribuons-‐nous	  ?	  Est-‐elle	  au	  premier	  ou	  au	  second	  plan	  ?	  

	  

D’après	   Jean-‐Claude	   Frisch,	   président	   de	   l’association	   des	   professeurs	   de	   français	   au	  

Luxembourg,	   l’enseignement	   littéraire	   était	   toujours	   présent	   dans	   nos	   lycées.	   Depuis	  

que	  l’enseignement	  a	  été	  institutionnalisé,	   l’étude	  de	  la	  littérature	  allait	  de	  soi	  dans	  les	  

programmes	  scolaires	  qui	  menaient	  à	   l’examen	  de	   fin	  d’études	  et	  même	  à	   l’université.	  

De	  l’autre	  côté,	  à	  cette	  époque,	  les	  élèves	  destinés	  à	  exercer	  un	  travail	  manuel	  n’étaient	  

certainement	  pas	   confrontés	  à	   l’étude	  et	   à	   l’analyse	  de	   textes	   littéraires.	  De	  nos	   jours,	  

nous	  retrouvons	  encore	  cette	  même	  distinction	  au	  niveau	  de	  l’enseignement	  secondaire	  

classique	  et	  de	  l’enseignement	  secondaire	  général.	  

Analysons	   tout	   d’abord,	   les	   Horaires	   et	   Programmes	   de	   l’enseignement	   secondaire	  

classique.	  

Nous	  nous	  apercevons	  qu’actuellement	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  n’entre	  vraiment	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Op.cit.	  Christian	  Poslaniec,	  p.48.	  
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en	  vigueur	  qu’à	  partir	  de	  la	  classe	  de	  4e.	  Au	  cours	  du	  cycle	  inférieur	  (de	  la	  7e	  jusqu’à	  la	  

5e),	   et	   cela	   uniquement	   depuis	   quelques	   années,	   les	   élèves	   sont	   peu	   à	   peu	   initiés	   à	  

certains	  textes	  littéraires	  tels	  que	  le	  conte	  (en	  classe	  de	  7e)	  ou	  encore	  la	  nouvelle	  (en	  5e).	  

Le	   programme	   de	   la	   7e	   classique	   prévoit	   de	   faire	   une	   introduction	   très	   générale	   aux	  

genres	  de	  l’écriture	  romanesque	  et	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  notions	  de	  personnage,	  de	  

narrateur,	  de	  perspective	  de	  narration	  en	  ayant	  comme	  support	  le	  manuel	  Fil	  d’Ariane	  35.	  

«	  Dans	  une	  approche	   ludique,	   l’enseignant	  doit	   inviter	   les	   élèves	  à	   créer	  des	   textes	  en	  

jouant	   avec	   la	   langue	   ou	   à	   imaginer	   des	   textes	   à	   partir	   de	   modèles	   préexistants	   à	  

varier.	  »36	  (programme	  de	  7e)	  En	  classe	  de	  6e,	  les	  élèves	  sont	  alors	  peu	  à	  peu	  initiés	  aux	  

genres	  suivants	  :	  la	  poésie	  en	  s’intéressant	  aux	  notions	  de	  strophes,	  de	  vers	  et	  de	  rimes	  

(voir	  Fil	  d’Ariane	  2,	  «	  Unité	  2	  »37),	   l’écriture	  romanesque	  avec	   la	  nouvelle	  et	   les	  notions	  

de	  narrateur,	  de	  personnage,	  de	  perspective	  de	  narration	  (voir	  Fil	  d’Ariane	  2,	  «	  Unités	  1	  

et	  3	  »).	  De	  nouveau	  avec	  une	  approche	   ludique,	   l’enseignant	  doit	   «	  inviter	   les	   élèves	   à	  

créer	  des	  textes	  en	   jouant	  avec	   la	   langue	  ou	  à	   imaginer	  des	  textes	  à	  partir	  de	  modèles	  

préexistants	  à	  varier	  (imaginer	  un	  poème	  à	  partir	  de	  contraintes	  formelles,	   transposer	  

un	  extrait	  de	  récit	  en	  scène	  dialoguée...)	  »38.	  	  

Nous	  pouvons	  en	  conclure	  que	  depuis	  quelques	  années	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  

joue	   un	   rôle	   déjà	   important	   au	   cycle	   inférieur	   de	   l’enseignement	   classique.	   Dès	   leur	  

arrivée	   au	   lycée,	   les	   élèves	   sont	   confrontés	   à	   la	   lecture	   et	   à	   l’analyse	   (adaptée	   à	   leur	  

niveau)	  de	  textes	  littéraires.	  Les	  programmes	  prévoient	  de	  faire	  découvrir	  la	  littérature	  

aux	  élèves	  et	  cela	  par	  diverses	  approches	  ludiques.	  L’élève	  est	  placé	  dans	  un	  contexte	  où	  

la	  lecture	  joue	  un	  rôle	  primordial.	  L’objectif	  en	  est	  que	  les	  élèves	  découvrent	  des	  textes	  

littéraires	   et	   apprennent	   à	   les	   apprécier	   aussi	   bien	   au	   niveau	   du	   contenu	   que	   de	   la	  

forme.	  

Le	   programme	   du	   cycle	  moyen	   prévoit	   ensuite	   une	   découverte	   des	   genres	   littéraires,	  

tels	   que	   le	   roman,	   la	   poésie	   ou	   encore	   le	   théâtre	   de	   même	   qu’une	   initiation	   à	   la	  

littérature	   du	  Moyen	  Âge	   afin	   d’acquérir	   «	  un	   aperçu	   rapide	   du	   genre	   épique	   et	   de	   la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Ministère	  de	  l’Education	  nationale,	  de	  l’enfance	  et	  de	  la	  jeunesse,	  Fil	  d’Ariane	  1,	  Luxembourg,	  2017.	  
36	  https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx?EntityId=0#$39626$null	  
37	  Ministère	  de	  l’Education	  nationale,	  de	  l’enfance	  et	  de	  la	  jeunesse,	  Fil	  d’Ariane	  2,	  Luxembourg,	  2017.	  
38	  Ibid.	  
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littérature	   courtoise	  »39.	   Les	   différents	   établissements	   scolaires	   ont	   le	   choix	   entre	   les	  

deux	  ouvrages	   suivants	  :	  Fleur	  d’encre	  3e40	  et	  Français	  :	  Textes,	   langages	  et	   littérature41.	  

Les	   élèves	   sont	   alors	   censés	   acquérir	   un	   savoir	   et	   un	   vocabulaire	   de	   base	   en	   vue	   de	  

l’analyse	  littéraire	  prévue	  au	  cours	  de	  l’année	  suivante.	  De	  nombreux	  départements	  de	  

français	   et	   d’enseignants	   choisissent	   alors	   d’initier	   les	   élèves	   aux	   figures	   de	   style	   et	   à	  

l’analyse	  des	  vers,	  des	  rimes	  et	  du	  mètre.	  

	  

En	  classe	  de	  3e,	  l’élève	  est	  alors	  plongé	  dans	  la	  littérature	  et	  l’analyse	  poussée	  de	  textes	  

célèbres,	  car	  les	  «	  Horaires	  et	  Programmes	  »	  sont	  définis	  comme	  suit	  :	  

Depuis,	   l’année	   scolaire	  2015/2016,	   deux	   approches	   de	   la	   littérature	   ont	   été	   mises	   à	  

disposition.	  L’enseignant	  de	  français	  chargé	  d’une	  classe	  de	  3e	  B-‐G	  a	  ainsi	  le	  choix	  entre	  

deux	  approches	  :	  

Une	  première	   approche	   repose	   sur	   étude	  des	   auteurs	  mentionnés	   ci-‐après,	   et	   se	   base	  

sur	  la	  progression	  chronologique	  suivante	  :	  

XVIe	  siècle	  :	  Rabelais,	  Ronsard	  ou	  du	  Bellay,	  Montaigne.	  	  	  

XVIIe	  siècle	  :	  Corneille,	  Molière,	  Racine.	  	  	  

XVIIIe	  siècle	  :	  Voltaire,	  l’Encyclopédie,	  Rousseau.	  	  	  
Une	   deuxième	   approche	   est	   également	   consacrée	   à	   l’étude	   de	   la	   littérature	   française	   des	   XVIe,	  
XVIIe	   et	   XVIIIe	   siècles,	   selon	   une	   démarche	   qui	   associe	   à	   la	   progression	   chronologique	   une	  
approche	  thématique	  ouverte	  à	  des	  textes	  plus	  récents	  également.	  Les	  auteurs	  dont	  les	  noms	  sont	  
signalés	   en	   gras	   sont	   à	   traiter	   obligatoirement.	   Pour	   les	   autres	   extraits	   proposés,	   le	   titulaire	  
effectuera	  un	  choix	  et	  complétera	  par	  des	  textes	  d’actualité.	  L’étude	  des	  séquences	  1,	  2,	  4	  et	  5	  est	  
obligatoire	  ;	  celle	  de	  la	  séquence	  3	  est	  facultative.42	  

En	  classe	  de	  2e,	  le	  programme	  prévu	  est	  similaire,	  mais	  nous	  progressons	  dans	  le	  choix	  

des	  siècles	  et	  nous	  nous	  penchons	  sur	  l’étude	  de	  la	  littérature	  française	  des	  XIXe	  et	  XXe	  

siècles.	  
L’enseignant	  de	   français	   chargé	  d’une	  classe	  de	  2e	  B-‐G	  a	   le	   choix	  entre	  deux	  approches.	  Suivant	  
l’approche	   choisie	   par	   l’enseignant	   de	   français	   titulaire	   d’une	   classe	   de	   2e	   B-‐G,	   les	   élèves	   ne	  
travailleront	  pas	   tous	  selon	   le	  même	  type	  de	  progression.	  Cependant,	  à	   la	   fin	  de	   la	  classe	  de	  2e,	  
tous	  auront	  vu	  les	  mêmes	  auteurs	  des	  XIXe	  et	  XXe	  siècles.43	  
	  

Une	  première	  approche	  se	  consacre	  à	  l’étude	  des	  auteurs	  du	  XIXe	  et	  XXe	  siècles	  selon	  une	  

progression	   chronologique.	   Pour	   le	   XIXe	   siècle,	   les	   auteurs	   suivants	   seront	   étudiés	  :	  

Victor	  Hugo	  (ou	  un	  autre	  représentant	  du	  romantisme)	  ;	  Charles	  Baudelaire	  et	  au	  moins	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Ibid.	  
40	  BERTAGNA	  Chantal,	  CARRIER	  Françoise,	  Français	  3e,,	  Hachette,	  Paris,	  2012.	  
41	  COLMEZ	  François,	  Français	  3e	  coll.	  Textes,	  langages	  et	  littérature,	  Bordas,	  Paris,	  2008.	  
42	  https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx?EntityId=0#$39658$90592.	  
43	  https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx?EntityId=0#$39660$90592	  
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trois	  romanciers	  parmi	  les	  auteurs	  suivants	  :	  Balzac,	  Stendhal,	  Flaubert	  ou	  Zola.	  	  	  

	  Pour	  le	  XXe	  siècle,	   le	  programme	  prévoit	   l’étude	  des	  auteurs	  et	  des	  courants	  suivants	  :	  

Apollinaire	  ;	   le	   surréalisme	   (à	   travers	   au	  moins	  un	   auteur	  de	   ce	  mouvement	  :	   Aragon,	  

Eluard	  ou	  un	  autre)	  ;	  Proust	  ;	  Sartre	  et	   l’existentialisme	  (à	  voir	  parallèlement	  au	  cours	  

de	  philosophie)	  ;	  la	  représentation	  de	  l’absurde	  au	  théâtre	  (à	  travers	  au	  moins	  un	  de	  ses	  

représentants	  :	  Camus,	  Ionesco	  ou	  autre).	  	  	  

Une	  deuxième	  approche	  prévoit	  l’étude	  de	  la	  littérature	  française	  des	  XIXe	  et	  XXe	  siècles,	  

selon	  une	  démarche	  qui	  combine	  progression	  chronologique	  et	  approche	  thématique.	  	  

L’étude	  de	  4	  des	  6	  séquences	  proposées	  est	  obligatoire.	  Le	  choix	  de	  ces	  4	  séquences	  revient	  au	  
titulaire.	   De	   même,	   celui-‐ci	   effectuera	   un	   choix	   parmi	   l’ensemble	   des	   extraits	   proposés	   à	  
l’intérieur	  de	  chaque	  séquence	  et	  complétera	  par	  des	  textes	  d’actualité.	  Il	  veillera	  à	  avoir	  abordé,	  
en	   fin	   d’année,	   l’ensemble	   des	   auteurs	   dont	   les	   noms	   sont	   signalés	   en	   gras	   et	   dont	   l’étude	   est	  
obligatoire.	  »	   De	   même,	   l’enseignant	   doit	   consacrer	   l’année	   à	   l’étude	   d’au	   moins	   deux	   lectures	  
cursives,	   tels	   que	  La	  peau	  de	   chagrin	   de	   Balzac,	  Germinal	   de	   Zola	   ou	   encore	  Les	   Justes	  d’Albert	  
Camus.44	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  classes	  de	  1ère,	  les	  «	  Horaires	  et	  Programmes	  »	  prévoient	  l’étude	  

des	  romans	  suivants	  :	  La	  Peste	  d’Albert	  Camus	  et	  Zadig	  de	  Voltaire.	  

Au	  cours	  de	  ces	  trois	  dernières	  années,	   les	  élèves	  sont	  poussés	  et	  entraînés	  à	  l’analyse	  

littéraire	  et	   le	   choix	  des	   textes	  montre	  qu’ils	   sont	   initiés	  et	   introduits	  aux	  plus	  grands	  

auteurs	   de	   la	   littérature	   française	   afin	   qu’ils	   puissent	   acquérir	   une	   culture	   littéraire	  

générale.	  

Nous	   pouvons	   donc	   en	   conclure	   que	   dans	   l’enseignement	   secondaire	   classique,	   la	  

littérature	  est	  située	  au	  premier	  plan	  de	  l’apprentissage	  de	  la	  langue	  française.	  Dès	  leur	  

plus	   jeune	   âge,	   les	   élèves	   sont	   peu	   à	   peu	   initiés	   à	   la	   lecture	   littéraire	   par	   des	   textes	  

adaptés	  à	   leur	  niveau	  afin	  de	   les	  préparer	  aux	  programmes	  qui	   les	  attendent	  au	   cycle	  

supérieur.	  Sortis	  du	  lycée,	  les	  élèves	  sont	  supposés	  avoir	  une	  culture	  littéraire	  générale	  

importante	   et	   connaître	   les	   plus	   grands	   auteurs	   de	   la	   littérature	   française	   ainsi	   que	  

maîtriser	  l’analyse	  littéraire	  à	  un	  certain	  niveau.	  	  	  

Malheureusement,	  le	  résultat	  d’un	  tel	  enseignement	  n’est	  pas	  celui	  attendu.	  Même	  si	  on	  

utilise	   des	   approches	   variées	   et	   des	   méthodes	   diverses,	   ce	   programme	   surchargé	  

entraîne	   souvent	   le	   fameux	   «	  bourrage	   de	   crâne	  »	   que	   préconisait	   Rabelais,	   mais	   que	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Ibid.	  
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Montaigne	  maudissait	  au	  XVIe	  siècle	  et	  qui	  aurait	  pour	  conséquence	  déplorable	  que	  les	  

élèves	  n’éprouvent	  qu’une	  sorte	  de	  répulsion	  envers	   la	   littérature.	  Finalement,	   ils	  n’en	  

perçoivent	  plus	  le	  sens,	  comme	  Annie	  Rouxel	  l’affirme	  dans	  son	  ouvrage	  :	  
[…]	  Contestée,	  désacralisée	  depuis	  la	  rupture	  de	  1968,	  la	  littérature	  est	  souvent	  présentée	  comme	  
une	  discipline	  du	  passé	  dont	  on	  relativise	   la	  valeur	   formatrice.	  À	   la	   fois	   lieu	  de	   transmission	  de	  
valeurs,	   mais	   aussi	   d’acculturation,	   elle	   suscite	   chez	   les	   élèves	   un	   sentiment	   d’altérité	   que	  
l’enseignant	  peut	  transformer	  en	  curiosité	  et	  en	  intérêt.	  45	  	  

	  

Même	  si	  la	  littérature	  est	  souvent	  contestée,	  elle	  possède	  une	  «	  valeur	  formatrice	  »	  que	  

l’enseignant	  doit	   transmettre	  à	  ses	  élèves.	   Il	  est	  ainsi	  primordial	  de	  s’interroger	  sur	   le	  

sens	  de	  cette	  matière,	  de	  savoir	  pourquoi	  son	  enseignement	  est	  important	  et	  nécessaire.	  

En	   outre,	   le	   rôle	   de	   l’enseignant	   est	   de	   trouver	   les	  moyens	   d’éveiller	   la	   curiosité	   des	  

élèves	   et	   de	   la	   transformer	   en	   véritable	   intérêt	   par	   le	   biais	   de	   bonnes	   approches	  

didactiques.	  

Pour	  conclure,	  nous	  pouvons	  affirmer	  que	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  française	  joue	  

un	   rôle	   primordial	   dans	   l’enseignement	   de	   la	   langue	   française	   dans	   l’enseignement	  

secondaire	  classique.	  Apprendre	   le	   français	  signifie	  que	   les	  élèves	  sont	  confrontés	  à	   la	  

lecture	  et	  à	  l’analyse	  de	  textes	  littéraires,	  aussi	  bien	  au	  niveau	  du	  contenu	  qu’au	  niveau	  

de	  la	  forme,	  et	  cela	  dès	  l’entrée	  au	  lycée.	  

2. La	  littérature	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  général	  
	  

Dans	  un	  deuxième	  temps,	  il	  sera	  aussi	  important	  de	  s’interroger	  sur	  l’enseignement	  de	  

la	   littérature	   dans	   l’enseignement	   secondaire	   général.	   Y	   a-‐t-‐il	   des	   objectifs	   en	   ce	   qui	  

concerne	   l’enseignement	   de	   cette	   discipline	   dans	   les	   différents	   parcours	   proposés	  ?	  

Cette	  discipline	  joue-‐t-‐elle	  un	  rôle	  aussi	  important	  que	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  

classique	  ?	  

D’après	   Jean-‐Claude	  Frisch,	  au	  moment	  de	   la	  mise	  en	  place	  de	   l’enseignement	  général,	  

anciennement	  enseignement	  secondaire	  technique,	  la	  littérature	  figurait	  au	  programme	  

officiel,	   mais	   elle	   a	   malheureusement	   disparu	   au	   fil	   des	   années	   de	   la	   majorité	   des	  

sections	  de	   l’EST.	  Cette	  décision	  a	  été	  prise	  suite	  à	  un	  manque	  d’intérêt	  de	   la	  part	  des	  

élèves	   et	   la	   difficulté	   des	   textes	   au	   programme.	   En	   outre,	   il	   semble	   également	   fort	  

probable	   qu’à	   un	   moment	   donné,	   suite	   à	   de	   nombreuses	   mutations	   sociales	   et	   des	  

difficultés	   éprouvées	   par	   les	   élèves,	   la	   commission	   nationale	   des	   programmes	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  ROUXEL,Annie,	  Enseigner	  la	  lecture	  littéraire,	  PUR,	  Rennes,	  1996,	  p.13.	  
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français	  ait	  décidé	  de	  rayer	  la	  littérature	  de	  ce	  régime.	  

En	  observant	  le	  programme	  du	  cycle	  inférieur	  et	  celui	  du	  cycle	  moyen	  de	  l’enseignement	  

secondaire	  général,	  nous	  remarquons	  qu’aucune	  initiation	  à	   la	   littérature	  n’est	  prévue.	  

Certes,	  nous	  retrouvons	  par	  exemple	  dans	  l’Unité	  3	  du	  manuel	  Envol	  9,	  de	  la	  5e	  générale	  

quelques	   poèmes	   afin	   d’illustrer	   divers	   sentiments,	   mais	   l’analyse	   littéraire	   n’est	   pas	  

prévue	  au	  cours	  de	  ces	  premières	  années	  de	  lycée.	  Les	  élèves	  de	  l’enseignement	  général,	  

contrairement	  aux	  élèves	  de	  l’enseignement	  secondaire,	  ne	  sont	  pas	  initiés	  à	  l’étude	  de	  

textes	  littéraires	  et	  nous	  insistons	  davantage	  sur	  la	  compréhension	  du	  contenu	  que	  sur	  

l’analyse	  et	  l’interprétation	  des	  textes	  ou	  romans	  étudiés.	  	  

Arrivés	  au	  cycle	  moyen,	   les	  élèves	  ne	   sont	  ni	  plongés	  dans	   la	   lecture	  de	  grands	   chefs-‐

d‘œuvre	  de	   la	   littérature	   française	  ni	   initiés	  à	   l’analyse	   littéraire.	  En	  effet,	   l’enseignant	  

doit	   initier	   les	   élèves	   à	   l’argumentation	   et	   à	   la	   dissertation.	   Les	   élèves	   sont	   alors	  

confrontés	  à	  l’étude	  de	  textes	  d’actualité.	  Parallèlement,	  les	  élèves	  continuent	  à	  enrichir	  

leur	  vocabulaire	  et	  à	  renforcer	  leurs	  connaissances	  et	  leurs	  compétences	  grammaticales.	  	  

Toutefois,	   nous	   pouvons	   percevoir	   une	   petite	   lueur	   d’espoir	   depuis	   la	  

rentrée	  2017/2018.	   Grâce	   à	   l’élaboration	   du	   nouveau	   manuel	   de	   4e	   	   générale,	  

Itinéraires	  146,	  utilisé	  depuis	  cette	  année	  scolaire,	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  est	  de	  

nouveau	   quelque	   peu	   mis	   en	   avant	   au	   cycle	   moyen.	   Dans	   un	   volet	   «	  Évasion	  »,	  

l’enseignant	   trouve	   des	   textes	   littéraires	   reliés	   à	   la	   thématique	   de	   la	   leçon	   abordée.	  

Ainsi,	   nous	   y	   retrouvons	   par	   exemple	   dans	   la	   première	   leçon,	   les	   poèmes	   suivants	  

«	  L’invitation	   au	   voyage	  »	  de	   Baudelaire	   ou	   encore	   	  «	  On	   n’est	   pas	   sérieux	   quand	   on	   a	  

dix-‐sept	  »	  ans	  de	  Rimbaud.	  

Afin	  de	  ne	  pas	  surmener	  les	  élèves,	  ce	  volet	  est	  facultatif	  et	  l’enseignant	  a	  donc	  le	  choix	  

et	  peut	  se	  lancer	  dans	  l’analyse	  littéraire	  s’il	  voit	  que	  ses	  élèves	  en	  sont	  capables.	  Ceux-‐ci	  

ne	  seront	  dès	  lors	  plus	  privés	  de	  l’enseignement	  littéraire.	  Ce	  manuel	  étant	  prévu	  pour	  

toutes	   les	   sections	   de	   10e,	   l’enseignant	   pourra	   choisir	   de	   laisser	   de	   côté	   ce	   volet,	   de	  

n’analyser	   que	   les	   textes	   littéraires	   de	   manière	   thématique	   ou	   de	   pousser	   jusqu’à	  

l’analyse	  de	  la	  forme	  et	  du	  fond.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Ooms	  Magalie,	  Pampa	  Anika,	  Raus	  Tonia,	  Walté	  Jessica,	  Itinéraires	  1,	  manuel	  de	  français,	  classe	  de	  10e	  de	  
l’enseignement	  secondaire	  technique,	  Paris,	  2017.	  
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Dans	  un	  même	  esprit,	  le	  groupe	  de	  travail	  à	  l’origine	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  rédaction	  de	  

ce	  manuel	   est	   en	   train	   d’élaborer	   le	   manuel	   Itinéraires	  2	   (pour	   les	   classes	   de	   3e)	   qui	  

propose	  également	  ce	  même	  volet.	  	  

Les	  «	  Horaires	  et	  Programmes	  »	  du	  cycle	  supérieur	  ne	  prévoient	  pas	  non	  plus	  l’étude	  de	  

textes	   littéraires.	   L’enseignant	   peut	   éventuellement	   envisager	   la	   lecture	   d’ouvrages	  

comme	   l’Eldorado	  de	  Laurent	  Gaudé	  ou	  un	  Un	  Secret	   de	  Philippe	  Grimbert,	  mais	  nous	  

sommes	  encore	  loin	  du	  niveau	  visé	  et	  atteint	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  classique.	  

Or,	   nous	   pourrions	   par	   conséquent	   nous	   demander	   pourquoi	   ces	   choix	   ont	   été	   faits.	  

Pourquoi,	  d’un	  côté,	  poussons-‐nous	  les	  objectifs	  de	  l’étude	  de	  la	  littérature	  à	  l’extrême	  et	  

de	   l’autre	   côté,	   refusons-‐nous	   d’initier	   d’autres	   élèves	   aux	   bases	   de	   la	   littérature	  

française	  ?	   Certes,	   il	   est	   bien	   évident	   que	   ces	   deux	   régimes	   sont	   séparés	   par	   leurs	  

niveaux	  de	  compétences,	  mais	  ne	  serait-‐il	  pas	  possible	  de	  transmettre	  un	  savoir	  de	  base	  

en	  littérature	  et	  de	  donner	  le	  goût	  à	  la	  littérature	  aux	  élèves	  de	  l’enseignement	  général	  ?	  

Même	  si	   le	  premier	  objectif	  du	   titulaire	  de	   français	  dans	   l’enseignement	  secondaire	  et	  

surtout	   secondaire	   général	   est	   l’enseignement	   de	   la	   langue	   française	   ainsi	   que	   le	  

développement	  de	  l’expression	  écrite	  et	  orale	  ne	  pourrait-‐on	  pas	  justement	  profiter	  de	  

la	   panoplie	   de	   textes	   que	   les	   grands	   auteurs	   nous	   offrent	   afin	   de	   développer	   ces	  

compétences	  ?	  

Nous	   pouvons	   dès	   lors	   également	   nous	   demander	   pourquoi	   ce	   choix	   d’exclure	  

l’enseignement	   de	   la	   littérature	   française	   est	   fait	   dans	   l’enseignement	   secondaire	  

général,	   alors	   que	   la	   littérature	   allemande	   y	   trouve	   parfaitement	   sa	   place.	   Si	   nous	  

observons	   les	   «	  Horaires	   et	   Programmes	  »	   en	   allemand,	   nous	   pouvons	   constater	   que	  

l’enseignement	  de	  la	  littérature	  n’est	  guère	  exclu.	  En	  7e,	  les	  élèves	  sont	  initiés	  à	  l’étude	  

des	   mythes	   et	   des	   légendes	   et	   en	   classe	   de	   8e,	   les	   élèves	   étudient	   la	   structure	   et	   les	  

thématiques	  des	  ballades	  du	  Moyen	  Âge.	  De	  plus,	   l’enseignant	  est	  supposé	  transmettre	  

un	  savoir	  de	  base	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  figures	  de	  style	  et	  l’analyse	  littéraire.	  	  

Pourquoi	  ne	   faisons-‐nous	  pas	  véritablement	   confiance	  aux	   compétences	  de	  nos	  élèves	  

du	   régime	   secondaire	   général	   en	   ne	   les	   initiant	   pas	   au	  moins	   un	   peu	   à	   la	   littérature	  

française	  ?	   De	   plus,	   si	   les	   élèves	   parviennent	   à	   acquérir	   quelques	   notions	   d’analyse	  

littéraire	   en	   allemand,	   ne	   serait-‐il	   pas	   plus	   intelligent	   de	   travailler	   de	   manière	  

interdisciplinaire	   et	   de	   faire	   appel	   à	   leur	   prérequis	   afin	   de	   les	   initier	   à	   la	   littérature	  
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française	  ?	   En	   effet,	   si	   les	   élèves	   sont	   capables	   d’effectuer	   de	   telles	   analyses	   en	   cours	  

d’allemand,	  il	  est	  évident	  qu’ils	  pourraient	  également	  y	  parvenir	  en	  littérature	  française.	  

En	  outre,	  si	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  française	  est	  aussi	  important	  que	  le	  prônent	  

les	   critiques,	   n’en	   serait-‐il	   pas	   du	   devoir	   des	   enseignants	   de	   trouver	   les	   bonnes	  

méthodes	  et	  approches	  pédagogiques	  pour	  transmettre	  ce	  savoir	  à	  tous	  nos	  élèves	  ?	  

De	  plus,	   dans	  un	   esprit	   et	   à	   une	   époque	  où	   le	  Ministère	  de	   l’Éducation	  nationale	   veut	  

réduire	  la	  frontière	  entre	  l’enseignement	  secondaire	  classique	  et	  secondaire	  général,	  ne	  

serait-‐il	  pas	  approprié	  et	  du	  devoir	  de	  l’enseignant	  de	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  afin	  d’ouvrir	  

le	  monde	  de	  la	  littérature	  à	  des	  élèves	  qui	  se	  sentent	  souvent	  déjà	  mis	  à	  l’écart	  à	  cause	  

de	   leurs	   compétences	   et	   de	   leur	   niveau	   de	   français	  ?	   L’enseignant	   ne	   devrait-‐il	   pas	  

enlever	   cette	   frustration	   aux	   élèves	   et	   leur	   montrer	   toutes	   leurs	   capacités	   en	   tenant	  

compte	  de	  leur	  appréhension	  et	  de	  leurs	  difficultés	  ?	  

c. Le	  point	  de	  vue	  des	  élèves	  	  
	  
Après	  avoir	  jeté	  un	  œil	  sur	  les	  programmes	  scolaires	  et	  avoir	  mis	  en	  avant	  les	  difficultés	  

que	   ces	   derniers	   présentent,	   il	   est	   important	   de	   considérer	   point	   de	   vue	   des	   élèves.	  

S’intéressent-‐ils	  à	  la	  littérature	  et	  veulent-‐ils	  connaître	  les	  grands	  auteurs	  français	  ?	  Ou	  

rejettent-‐ils	  complètement	  cette	  matière	  ?	  

En	  effet,	  pour	  chaque	  enseignant,	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  se	  présente	  comme	  un	  

véritable	   défi	   et	   Jean	   Louis	   Dufays	   le	   souligne	   également	   dans	   son	   ouvrage	   Pour	   une	  

lecture	  littéraire.	  
[…]On	  conseille	  par	  exemple	  à	  tous	  les	  professeurs	  de	  présenter,	  de	  faire	  lire	  et	  aimer,	  d’analyser	  
la	   Chanson	   de	   Roland,	   Tristan	   et	   Iseult,	   Ronsard,	   Rabelais,	   Montaigne,	   Corneille,	   Molière,	   La	  
Fontaine,	  Rousseau,	  Voltaire,	  Lamartine,	  Verlaine,	  Rimbaud,	  Baudelaire,	  Stendhal,	  Flaubert,	  Zola,	  
Maeterlinck…	  et	  cette	  liste	  n’est	  pas	  exhaustive.	  
En	  préconisant	  la	  lecture	  des	  grands	  écrivains	  par	  tous	  les	  élèves,	  l’école	  révèle	  donc	  clairement	  
l’un	   des	   rôles	   majeurs	   qu’elle	   s’assigne	  :	   transmettre	   un	   patrimoine.	   L’enseignement	   de	   la	  
littérature	   participe	   à	   la	   constitution	   d’une	   identité	   collective	   basée	   sur	   des	   référents	   culturels	  
communs.47	  	  

Or,	   cette	   transmission	   d’un	   patrimoine	   culturel	   et	   littéraire	   n’éveille	   souvent	   pas	  

l’intérêt	  de	  nos	  chers	  élèves.	  

En	  observant	   les	   réactions	  de	  mes	  élèves	   tous	   issus	  de	  différentes	   classes	   scolaires	   et	  

ayant	   différents	   niveaux	   de	   compétences	   en	   langue	   française,	   je	   peux	   en	   retenir	   les	  

réactions	  suivantes	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  DUFAYS	  Jean-‐Louis,	  GEMENNE	  Louis,	  LEDUR	  Dominique,	  	  Pour	  une	  lecture	  littéraire,	  Bruxelles,	  
DeBoeck,	  2005,	  p.24.	  



	   28	  

Au	   cours	   de	   mon	   stage	   au	   Lycée	   Michel	   Rodange,	   j’ai	   pu	   remarquer	   que	   les	   élèves	  

avaient,	  pour	  la	  plupart,	  un	  bon,	  voire	  un	  excellent	  niveau	  en	  français	  et	  montraient	  une	  

forte	   motivation	   concernant	   l’apprentissage	   et	   une	   grande	   soif	   de	   savoir.	   Toutefois,	  

même	  pour	  eux,	  la	  littérature	  représentait	  une	  matière	  abstraite,	  difficile	  et	  éloignée	  de	  

leur	   quotidien.	   De	   même,	   ils	   avaient	   dès	   lors	   du	   mal	   à	   en	   percevoir	   l’utilité	   et	   la	  

nécessité.	  À	  leurs	  yeux,	  la	  littérature	  était	  clairement	  une	  matière	  vieillie	  et	  dépassée	  à	  

notre	   époque.	   Souvent,	   ils	   comparaient	   l’enseignement	   de	   la	   langue	   française	   à	  

l’enseignement	   de	   l’anglais	   et	   me	   demandaient	   pourquoi	   les	   manuels	   utilisés	   et	  

thématiques	   abordées	   dans	   cette	   matière	   étaient	   plus	   proches	   de	   leur	   quotidien	   et	  

avaient	  un	  véritable	  lien	  avec	  leur	  vie	  ou	  leur	  vécu.	  

	  

En	  tant	  que	  stagiaire,	  dès	  le	  premier	  trimestre	  de	  l’année	  scolaire	  2014/2015,	   j’ai	  moi-‐

même	   constaté	   à	   quel	   point	   les	   élèves	   de	   ma	   3e	   se	   montraient	   réticents	   envers	   la	  

littérature	  française,	  alors	  qu’en	  4e,	  la	  plupart	  n’avaient	  eu	  qu’un	  bref	  aperçu	  de	  certains	  

textes	  littéraires.	  	  

Les	   élèves	   manifestaient	   un	   véritable	   manque	   de	   motivation	   et	   me	   demandaient	  :	  

«	  Pourquoi	  devons-‐nous	  étudier	  la	  littérature,	  à	  quoi	  cela	  mène-‐t-‐il	  d’étudier	  des	  textes	  

anciens	  qui	  n’ont	  aucun	  véritable	  lien	  avec	  notre	  quotidien	  ?	  	  Quel	  intérêt	  avons-‐nous	  à	  

étudier	  des	  textes	  littéraires	  pour	  notre	  avenir	  professionnel	  ?	  »	  	  

S’agissant	   d’une	   classe	   de	   la	   section	   économique,	   elle	   n’avait	   guère	   envie	   d’entamer	  

l’étude	  de	  ces	  œuvres.	  Ce	  qui	  les	  intéressait,	  c’était	  le	  concret,	  les	  textes	  d’actualité	  ainsi	  

que	  les	  médias	  ;	  en	  résumé,	  ils	  ne	  voulaient	  étudier	  que	  des	  textes	  qui	  enrichiraient	  leur	  

savoir	   et	   leur	   culture	   générale	   et	   cela	   leur	   semblait	   impossible	   par	   l’étude	   de	   textes	  

littéraires.	   Cette	   réaction	   était	   récurrente	   dans	   les	   classes	   issues	   de	   l’enseignement	  

secondaire	  classique	  que	  j’ai	  eues	  jusqu’à	  présent.	  Le	  simple	  fait	  d’évoquer	  l’étude	  d’une	  

œuvre	  ou	  d’un	  texte	  littéraire	  entraîne	  une	  sorte	  de	  blocage	  auprès	  des	  élèves	  :	  ceux-‐ci	  

n’ont	  donc	  plus	  envie	  de	  s’intéresser	  à	  ces	  textes	  et	  d’analyser	  leur	  sens	  afin	  d’acquérir	  

le	   savoir	   offert	   par	   la	   littérature.	   Les	   compétences	   linguistiques	   ne	   leur	   posent	   pas	  

forcément	  problème,	  mais	  le	  manque	  de	  motivation	  et	  d’intérêt	  leur	  fait	  obstacle.	  

	  

Dans	   l’enseignement	   général,	   les	   élèves	   ont	   d’autres	   réactions	   face	   à	   la	   littérature.	  Au	  

cours	   de	   l’année	   scolaire	  2016/2017,	   j’ai	   constaté	   qu’au	   sein	   de	  ma	   classe	   de	   9e,	   une	  

classe	  très	  motivée	  et	  ouverte	  à	  toute	  nouvelle	  proposition,	  certains	  élèves	  déjà	  marqués	  
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par	   l’échec	  ou	  présentant	  des	   faiblesses	  en	   français	  avaient	  peur	  d’analyser	  des	   textes	  

littéraires.	   En	   effet,	   ils	   avaient	   déjà	   été	   exclus	   de	   l’apprentissage	   de	   la	   littérature	   au	  

préalable	   et	   s’en	   excluaient	   désormais	   eux-‐mêmes	  :	   ils	   savaient	   ou	   croyaient	   plutôt	  

savoir	  qu’ils	  n’avaient	  pas	   les	  compétences	  requises	  pour	  avoir	  accès	  à	  cette	  discipline	  

probablement	  parce	  qu’on	   le	   leur	   avait	   répété	   sans	   arrêt	   ou	  parce	  qu’ils	   savaient	   que	  

cette	  discipline	  était	  surtout	  enseignée	  dans	  les	  lycées	  classiques.	  

En	  effet,	  pour	  eux,	  ces	  textes	  étaient	  des	  textes	  «	  réservés	  à	   l’enseignement	  secondaire	  

classique	  »	  et	  pour	  «	  des	  élèves	  du	  classique	  ».	  Certains	  ont	  clairement	  affirmé	  :	  «	  on	  ne	  

comprend	  rien,	  c’est	  trop	  compliqué	  »	  et	  certains	  ont	  même	  prétendu	  qu’ils	  n’étaient	  pas	  

assez	  intelligents	  pour	  pouvoir	  analyser	  un	  texte	  littéraire.	  Même	  si	  ces	  élèves	  n’avaient	  

pas	   encore	   vécu	   d’expérience	   littéraire,	   ils	   arrivaient	   à	   en	   donner	   une	   définition.	  

Finalement,	  ils	  l’avaient	  déjà	  exclue	  de	  leur	  champ	  de	  culture	  et	  avaient	  déjà	  développé	  

une	  sorte	  de	  blocage	  envers	  cette	  matière.	  

Or,	   ces	   diverses	   réactions	   ne	   sont	   pas	   seulement	   issues	   de	   l’enseignement	  

luxembourgeois	  et	  ne	  datent	  pas	  d’hier.	  En	  effet,	  en	  1993	  et	  en	  1994,	  deux	  enquêtes	  ont	  

été	   menées	   en	   France,	   pour	   savoir	   d’«	  où	   venait	   le	   sens	   d’un	   texte	  »	   et	   ce	   qu’était	   la	  

littérature.	   Les	   réponses	   obtenues	   lors	   de	   ces	   deux	   enquêtes	   n’étaient	   guère	   plus	  

satisfaisantes	  que	  celles	  données	  par	  nos	  élèves.	  Les	  élèves	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  mal	  à	  

répondre	   aux	   questions	   «	  qu’est-‐ce	   que	   la	   littérature	  ?	  »	   et	   «	  en	   quoi	   vous	   concerne-‐t-‐

elle	  ?	  ».	  En	  effet,	  la	  majorité	  des	  élèves	  ne	  se	  sentaient	  pas	  concernés	  par	  cette	  matière	  et	  

une	  des	  plus	  rares	  réponses	  a	  été	  la	  suivante	  :	  
[…]La	   littérature	   sert	   à	   développer	  une	   culture	   générale,	   à	   comprendre	   le	   passé,	   le	  monde	   et	   à	  
mieux	  s’exprimer.	  Toutefois,	  pour	  la	  majorité	  des	  élèves	  issus	  du	  collège	  ou	  du	  lycée,	  la	  littérature	  
se	   définit	   comme	   suit	  :	   la	   littérature,	   ce	   sont	   des	   textes	   écrits	   par	   des	   auteurs	   connus	   et	  
talentueux.	  Elle	  sert	  à	  montrer	  les	  belles	  tournures	  de	  notre	  langue48.	  	  

Il	  est	  donc	  intéressant	  de	  se	  demander	  pourquoi	  nos	  élèves	  ressentent	  un	  tel	  «	  dégoût	  »	  

envers	  la	  littérature.	  Pourquoi	  ne	  la	  perçoivent-‐ils	  pas	  comme	  un	  enseignement	  utile	  et	  

rempli	  de	  savoir	  ?	  Serait-‐ce	  simplement	   la	  peur	  de	  ne	  pas	  comprendre	  ?	  La	  peur	  de	  ne	  

pas	  se	  sentir	  assez	  intelligent	  ?	  Ou	  certains	  élèves	  n’ont-‐ils	  pas	  les	  compétences	  requises	  

pour	  comprendre	  le	  sens	  des	  textes	  littéraires	  ?	  

Pour	   Annie	   Rouxel,	   il	   existe	   une	   première	   réponse	   à	   cette	   question,	   à	   savoir	   un	  

changement	  de	  mentalité.	  	  
[…]	   Pendant	   plus	   d’un	   siècle,	   l’enseignement	   de	   la	   littérature	   au	   lycée	   a	   été	   posé	   comme	   une	  
évidence	   et,	   dans	   la	   relation	   entre	   l’élève	   et	   la	   littérature,	   la	   littérature	   était	   première.	   L’élève,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  op.cit.,	  Rouxel,	  p.59.	  
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soumis,	  était	  convié	  à	  apprendre	  et	  à	  admirer	  un	  corpus	  fini	  de	  textes	  dont	  le	  sens	  lui	  était	  donné.	  
La	  communion,	  la	  ferveur	  étaient	  souvent	  requises	  comme	  mode	  d’accès	  aux	  grandes	  œuvres	  du	  
passé.	  Cette	  vénération	   imposée	  par	   l’école	  a	   longtemps	  prévalu	  comme	  posture	  de	   lecture	   face	  
aux	  textes	  littéraires.	  Jugée	  naturelle	  par	  le	  public	  d’héritiers	  qui	  alors	  fréquentaient	  les	  classes	  de	  
lycée,	  cette	  attitude	  s’est	  prolongée	  jusqu’à	  une	  période	  récente	  malgré	  les	  échos	  de	  plus	  en	  plus	  
incertains	  qu’elle	  rencontrait	  chez	  les	  nouveaux	  lycéens49.	  

	  
Ainsi,	  de	  nos	  jours,	  comme	  nous	  l’avons	  constaté	  avec	  le	  témoignage	  de	  certains	  élèves,	  

ces	  derniers	  ne	  se	  perçoivent	  plus	  du	  tout	  comme	  des	  héritiers,	  et	  la	  relation	  que	  l’élève	  

entretient	  avec	  la	  littérature	  est	  devenue	  problématique.	  

Cette	  discipline	  n’est	  plus	  à	  percevoir	  comme	  une	  matière	  que	  l’on	  veut	  apprendre	  	  
	   [Elle]	   n’est	   plus	   définie	   en	   essence	   par	   la	   qualité	   intrinsèque	   des	   textes	   qui	   la	   composent	  ;	   elle	  
	   désigne	  un	  ensemble	  instable	  de	  textes	  théoriquement	  et	  socialement	  valorisés,	  et	   les	  frontières	  
	   qui	  séparent	  le	  littéraire	  du	  non-‐littéraire	  sont	  devenues	  un	  lieu	  d’interrogation.50	  	  

Nous	  pouvons	  dès	  lors	  dire	  que	  les	  élèves	  ne	  savent	  plus	  à	  quoi	  leur	  sert	  la	  littérature	  et	  

qu’à	  leurs	  yeux,	  elle	  est	  dépourvue	  de	  tout	  intérêt.	  

Pour	   Jean-‐Louis	   Dufays,	   les	   difficultés	   mises	   en	   avant	   par	   les	   élèves	   peuvent	   être	  

expliquées	  par	  différentes	  raisons.	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  nous	  pouvons	  parler	  de	  difficultés	  culturelles,	  car	  «	  un	  certain	  

nombre	  de	  lecteurs	  sont	  peu	  familiarisés	  avec	  les	  pratiques	  sociales	  de	  l’écrit.	  »51	  	  

La	   lecture	   ne	   se	   présentant	   pas	   comme	   une	   activité	   souvent	   «	  pratiquée	   dans	   leur	  

entourage	  »52,	   ces	   élèves	   ne	   sont	   souvent	   pas	   confrontés	   à	   la	   lecture	   de	   livres	   ou	   de	  

textes,	   ils	  ont	  ainsi	  un	  manque	  d’expérience	  non	  seulement	  en	  lecture,	  mais	  également	  

en	  réflexion	  personnelle	  sur	  le	  sujet	  d’un	  livre	  ou	  d’un	  texte.	  Par	  conséquent,	  dès	  qu’ils	  

rencontrent	   une	   difficulté,	   ils	   abandonnent	   la	   lecture	   ou	   l’interprétation,	   car	   ils	   ne	  

savent	  pas	  manipuler	  ce	  type	  de	  savoirs	  et	  d’outils.	  

Nous	  pouvons	   interpréter	   ce	  phénomène	   comme	  un	  problème	  général	  qui	   se	  propage	  

davantage	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  général.	  En	  effet,	  un	  grand	  nombre	  d’élèves	  

n’ont	  tout	  simplement	  plus	  l’habitude	  de	  lire.	  Souvent,	  les	  jeunes	  fréquentant	  une	  classe	  

de	  7e	  n’ont	  pas	   encore	   lu	  de	   livre	   entier	   en	  arrivant	   au	   lycée.	  Comment	  pourraient-‐ils	  

alors	  être	  familiarisés	  avec	  la	  lecture	  et	  être	  habitués	  à	  celle-‐ci	  ainsi	  qu’au	  plaisir	  de	  lire	  

si	   cette	   activité	   n’a	   jamais	   été	   ou	   n’est	   presque	   jamais	   pratiquée	  ?	   Si	   les	   élèves	  

grandissent	   dans	   un	   environnement	   où	   la	   lecture	   ne	   joue	   guère	   un	   rôle,	   ils	   auront	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Ibid.	  
50	  Ibid.	  
51	  Ibid.	  
52	  Ibid.	  
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certainement	  du	  mal	  à	  s’y	  habituer.	  En	  effet,	   l’habitude	  de	   lire	  devrait	  être	  encouragée	  

dès	  le	  plus	  jeune	  âge,	  à	  la	  maison	  avec	  les	  parents	  des	  enfants.	  

Dans	  un	  même	  esprit,	  il	  faut	  souligner	  que	  ce	  manque	  de	  pratique	  conduit	  les	  élèves	  à	  ne	  

plus	   faire	   l’effort	   de	   la	   représentation	   imaginaire,	   car	   ils	   n’y	   sont	   plus	   habitués.	   La	  

lecture	   favorise	   l’imaginaire,	   le	   lecteur	   s’imagine	  un	  monde	  où	   se	  déroule	   l’histoire	   et	  

sans	  cette	  lecture,	  cette	  compétence	  sera	  délaissée.	  	  

À	   cela	   viennent	   s’ajouter	   les	   nouvelles	   technologies	   qui	   leur	   facilitent	   le	   travail	   ou	  

comme	  dirait	  un	  élève	  de	  10e	  :	  «	  Pourquoi	  lire	  et	  interpréter	  un	  livre	  ou	  un	  texte,	  si	  on	  

peut	   regarder	   le	   film	  ?	  »	   Une	   paresse	   intellectuelle	   vient	   alors	   s’installer	   et	   le	   travail	  

d’imagination	  est	  laissé	  de	  côté.	  

La	   lecture	   littéraire	   devient	   alors	   pour	   quelques	   élèves	   une	   véritable	   torture	   et	   ne	  

représente	  certainement	  pas	  une	  activité	  suscitant	  le	  plaisir.	  Les	  élèves	  sont	  alors	  aussi	  

peu	  motivés	  que	  les	  personnages	  de	  Daniel	  Pennac	  dans	  Comme	  un	  roman	  :	  
Il	   s’y	   remet	   bravement.	   Une	   page	   poussant	   l’autre.	   […]	   Les	   mots	   ont	   des	   pieds	   de	   plomb.	   Ils	  
tombent	  les	  uns	  après	  les	  autres,	  comme	  des	  chevaux	  qu’on	  achève.	  […]	  Il	  poursuit	  sa	  lecture	  sans	  
se	   retourner	   sur	   le	   cadavre	   des	  mots.	   Les	  mots	   ont	   rendu	   leur	   sens,	   paix	   à	   leurs	   lettres.	   Cette	  
hécatombe	  ne	  l’effraie	  pas.	  Il	  lit	  comme	  on	  avance.	  C’est	  le	  devoir	  qui	  le	  pousse.53	  	  

Ainsi,	   certains	   élèves	   lisent	   non	   par	   plaisir	   de	   découvrir	   de	   nouveaux	   mondes	   ou	  

acquérir	   un	   nouveau	   savoir,	   mais	   par	   devoir	   et	   obligation.	   Ils	   lisent	   à	   l’école	   ou	  

interprètent	  des	   textes	   littéraires	  parce	  que	   l’enseignant	   les	  y	  oblige,	  parce	  qu’il	   s’agit	  

d’un	  devoir	  à	  accomplir	  et	  parce	  qu’ils	  seront	  sanctionnés	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre	  

s’ils	  ne	   le	   font	  pas.	  Rares	  sont	   les	  élèves	  qui	   lisent	  encore	  par	  passion	  ou	  par	  plaisir	  et	  

malheureusement,	   ce	   phénomène	   est	   plus	   présent	   dans	   l’enseignement	   secondaire	  

général.	  Et	  tant	  que	  l’élève	  ne	  perçoit	  pas	  le	  sens	  de	  la	  lecture	  de	  textes,	  il	  ne	  pourra	  pas	  

percevoir	  le	  sens	  d’un	  texte	  littéraire.	  

Dans	  un	  deuxième	  temps,	  il	  est	  important	  de	  mettre	  en	  avant	  que	  l’engouement	  provient	  

de	   l’univers	  référentiel	  de	   l’élève.	  Plus	  un	  élève	  possède	  de	  culture	  générale	  au	  niveau	  

historique,	  géographique,	  artistique,	  plus	  la	  lecture	  d’une	  œuvre	  littéraire	  sera	  facilitée.	  

Les	  élèves	  qui	  ont	   l’habitude	  de	   lire	  en	  vue	  de	  se	   former	  et	  de	  s’informer	  éprouveront	  

moins	  de	  difficultés	  à	  analyser	  et	  à	  interpréter	  des	  extraits	  littéraires.	  

Toutefois,	  Dufays	  précise	  également	  que	  cet	  univers	  de	  référence	  ne	  peut	  être	  suffisant	  

pour	  la	  pratique	  et	  à	  l’analyse	  littéraire.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Op.cit.	  Dufays,	  p.136.	  
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[…]	   Leur	   univers	   de	   référence	   se	   construit	   au	   fil	   des	   expériences	   personnelles.	   Ces	   lecteurs	  
pratiquent	   alors	   une	   lecture	   qui	   n’est	   pas	   «	  littérairement	   ancrée	  »,	   mais	   pragmatiquement	  
ancrée,	  ce	  qui	  peut	  les	  handicaper	  dans	  la	  découverte	  et	  la	  compréhension	  de	  certains	  textes	  qui	  
se	  situent	  en	  dehors	  de	  leur	  champ	  d’expérience.	  54	  

	  

Cette	   difficulté	   culturelle	   correspond	  parfaitement	   à	   la	   réaction	   et	   au	   point	   de	   vue	  de	  

mes	  élèves	  de	  3e	  classique.	  En	  effet,	  ces	  élèves	  possédaient	  une	  grande	  culture	  générale,	  

ils	   étaient	   très	   intéressés	   par	   les	   textes	   dits	   d’«	  actualité	  »,	   mais	   éprouvaient	   des	  

difficultés	  à	  entamer	  l’analyse	  littéraire.	  L’échec	  d’une	  première	  analyse	  ou	  la	  déception	  

face	  au	  premier	  cours	  de	   littérature	  a	  peut-‐être	  provoqué	  une	  sorte	  de	  blocage	  et	  une	  

véritable	  réticence	   face	  à	   la	   littérature	  en	  général.	  Toutefois,	   ils	  possèdent	   toujours	  un	  

avantage	  par	   rapport	   à	   ceux	   qui	   ne	   possèdent	   pas	   ce	   prérequis	   et	   qui	   doivent	   encore	  

percevoir	  et	  comprendre	  le	  sens	  et	  l’importance	  de	  la	  lecture	  en	  soi	  et	  qui	  ne	  possèdent	  

pas	  de	  lecture	  «	  pragmatiquement	  ancrée	  »55.	  	  

D’un	   côté,	   il	   serait	   donc	   important	   de	   montrer	   à	   certains	   le	   sens	   de	   la	   lecture	   et	   de	  

déclencher	   la	   soif	   de	   savoir	   ou	   simplement	   le	   plaisir	   de	   lire.	   De	   l’autre	   côté,	   il	   serait	  

nécessaire	   de	   faire	   surmonter	   ce	   blocage	   aux	   autres	   élèves	   et	   de	   leur	   faire	   vivre	  

l’expérience	   littéraire	   pour	   leur	  montrer	   qu’ils	   sont	   tout	   aussi	   capables	   d’analyser	   ce	  

genre	  de	  textes	  et	  d’en	  tirer	  des	  informations	  comme	  ils	  tirent	  des	  informations	  d’autres	  

textes.	  

Finalement,	   Jean-‐Louis	   Dufays	   met	   en	   évidence,	   «	  les	   difficultés	   techniques	  »	  

qu’éprouvent	   les	   élèves	   face	   à	   l’analyse	   littéraire.	   Les	   lecteurs	   dont	   nous	   parlons	   ont	  

également	  souvent	  du	  mal	  à	  comprendre	  et	  à	  analyser	  le	  langage	  utilisé.	  La	  lecture	  et	  la	  

compréhension	   entraînent	   souvent	   la	   mise	   en	   action	   d’un	   certain	   nombre	   de	  

compétences	  qui	  peuvent	  paraître	  insurmontables	  pour	  certains	  élèves.	  Dufays	  soulève	  

le	  problème	  des	  	  
[…]	  des	  obstacles	  liés	  à	  la	  non-‐maîtrise	  des	  principaux	  processus	  de	  lecture,	  à	  savoir	  :	  le	  décodage,	  
la	   représentation	  mentale,	   la	  mémorisation	   et	   le	   traitement	   des	   informations,	   les	   inférences,	   la	  
liaison	  d’indices,	  la	  mobilisation	  des	  connaissances	  antérieures	  et	  l’émission	  d’hypothèses	  ».56	  	  
	  

En	   effet,	   en	   tant	   qu’enseignant	   et	   surtout	   en	   tant	   qu’enseignant	   au	   Luxembourg,	   nous	  

rencontrons	   souvent	   des	   élèves	   qui	   ont	   de	   grandes	   lacunes	   en	   français.	   Pour	   eux,	   la	  

lecture	  et	  la	  compréhension	  de	  textes	  généraux	  s’avèrent	  effectivement	  être	  un	  combat	  

interminable.	   Ils	   font	   généralement	   preuve	   d’un	   manque	   de	   vocabulaire	   et	   ont	   par	  
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56	  Ibid.	  
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conséquent	  de	  grandes	  difficultés	  à	  comprendre	   les	  mots.	  Certains	  élèves,	  qu’ils	  soient	  

issus	  du	  régime	  secondaire	  classique	  ou	  secondaire	  général,	  ne	  sont	  malheureusement	  

même	  pas	  capables	  de	  lire	  correctement	  à	  voix	  haute,	  car	  ils	  manquent	  d’entraînement	  

et	  ceci	  entraîne	  une	  incapacité	  à	  saisir	  les	  mots,	  leur	  sens	  et	  par	  conséquent	  le	  sens	  du	  

texte.	  «	  En	  effet,	  plus	  le	  décodage	  sollicite	  l’activité	  cognitive	  du	  lecteur,	  moins	  attention	  

est	  susceptible	  de	  se	  porter	  sur	  le	  sens	  du	  texte	  ».57	  	  

Lire	  devient	  alors	  synonyme	  de	  frustration	  et	  de	  torture.	  Comment	  découvrir	   le	  plaisir	  

de	  la	  lecture	  si	  chaque	  phrase	  est	  une	  énigme	  indéchiffrable	  ?	  

Ainsi	  pour	  Dufays,	  il	  est	  primordial	  d’habituer	  les	  élèves	  à	  la	  lecture	  interprétative	  dès	  le	  

début	  de	   leur	  entrée	  au	  collège	  ou	   lycée.	   Ils	  sont	  trop	  souvent	  habitués	  à	   lire	  en	  ayant	  

pour	   simple	   objectif	   de	   comprendre	   le	   contenu,	   et	   dès	   qu’ils	   sont	   confrontés	   à	  

l’interprétation,	   ils	  sont	  dépassés	  et	  ne	  comprennent	  pas	  ce	  que	  l’enseignant	  attend	  de	  

leur	   part,	   comme	   le	   précise	   Catherine	   Tauveron	   dans	   son	   ouvrage	   Comprendre	   et	  

interpréter	  la	  lecture	  à	  l’école.	  
Si	  tant	  d’élèves	  éprouvent	  des	  difficultés	  à	  mobiliser	  des	  compétences	  interprétatives,	  c’est	  peut-‐
être	   parce	   qu’ils	   ont	   été	   confinés	   trop	   longtemps	  dans	   un	  mode	  de	   lecteur	   courant	   et	   qu’ils	   ne	  
peuvent	  pas	  réaliser	  le	  grand	  écart	  que	  l’on	  exige	  d’eux	  en	  fin	  de	  scolarité.58	  	  

	  
Une	   autre	   difficulté	   perçue	   par	   Dufays	   est	   l’impossibilité	   de	   la	   représentation	  

imaginaire.	  Certains	  élèves,	  par	  un	  manque	  de	  pratique,	  n’arrivent	  pas	  à	  se	  représenter	  

ce	   qu’ils	   viennent	   de	   lire	   et	   s’ils	   ne	   voient	   aucune	   image,	   ils	   auront	   une	   difficulté	   à	  

comprendre	  et	  à	  interpréter	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  texte	  lu.	  	  

De	   même,	   en	   ne	   voyant	   aucune	   image,	   ils	   ne	   peuvent	   pas	   faire	   appel	   à	   leurs	  

connaissances	   intérieures	  qui,	   comme	  nous	   l’avons	  précisé	  au	  préalable,	   sont	  un	  atout	  

non	   seulement	   pour	   la	   compréhension,	   mais	   aussi	   pour	   l’interprétation	   du	   récit.	   La	  

lecture,	  et	  par	  conséquent	  la	  littérature,	  deviennent	  un	  obstacle,	  une	  torture.	  Comment	  

apprécier	  un	  texte	  et	  comment	  en	  comprendre	  le	  sens	  si	  l’imaginaire	  de	  l’élève	  ne	  joue	  

pas	  le	  jeu	  ?	  

	  

Finalement,	   Dufays	   perçoit	   un	   dernier	   type	   de	   difficultés,	   à	   savoir	   les	   difficultés	  

pédagogiques,	   et	   s’intéresse	   au	   rôle	   de	   l’enseignant	   dans	   l’apprentissage	   de	   cette	  

matière.	   Ce	   dernier	   joue-‐t-‐il	   un	   rôle	   dans	   le	   manque	   de	   motivation	   et	   dans	  

l’incompréhension	  des	  élèves	  ?	  En	  effet,	  l’enseignant	  est	  celui	  qui	  choisit	  les	  textes	  lus	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Ibid.	  p.137.	  
58	  Ibid.	  
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classe.	   Même	   s’il	   doit	   suivre	   un	   programme	   défini	   au	   préalable,	   il	   peut	   effectuer	   des	  

choix	  qui	  seront	  primordiaux	  et	  cruciaux	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  motivation	  et	  l’intérêt	  des	  

élèves.	  Dans	  le	  même	  esprit,	   il	  ne	  faut	  pas	  faire	  abstraction	  du	  point	  de	  vue	  des	  élèves	  

aussi	  bien	  ni	  au	  niveau	  du	  contenu	  du	  texte	  ni	  de	  la	  complexité	  du	  langage.	  Il	  doit	  veiller	  

à	   adapter	   la	   difficulté	   des	   textes	   au	   niveau	   général	   de	   la	   classe.	  De	  même,	   les	   thèmes	  

préconisés	  doivent	  être	  adaptés	  à	  l’âge	  et	  aux	  intérêts	  des	  élèves	  et	  non	  seulement	  à	  ses	  

propres	  intérêts	  ou	  à	  ses	  auteurs	  préférés.	  Erich	  Schön	  parle	  alors	  de	  la	  «	  fabrication	  du	  

lecteur	  »59	  et	  met	  en	  avant	   l’importance	  des	  différentes	  phases	  que	   les	   jeunes	   lecteurs	  

traversent	  notamment	  celle	  qui	   intervient	   lorsque	  ceux-‐ci	   sont	  âgés	  de	  16	  à	  17	  ans	  et	  

sont	  à	  la	  recherche	  d’eux-‐mêmes.	  
Les	  jeunes	  lecteurs	  recherchent	  des	  récits	  dans	  lesquels	  ils	  peuvent	  se	  projeter,	  qui	  répondent	  à	  
leurs	  questions.	  On	  comprend	  mieux	  alors	  la	  difficulté	  que	  rencontrent	  les	  enseignants	  :	  les	  élèves	  
centrés	  sur	  eux,	  préoccupés	  par	  leurs	  problèmes	  d’identité	  souhaitent	  une	  approche	  affective	  des	  
textes	  alors	  que	  l’école	  leur	  propose	  le	  plus	  souvent	  de	  se	  décentrer	  et	  d’entrer	  dans	  une	  lecture	  
distanciée.60	  

L’enseignant	   doit	   donc	   tenir	   compte	   de	   ce	   facteur	   et	   contribuer	   à	   l’identification	  

personnelle	  des	  élèves	  afin	  de	  ne	  pas	  provoquer	  et	  de	  susciter	  leur	  intérêt.	  

Un	  dernier	  point	  que	  l’on	  peut	  retenir	  et	  qui	  expliquerait	  la	  réticence	  de	  nos	  élèves	  est	  

également	  une	  sorte	  de	  reproche	  que	  nous	  pourrions	  faire	  à	  l’enseignant	  ou	  plutôt	  à	  ses	  

attentes.	   La	   lecture	   littéraire,	   comme	  nous	   l’avons	   évoqué	   au	   préalable,	   présente	   déjà	  

plusieurs	  difficultés,	  à	  savoir	  la	  compréhension,	  la	  représentation	  imaginaire	  et	  l’intérêt	  

des	  élèves.	  Un	  dernier	  obstacle	  entre	  encore	  en	  jeu	  :	  si	   l’enseignant	  parvient	  à	  motiver	  

ses	   élèves	   à	   lire	   et	   à	   s’intéresser	   à	   la	   littérature,	   souvent	   il	   est	   très	   fermé	   aux	  

interprétations	  des	  élèves	  et	  se	  renferme	  sur	  «	  sa	  propre	  lecture	  ».	  	  
Il	  se	  pose	  alors	  en	  détenteur	  de	  la	  bonne	  interprétation	  et	  se	  montre	  très	  peu	  tolérant	  envers	  les	  
interprétations	   divergentes	   élaborées	   par	   les	   élèves	  :	   Une	   telle	   attitude	   détermine	   souvent	   en	  
grande	  partie	  la	  lecture	  de	  l’élève,	  quand	  elle	  ne	  le	  bloque	  pas	  dans	  son	  activité	  de	  lectant.	  L’élève	  
tente	  alors	  seulement	  de	  reproduire	  l’analyse	  interprétative	  de	  l’enseignant.61	  	  

N’avons-‐nous	  pas	  tous,	  en	  tant	  qu’élève,	  fait	  l’expérience	  de	  percevoir	  une	  interprétation	  

dans	   une	   phrase	   ou	   dans	   un	   vers	   et	   d’être	   aussi	   tôt	   freiné	   par	   l’enseignant	  ?	   Cela	  

représentait	   un	   facteur	   assez	   démotivant	   quand	   le	   professeur	   nous	   imposait	   son	  

interprétation	   et	   que	   l’on	   devait	   se	   référer	   aux	   idées	   et	   aux	   interprétations	   des	  

professeurs.	  Certes	  ceux-‐ci	  possédaient	   le	  bagage	   littéraire	  nécessaire	  pour	   juger	  de	   la	  

validité	  de	  nos	  réponses	  ;	  mais	  la	  littérature,	  même	  si	  elle	  est	  lue	  à	  l’école,	  ne	  devrait-‐elle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59	  Ibid.	  p.138.	  
60	  Ibid.	  	  
61	  Ibid.	  p.139.	  
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pas	  davantage	  être	  une	  source	  de	  plaisir	  ?	  Il	  serait	  ainsi	  important	  de	  prendre	  en	  compte	  

les	   diverses	   interprétations	   des	   élèves	   afin	   d’éviter	   ce	   facteur	   de	   frustration.	   Nous	  

devons	  donc	  tenter	  de	  passionner	  les	  élèves	  et	  de	  leur	  donner	  envie	  de	  lire,	  d’interpréter	  

et	  d’essayer	  d’interpréter.	  

Ainsi,	   si	   l’on	  observe	   le	  point	  de	  vue	  des	  élèves	  et	   les	  causes	  de	  ce	  point	  de	  vue,	   il	   est	  

nécessaire	   de	   retenir	   les	   points	   suivants	  :	   nos	   élèves	   sont	   souvent	   intrigués	   par	   la	  

littérature.	   Cette	  matière	  ne	   les	   intéresse	  point,	   car	   ils	   ne	  perçoivent	   aucun	   lien	   entre	  

leur	  monde	  et	  celui	  qui	  est	  représenté	  par	  les	  auteurs	  dits	  littéraires.	  Cette	  discipline	  est	  

pour	   eux	   un	   territoire	   inconnu	   qu’ils	   n’arrivent	   pas	   véritablement	   à	   pénétrer	   et	   son	  

langage	  difficile	  et	  abstrait	  les	  empêche	  d’y	  avoir	  accès.	  

Il	   serait	   donc	   important	   de	   montrer	   aux	   élèves	   pourquoi	   la	   littérature	   peut	   être	  

intéressante	   et	   pourquoi	   il	   est	   nécessaire	   d’étudier	   certains	   textes	   littéraires.	  

L’enseignant	  doit	  ainsi	   faire	  un	  choix	  de	   textes	  appropriés	  et	   tenter	  de	   faire	  accrocher	  

les	  élèves	  par	  les	  bonnes	  méthodes	  pédagogiques.	   	  
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III. Faut-‐il	  encore	  enseigner	  la	  littérature	  française	  ?	  
a. La	  littérature	  en	  crise	  
1. Constats	  généraux,	  un	  savoir	  coupé	  du	  monde	  

	  
Si	   par	   je	   ne	   sais	   quel	   excès	   de	   socialisme	   ou	   de	   barbarie,	   toutes	   les	   disciplines	  
	  devaient	  être	  	  expulsées	   de	   l’enseignement	   sauf	   une,	   c’est	   la	   discipline	   littéraire	  
qui	  devrait	  être	  sauvée,	  car	  	  toutes	  les	  sciences	  sont	  présentes	  dans	  le	  monument	  	  
littéraire	  .62	  

	  
Au	  cours	  d’une	  première	  réflexion,	  nous	  avons	  su	  dégager	  une	  définition	  approximative	  

de	   la	   littérature.	   Elle	   peut	   être	   vue	   non	   seulement	   comme	   «	  l’ensemble	   des	   œuvres	  

auxquelles	   on	   reconnaît	   une	   finalité	   esthétique	  »63,	   mais	   aussi	   comme	   celles	   qui	   sont	  

porteuses	   de	   sens,	   de	   savoir	   et	   de	   culture.	   Dans	   un	   même	   esprit,	   il	   était	   dès	   lors	  

important	   de	   s’intéresser	   au	   caractère	   littéraire	   des	   œuvres	   et	   d’essayer	   de	   savoir	  

lesquelles	  l’enseignant	  pourrait	  percevoir	  en	  tant	  que	  telles.	  

Dans	   un	   deuxième	   temps,	   nous	   avons	   analysé	   le	   rôle	   et	   l’importance	   de	   la	   littérature	  

française	  dans	  l’enseignement	  luxembourgeois	  ainsi	  que	  le	  point	  de	  vue	  des	  élèves	  afin	  

d’en	  déterminer	  la	  place	  dans	  notre	  système	  scolaire.	  

	  

Mais	   une	   autre	   question	   reste	   ouverte,	   à	   savoir	  :	   pourquoi	   devons-‐nous	   enseigner	   la	  

littérature	  ?	  Quel	  est	  le	  sens	  profond	  de	  l’enseignement	  de	  cette	  matière	  et	  devons-‐nous	  

réellement	  l’enseigner	  ?	  Si	  nos	  programmes	  sont	  surchargés,	  vaut-‐il	  réellement	  la	  peine	  

d’accorder	   autant	   d’importance	   à	   une	   matière	   que	   les	   élèves	   perçoivent	   eux-‐mêmes	  

comme	   une	   perte	   de	   temps	   et	   étant	   hors	   de	   leur	   portée	  ?	   Pourquoi	   devrions-‐nous,	  

d’après	  Roland	  Barthes,	  «	  sauver	  la	  discipline	  littéraire	  »	  ?	  

	  
Afin	   de	   trouver	   une	   réponse	   à	   ces	   questions,	   nous	   devons	   tout	   d’abord	   souligner	   que	  

depuis	   les	   années	   70,	   la	   littérature	   française	   semble	   être	   crise.	   Comme	   Jean	   Burgos	  

l’admet	   en	   1975,	   cette	   discipline	   semble	   «	  faire	   naufrage	  »64	  et	   par	   conséquent	   perdre	  

son	  importance	  ainsi	  que	  son	  prestige.	  

Le	   constat	   est	   malheureusement	   fort	   déplorable	  :	   les	   élèves	   et	   le	   public	   en	   général	  

s’intéressent	   de	  moins	   en	  moins	   à	   cette	   discipline	   fondamentale	   et	   fuient	   les	   sections	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  Barthes,Roland,	  Leçon,	  Paris,	  Seuil,	  1978,	  p.18.	  
63	  Larousse.fr	  
64	  AHR,	  Sylviane,	  Enseigner	  la	  littérature	  aujourd’hui :	  « disputes	  françaises »,	  Genève,	  Honoré	  
Champion,2015	  p.7.	  
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littéraires.	  Mais	   quelles	   sont	   donc	   les	   origines	   de	   ce	   problème	   et	   pourquoi	   nos	   élèves	  

n’éprouvent-‐ils	  plus	  l’envie	  d’étudier	  les	  grands	  classiques	  de	  la	  littérature	  française	  ?	  

	  

Tout	  d’abord,	   les	  élèves	  éprouveraient	  un	  sentiment	  d’aversion	  envers	   la	   littérature	  et	  

en	   rejetteraient	   catégoriquement	   l’étude	   en	   préférant	   s’adonner	   à	   l’étude	   de	  matières	  

soi-‐disant	  plus	  accessibles	  et	  plus	  proches	  de	  leur	  quotidien	  et	  de	  leur	  réalité.	  	  	  

De	  nos	  jours,	  nos	  élèves	  sont	  à	  la	  recherche	  de	  matières	  qui	  leur	  serviront	  à	  l’avenir	  et	  ils	  

ne	   perçoivent	   plus	   l’intérêt	   de	   l’étude	  de	   la	   littérature	   française	   ou	   encore	  ni	   celui	   de	  

poursuivre	  des	  études	  littéraires,	  à	  part	  quelques	  rares	  exceptions.	  

Nous	   vivons	   dans	   une	   société	   en	   évolution	   permanente	   et	   d’après	  Roger	   Fayolle	   «	  les	  

choses	   bougent	  »65	  tandis	   que	   les	   textes	   littéraires	   demeurent	   figés	   dans	   le	   passé	   et	  

deviennent	   de	   plus	   en	   plus	   poussiéreux	   aux	   yeux	   des	   élèves.	   Ceux-‐ci	   sont	   désormais	  

attirés	   par	   les	   sciences,	   l’économie,	   l’informatique,	   à	   savoir,	   le	   concret,	   car	   ils	   y	  

perçoivent	   l’avenir	   de	   notre	   société	   actuelle	   ainsi	   que	   leur	   propre	   avenir.	   Il	   est	   alors	  

compréhensible	  que	  la	  littérature	  se	  retrouve	  dans	  une	  situation	  critique66	  et	  qu’elle	  soit	  

remise	  en	  question	  jusqu’au	  point	  de	  connaître	  un	  certain	  déclin.	  Ce	  refus	  est	  également	  

mis	  en	  avant	  par	  la	  fuite	  des	  sections	  littéraires	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  constante	  baisse	  

des	  effectifs.	  	  

En	   France,	   le	   rapport	   de	   l’Inspection	   générale	   établi	   en	   2006	   souligne	   qu’une	  

«	  revalorisation	  de	  la	  série	  littéraire	  au	  lycée	  est	  nécessaire	  »67,	  car	  en	  quinze	  ans,	  elle	  a	  

connu	  une	  baisse	  de	  28%,	  tandis	  que	  la	  série	  économique	  et	  sociale	  augmentait	  de	  18%	  

et	  la	  série	  scientifique	  de	  4%.	  

Il	   en	   va	   de	   même	   pour	   l’enseignement	   luxembourgeois	  :	   les	   effectifs	   des	   sections	  

littéraires	   sont	   en	   train	   de	   baisser	   considérablement	   depuis	   une	   dizaine	   d’années.	  

Prenons	  l’exemple	  du	  Campus	  Geesseknäppchen	  :	  	  

À	  l’Athénée	  de	  Luxembourg,	  école	  de	  prestige,	  prônant	  des	  valeurs	  humanistes	  depuis	  sa	  

fondation	   en	   1603	   et	   qui	   «	  veut	   rester	   la	   base	   intellectuelle	   de	   la	   culture	   et	   des	  

connaissances	   de	   l’homme	   cultivé	   moderne	  »68,	   nous	   constatons	   que	   pour	   l’année	  

scolaire	   2017/2018	   aucune	   3eA	   n’existe,	   qu’en	   2eA	   ne	   se	   trouvent	   que	   8	   élèves	   et	   en	  

classe	  terminale	  15	  élèves.	  De	  l’autre	  côté,	  nous	  constatons	  que	  les	  effectifs	  des	  classes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Ibid.	  p.22.	  
66	  Ibid.	  
67Op.cit.,	  AHR	  Sylvian,	  p.23.	  
68	  www.al.lu	  
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scientifiques	   et	   économiques	   sont	   beaucoup	   plus	   élevés.	   Ainsi,	   en	   classe	   terminale	   C,	  

nous	  relevons	  47	  élèves	  et	  en	  terminale	  D,	  nous	  relevons	  32	  élèves.	  En	  outre,	  la	  section	  

informatique	  créée	  depuis	  cette	  rentrée	   l’emporte	  déjà	  sur	   la	  section	  A	  avec	  22	  élèves	  

inscrits	  en	  classe	  de	  3e.	  En	  effet,	  comme	  l’indique	  le	  graphique	  ci-‐dessous,	  les	  effectifs	  de	  

la	  section	  A	  de	   l’Athenée	  du	  Luxembourg	  sont	  passés	  d’un	  total	  de	  62	  à	  un	  total	  de	  23	  

élèves.69	  

	  

Au	  Lycée	  Michel	  Rodange,	  une	  3eA	  existe	  bien,	  mais	  elle	  ne	  compte	  que	  15	  élèves,	  en	  2e,	  

nous	  retrouvons	  13	  élèves	  et	  en	  classe	   terminale,	  19.	  Tandis	  que	  nous	  constatons	  que	  

trois	   classes	   de	  3eC	   existent	   et	   atteignent	   un	   effectif	   de	  50	   élèves	   en	   tout.	   Il	   en	   va	  de	  

même	  pour	  la	  section	  D,	  où	  nous	  comptons	  64	  élèves	  répartis	  en	  trois	  classes.	  	  

Les	  élèves	  ne	  voient	  ainsi	  plus	  l’intérêt	  de	  choisir	  une	  section	  littéraire	  et	  encore	  moins	  

de	  poursuivre	  des	  études	  dans	  ce	  domaine,	  car	  les	  débouchés	  professionnels	  sont	  faibles	  

et	   ils	   essaient	  de	   se	   construire	  un	   avenir	   stable	  qui	   s’inscrira	  plutôt	  dans	  un	  domaine	  

scientifique,	   économique	   ou	   informatique.	   Plus	   les	   débouchés	   professionnels	   seront	  

garantis,	  plus	  les	  élèves	  choisiront	  ces	  domaines.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  graphique	  réalisé	  par	  Claude	  Heiser,	  Directeur	  adjoint	  de	  l’Athenée	  du	  Luxembourg.	  
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Pour	  Sylviane	  Ahr	  cette	  situation	  s’explique	  par	  l’évolution	  d’une	  société	  qui	  ne	  perçoit	  

plus	  et	  ne	  favorise	  plus	  les	  études	  littéraires	  qui	  sont	  décrites	  comme	  	  
étiquetées	   comme	   	  gratuites,	   déconnectées	   de	   l’actualité	   sociale	   et	   peu	   rentables	   en	   termes	   de	  
débouchés	   et	   de	   salaires.	   L’enseignement	   de	   la	   discipline	   éprouverait	   quelques	   difficultés	   à	   se	  
moderniser,	  à	  intégrer	  un	  certain	  nombre	  de	  transformations	  reflétant	  le	  monde	  contemporain	  et	  
persisterait	  dans	  une	  approche	  sacralisée	  des	  textes	  littéraires	  par	  une	  méconnaissance	  du	  statut	  
et	   des	   contenus	   réels,	   des	   instructions	   officielles	   et	   par	   une	   incompréhension	   de	   la	   réalité	   des	  
besoins	  des	  élèves.	  70	  

Dans	  un	  même	  esprit,	  pour	  ceux	  qui	  estiment	  que	  l’enseignement	  littéraire	  n’est	  pas	  une	  

priorité,	   les	   temps	   ont	   changé	   et	   il	   faut	   prendre	   en	   compte	   ces	   changements	   qui	  

s’imposent	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  notre	  société.	  Le	  savoir	  n’est	  plus	  réservé	  à	  une	  élite,	  

mais	  est	  ouvert	  à	  chaque	  enfant,	  adolescent	  ou	  encore	  adulte	  fréquentant	  l’école.	  	  

[…]	  il	  faut	  en	  effet	  partir	  du	  constat	  de	  l'extrême	  diversité	  du	  public	  auquel	  un	  même	  programme	  
d'enseignement	   est	   destiné	   :	   diversité	   sociale,	   culturelle	   et	   ethnique,	   extrême	   disparité	   des	  
espoirs	   que	   les	   jeunes	   placent	   dans	   l'école,	   de	   l'adhésion	   qu'ils	   manifestent	   spontanément,	   au	  
travers	  des	  filtres	  de	  la	  culture	  familiale	  ou	  du	  groupe,	  aux	  savoirs	  qu'on	  leur	  propose.	  Et	  cela	  ne	  
signifie	  certes	  pas	  qu'il	  faille	  concevoir	  des	  programmes	  divers	  pour	  des	  élèves	  divers,	  mais	  que	  
les	   ambitions	   des	   programmes	   doivent	   être	   telles	   qu'elles	   puissent	   s'appliquer	   aux	   situations	  
d'enseignement	   les	  plus	  variées.	  (…).	  Et	   il	  nous	  faut	  tout	  de	  même	  épingler	   l'incroyable	   formule	  
que	   Le	  Monde	   du	   4	  mars	  met	   en	   exergue	   :	   «	   quelle	  meilleure	   chance	   d'intégration	   donner	   aux	  
jeunes	  immigrés	  que	  de	  leur	  apprendre	  le	  latin	  et	  le	  grec	  pour	  qu'ils	  ouvrent	  les	  yeux	  sur	  l'unité	  
de	  cette	  culture	  méditerranéenne	  qui	  est	  à	  la	  fois	  la	  leur	  et	  la	  nôtre	  ».	  On	  croit	  rêver	  !	  Comme	  si	  la	  
panacée	  des	  Lettres	  anciennes,	  dont	  nous	  trouvons	  par	  ailleurs	  l'enseignement	  fort	  utile,	  pouvait	  
permettre	  de	  régler	  magiquement	  des	  problèmes	  aussi	  complexes	  et	  aigus.71	  

 
Ainsi,	  il	  serait	  apparemment	  futile	  de	  voir	  nos	  élèves	  comme	  des	  élèves	  remplis	  de	  talent	  

et	  de	  compétences	  littéraires,	  étant	  donné	  qu’ils	  proviennent	  de	  milieux	  sociaux	  divers	  

et	   il	   faudrait	   adapter	   les	   programmes	   afin	   que	   ces	   derniers	   correspondent	   à	   cette	  

variété.	  	  

Pour	   les	   adversaires	   de	   la	   littérature,	   les	   élèves	   doivent	   apprendre	   à	   lire	   et	   à	   écrire	  

correctement	   et	   non	   pas	   perdre	   leur	   temps	   avec	   le	   monde	   imaginaire	   qu’offre	   la	  

littérature.	  Dès	  lors,	  l’apprentissage	  visé	  peut	  plus	  facilement	  se	  faire	  par	  des	  textes	  plus	  

proches	  de	  leur	  quotidien	  et	  qui	  soient	  de	  ce	  fait	  plus	  accessibles.	  Par	  conséquent,	  suite	  à	  

ces	   changements	   sociaux,	   la	   littérature	   perd	   toute	   fonction	   et	   se	   voit	   rejetée	  

catégoriquement	  par	  une	  société	  avec	  laquelle	  elle	  aurait	  perdu	  tout	  lien.	  	  

Toutefois,	  ne	  serait-‐il	  pas	  plus	   intelligent	  d’adapter	   les	  programmes	  non	  en	  retirant	   la	  

littérature	   de	   ceux-‐ci,	   mais	   d’adapter	   en	   modifiant	   les	   méthodes	   d’enseignement	  

accessibles	  à	  tous	  et	  présentant	  tellement	  d’avantages	  pour	  les	  élèves	  issus	  de	  tous	  les	  

milieux	  sociaux	  ?	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  op.sit.	  AHR	  Sylviane,	  p.24.	  
71	  https://www.sauv.net/8mars.html	  
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Todorov,	  dans	  son	  ouvrage	  La	  littérature	  en	  péril,	  tente	  également	  d’analyser	  les	  raisons	  

qui	   expliqueraient	   l’écart	   entre	   notre	   société	   et	   la	   littérature.	   Une	   de	   ses	   premières	  

explications	   repose	   sur	   les	  méthodes	  d’enseignement	  de	   la	   littérature	   française	  et	  des	  

exercices	  qui	  y	  sont	  liés.	  En	  effet,	  en	  France,	  un	  problème	  a	  surgi	  au	  cours	  des	  dernières	  

décennies.	   Le	   français	   est	   devenu	   «	  une	   discipline	  »	  :	   certains	   tentent	   de	   plus	   en	   plus	  

d’en	  faire	  une	  science	  exacte,	  telle	  la	  chimie	  ou	  la	  physique	  ce	  qui	  conduit	  à	  privilégier	  

l’enseignement	  d’un	  grand	  nombre	  de	  théories	  et	  cela	  au	  détriment	  du	  contenu	  littéraire	  

et	   du	   savoir	   qu’il	   pourrait	   apporter	   aux	   élèves.	   En	   outre,	   les	   enseignants,	   autrefois	  

étudiants	  de	  lettres	  modernes,	  ont	  souvent	  oublié	  qu’ils	  ont	  affaire	  à	  un	  public	  de	  jeunes	  

adolescents	   qu’il	   faut	   fasciner	   pour	   une	   matière	   souvent	   considérée	   comme	   peu	  

attractive.	   Ils	  appliquent	  dès	   lors	  des	  méthodes	  d’enseignement	  universitaire	  dans	  des	  

classes	   de	   collège,	   voire	   de	   lycée.	   Naturellement,	   l’importance	   de	   transmettre	   une	  

passion	  a	  complètement	  été	  délaissée.	  

Nous	  pouvons	  constater	  que	  ce	  même	  phénomène	  se	  propage	  d’une	  autre	  manière	  dans	  

le	   système	   luxembourgeois.	   L’élève	   est	   supposé	   connaître	   les	   théories	   littéraires,	   les	  

figures	   de	   style,	   et	   l’histoire	   littéraire	   de	  manière	   exacte	   en	   vue	   d’analyser	   des	   textes	  

littéraires	   et	   de	   répondre	   à	   des	   questions	   de	   manière	   structurée	   et	   ciblée.	   Certains	  

enseignants	   estiment	   également	   qu’il	   faut	   pousser	   l’analyse	   jusqu’à	   l’extrême	   et	   cela	  

avec	  des	  classes	  non	  littéraires.	  L’élève	  se	  perd	  alors	  dans	  l’analyse	  stylistique	  et	  n’arrive	  

plus	   à	   apprécier	   le	   contenu	   du	   texte	   en	   question	   à	   sa	   juste	   valeur	  :	   ainsi,	   il	   se	   trouve	  

parfois	   bloqué	   face	   à	   des	   exercices	   abstraits	   et	   compliqués.	   Les	   textes	   littéraires	  

semblent	  ainsi	   inaccessibles	  non	  seulement	  à	  cause	  d’un	  langage	  codé	  et	  abstrait,	  mais	  

également	  à	  cause	  des	  exercices	  complexes	  que	  les	  élèves	  doivent	  effectuer.	  Ainsi,	  pour	  

ceux-‐ci,	  la	  littérature	  n’est	  plus	  intéressante,	  mais	  devient	  complexe,	  inutile	  et	  coupée	  de	  

leur	  monde.	  Ce	  qui	  conduit	  naturellement	  à	  un	  refus	  et	  à	  un	  rejet	  de	  la	  littérature.	  	  	  

Pour	  Todorov	  cette	  «	  coupure	  du	  monde	  »	  existe	  depuis	  le	  XVIIIe	  siècle	  et	  s’est	  agrandie	  

au	  XIXe	  siècle,	  quand	  les	  auteurs	  ont	  fait	  naître	  l’art	  pour	  l’art	  et	  ont	  mis	  l’accent	  sur	  le	  

plaisir	  esthétique	  :	  la	  littérature	  s’est	  ainsi	  officiellement	  engagée	  à	  s’éloigner	  du	  réel.	  	  

Or,	   cet	   écart	   entre	   l’œuvre	   littéraire	   et	   la	   représentation	   de	   la	   réalité	   peut	   également	  

remonter	  aux	  œuvres	  françaises	  du	  XVIe	  siècle,	  remplies	  de	  références	  à	   la	  mythologie	  

grecque	  qui	  peuvent	  paraître	  incompréhensibles	  et	  indéchiffrables.	  Autrefois	  réservés	  à	  

une	   élite,	   ces	   textes	   sont	   toutefois	   désormais	   étudiés	   dans	   de	   nombreuses	   classes	   et	  

difficiles,	  voire	  incompréhensibles	  pour	  nos	  élèves.	  
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2. La	  crise	  de	  la	  littérature	  au	  Luxembourg	  
	  

Au	  Luxembourg,	   il	   faut	  également	   souligner	  que	   le	   français	   joue	  aussi	  un	   rôle	  dans	  ce	  

refus	  de	   la	   littérature	   française.	  Nos	  élèves,	  pour	   la	  plupart,	  n’aiment	  pas	  ou	  détestent	  

profondément	  le	  français,	  car	  ils	  n’y	  perçoivent	  aucun	  lien	  affectif	  et	  personnel.	  En	  2014,	  

Marc	   Barthelemy,	   premier	   conseiller	   de	   gouvernement	   du	   Ministère	   de	   l’Éducation	  

nationale	  déclare	  que	  :	  

Le	  français	  n'est	  aimé	  ni	  par	  les	  écoliers	  ni	  par	  les	  lycéens.	  Je	  dirais	  même	  qu'ils	  le	  détestent...	  Et	  

pour	  cause!	  La	  manière	  dont	  cette	  langue	  est	  enseignée	  dans	  notre	  système	  éducatif	  n'incite	  pas	  à	  

l'aimer,	  au	  contraire	  !72	  

En	   effet,	   les	   élèves	   luxembourgeois	   grandissent	   le	   plus	   souvent	   dans	   une	   culture	  

germanophone,	  car	  dès	  leur	  plus	  jeune	  âge,	  ils	  lisent	  des	  livres	  ou	  magazines	  allemands	  

et	   regardent	   la	   télévision	   allemande.	   De	   plus,	   et	   surtout,	   l’apprentissage	   de	   la	   langue	  

allemande	   est	   plus	   facile	   et	   plus	   naturel	   pour	   un	   élève	   luxembourgeois.	   Au	   fil	   des	  

années,	   celui-‐ci	   se	   tournera	   ensuite	   davantage	   vers	   l’anglais	   qui	   lui	   donnera	   accès	   au	  

monde	  actuel,	  à	  savoir	   la	  musique,	   les	   films	  et	   les	  séries	  américains,	  surtout	   la	  culture	  

médiatique.	  Apprendre	  l’anglais	  leur	  ouvrira	  les	  portes	  d’un	  monde	  qui	  les	  intéresse	  et	  

qui	  les	  fascine.	  De	  même,	  si	  l’on	  compare	  les	  manuels	  de	  français	  aux	  manuels	  d’anglais,	  

on	  voit	  que	  ces	  derniers	  ont	  longtemps	  été	  nettement	  plus	  attractifs,	  car	  peu	  importe	  s’il	  

s’agit	   de	   grammaire	   ou	   de	   textes	   d’actualité,	   ils	   mettent	   souvent	   en	   avant	   des	   sujets	  

actuels	   suscitant	   l’intérêt	   des	   élèves.	   Ainsi,	   nous	   retrouvons	   des	   sujets	   tels	   que	   la	  

manipulation	   et	   la	   retouche	   de	   photos	   ou	   encore	   des	   articles	   sur	   des	   célébrités	   qui	  

éveillent	  la	  curiosité	  de	  nos	  élèves-‐	  

Finalement,	   l’anglais	  est	  attractif,	  car	  d’un	  côté,	  il	  s’agit	  d’une	  langue	  internationale	  qui	  

leur	   sera	   utile	   lors	   de	   leurs	   voyages	   dans	   les	   quatre	   coins	   du	   monde	   et	   qui	   leur	  

permettra	  de	  vivre	  de	  nombreuses	  expériences	  incroyables.	  De	  l’autre	  côté,	  cette	  langue	  

est	  également	  perçue	  comme	  véritable	  atout	  sur	   le	  marché	  du	  travail.	  Que	  ce	  soit	  à	  un	  

niveau	  national	  ou	  international,	  l’anglais	  leur	  ouvre	  les	  portes	  du	  monde	  entier.	  

D’après	  Paul	  Bock	  et	  Alain	  Wagner,	  dans	  leur	  rapport	  sur	  l’enseignement	  du	  français	  au	  

Luxembourg,	   «	  la	   langue	  de	  Molière	  perd	  de	   son	  prestige	  »	   et	   représente	  de	  moins	   en	  

moins	  un	  attrait	  pour	  nos	  élèves.	  Nous	  oublions	  souvent	  que	  nos	  élèves	  ne	  sont	  pour	  la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72	  https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-‐langue-‐francaise-‐la-‐mal-‐aimee-‐du-‐systeme-‐scolaire-‐
luxembourgeois-‐52453cc5e4b0970ab1696b75.	  
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plupart	  pas	  francophones	  et	  que	  le	  français	  est	  une	  langue	  étrangère	  pour	  ces	  derniers.	  	  

Les	   élèves	   abordent	   le	   français	   comme	  une	  matière	   purement	   scolaire	   et,	   en	  dehors	   des	   cours,	  
n’entrent	   guère	   en	   contact	   avec	   la	   culture	   et	   la	   civilisation	   françaises.	   Cette	   régression	   de	   la	  
francophilie	  est,	  du	  moins	  en	  grande	  partie,	  due	  à	  l’impact	  économique,	  médiatique	  et	  culturel	  de	  
l’Allemagne	  et	  plus	  récemment	  des	  pays	  anglophones	  73.	  	  

Le	  français	  ne	  se	  fait	  donc	  remarquer	  que	  par	  sa	  difficulté,	  par	  ses	  règles	  de	  grammaire	  

innombrables	   et	   incompréhensibles.	   Dès	   leur	   plus	   jeune	   âge,	   les	   élèves	   associent	  	  

également	  cette	   langue	  à	   l’apprentissage	  de	   listes	  de	  verbes	  et	  de	  vocabulaire	  dont	   ils	  

ont	   du	   mal	   à	   percevoir	   le	   sens	   et	   à	   saisir	   l’objectif.	   Ils	   savent	   certes	   qu’ils	   doivent	  

apprendre	   le	   français	   parce	   qu’il	   s’agit	   d’une	   des	   langues	   administratives	   du	  

Luxembourg	  et	  qu’ils	  en	  auront	  besoin	  dans	  leur	  vie	  professionnelle,	  mais	  cette	  langue	  

ne	   les	   intéresse	   et	   ne	   les	   passionne	   pas.	   Ainsi,	   un	   grand	  nombre	   d’élèves	   décroche	   et	  

rejette	  tout	  ce	  qui	  est	  relié	  au	  français.	  	  

L’allemand	  serait	  ainsi	  plus	  facile	  d’accès	  et	  l’anglais	  plus	  attractif.	  L’envie	  d’apprendre	  

ces	   deux	   langues	   réside	   donc	   dans	   un	   intérêt	   personnel	   qui	   entraîne	   une	   forte	  

motivation.	  Toutefois,	   si	  nos	  élèves	   rejettent	  déjà	   le	   français	  en	   tant	  que	   langue	  et	  n’y	  

perçoivent	   aucun	   intérêt,	   pourquoi	   s’intéresseraient-‐ils	   à	   l’apprentissage	   de	   textes	  

littéraires	  qui	  sont	  encore	  plus	  éloignés	  de	  leur	  quotidien	  ?	  

Face	  à	   cette	   crise	  de	   l’enseignement	   littéraire,	   il	   sera	  donc	  nécessaire	  de	  se	  demander	  

pourquoi	  la	  littérature	  joue	  un	  rôle	  primordial	  dans	  nos	  programmes.	  Pourquoi	  devons-‐

nous	  continuer	  à	  enseigner	  la	  littérature	  française	  dans	  nos	  salles	  de	  classe	  ?	  	  

b. Pourquoi	  enseigner	  la	  littérature	  ?	  
	  

1. La	  littérature	  comme	  enseignement	  d’une	  langue	  	  	  
	  
Dans	  un	  premier	   temps,	   il	   est	  nécessaire	  de	   souligner	  qu’enseigner	   la	   littérature,	   c’est	  

avant	   tout	   enseigner	   une	   langue.	   De	   nombreuses	   études	   prouvent	   que	   la	   lecture	  

améliore	   les	   compétences	   langagières.	   En	   étant	   confrontés	   à	   des	   textes	   littéraires,	   les	  

élèves	   enrichiront	   leur	   vocabulaire,	   apprendront	   à	   connaître	   différents	   styles	  

d’expression	  et	  pourront	  améliorer	  non	  seulement	   leur	  compréhension	  de	   l’écrit,	  mais	  

également	  leur	  expression	  écrite.	  Jean-‐Louis	  Dufays,	  dans	  son	  ouvrage	  Pour	  une	  lecture	  
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littéraire,	   évoque	   divers	   «	  niveaux	   d’apprentissage	  »74	  que	   nous	   pouvons	   relier	   à	   la	  

lecture.	  

Premièrement,	  celle-‐ci	  «	  permet	  de	  progresser	  dans	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue	  écrite».75	  

L’élève	   approfondit	   dès	   lors	   non	   seulement	   ses	   «	  connaissances	   sur	   les	   notions	  

grammaticales,	   mais	   parvient	   aussi	   à	   déchiffrer	   différents	   styles	   et	   registres	  

d’écritures».76	  La	  pratique	  et	  l’analyse	  littéraire	  permettront	  de	  se	  familiariser	  avec	  tout	  

type	  de	   langage,	  mais	  elles	  apparaîtront	  aussi	  comme	  «	  le	  préalable	  nécessaire	  de	   tout	  

apprentissage	   d’écriture	  »77	  et	   les	   lectures	   vécues	   sont	   donc	   à	   percevoir	   comme	   des	  

outils	  d’apprentissage	  qui	  permettront	  aux	  élèves	  de	  développer	  un	  style	  meilleur	  et	  à	  

savoir	  écrire.	  
[…]	  nul	  ne	  peut	  écrire	  s’il	  n’a	  lu,	  toute	  écriture	  résulte	  de	  l’observation	  dans	  des	  écrits	  existants	  de	  
régularités	   qui	   ont	   fait	   office	   de	   modèles.	   Il	   n’est	   pas	   exagéré	   de	   dire	   que	   les	   difficultés	   que	  
certains	   élèves	   éprouvent	   à	   rédiger	   –	   qu’il	   s’agisse	   de	   textes	   narratifs	   ou	   argumentatifs	   –
proviennent	  en	  premier	  lieu	  de	  leur	  manque	  de	  lecture».78	  

L’analyse	  de	  phrases	  complexes,	  telles	  qu’en	  écrit	  Proust,	  ou	  de	  poèmes	  aux	  vers	  libres	  

du	  XXe	  siècle	  permettra	  aux	  élèves	  de	  saisir	  la	  structure	  de	  n’importe	  quel	  texte	  et	  d’en	  

comprendre	  le	  sens	  par	  la	  suite.	  

Deuxièment,	  la	  littérature	  offre	  toute	  une	  collection	  d’images,	  de	  métaphores	  et	  d’idées	  

qui	  enrichissent	  nos	  connaissances	  de	  la	  langue	  et	  que	  les	  élèves	  pourront	  transposer	  à	  

la	  lecture	  de	  tout	  autre	  texte.	  	  

Dès	   lors,	   nous	   pouvons	   dire	   que	   si	   les	   élèves	   sont	   confrontés	   à	   l’analyse	   de	   textes	  

littéraires	   complexes,	   ils	   seront	   amenés	   à	   pousser	   à	   l’extrême	   leurs	   compétences	  

langagières	  et	  à	  obtenir	  les	  bonnes	  bases	  pour	  toute	  analyse	  textuelle.	  	  

Dans	   un	   même	   esprit,	   nous	   pouvons	   dire	   que	   grâce	   à	   l’expérience	   littéraire,	   qui	   est	  

certes	  un	  défi,	  les	  élèves	  pourront	  tout	  de	  même	  développer	  les	  capacités	  intellectuelles	  

afin	  d’analyser	  de	  manière	  critique	  et	  objective	  tout	  discours,	  peu	  importe	  la	  forme.	  En	  

effet,	  plus	  nous	  lirons,	  «	  mieux	  nous	  pourrons	  lire».79	  Pour	  Dufays,	  il	  s’agit	  du	  3e	  niveau	  

d’apprentissage.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Op.cit.	  Dufays,	  p.128.	  
75	  Ibid.	  
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La	   littérature	   communique	   des	   informations,	   des	   systèmes	   de	   références	   et	   des	   valeurs	   qui	  
permettent	  au	  lecteur	  d’enrichir	  et	  de	  diversifier	  ses	  connaissances,	  sur	  le	  monde,	  ses	  semblables	  
et	  sur	  lui-‐même».	  […]	  Apprendre	  aux	  élèves	  à	  (bien)	  lire	  c’est	  leur	  donner	  un	  outil	  essentiel	  pour	  
la	   réussite	   de	   leur	   de	   toute	   scolarité	   tout	   entière	  ;	   c’est	   aussi	   leur	   donner	   les	   bases	   qui	   leur	  
permettront	  de	  s’épanouir	  dans	  la	  vie	  intellectuelle.80	  

Grâce	   à	   cette	   discipline,	   tout	   un	   réseau	   de	   compétences	   diverses	   peut	   être	   suscité	   et	  

développé.	  L’élève	  sera	  capable	  de	  repérer	  des	   informations,	  de	   les	  mettre	  en	  relation	  

avec	  des	  connaissances	  prérequises	  afin	  d’élaborer	  et	  de	  vérifier	  des	  hypothèses.	  	  
[…]	  Toutes	  ces	  	  capacités	  de	  connexion	  d’informations	  «	  constituent	  des	  voies	  d’accès	  privilégiées	  
à	   la	   pensée	   formelle,	   dont	   on	   sait	   qu’elle	   est	   un	   des	   principaux	   facteurs	   de	   tout	   apprentissage	  
verbal	  et	  conceptuel.	  	  81	  
	  

Or,	   nous	   pourrions	   nous	   demander	   pourquoi	   la	   lecture	   et	   l’analyse	   de	   textes	   non	  

littéraires	   n’entraîneraient	   pas	   le	   même	   résultat.	   Nos	   élèves	   trouvent	   que	   les	   textes	  

littéraires	   sont	   dépassés	   à	   notre	   époque	   et	   leurs	   sujets	   n’ont	   aucun	   lien	   avec	   notre	  

société	  actuelle.	  Ne	  vaudrait-‐il	  pas	  mieux	  de	  consacrer	  à	  l’étude	  de	  textes	  contemporains	  

traitant	  des	  sujets	  actuels	  ?	  
La	   littérature	   serait	   en	   quelque	   sorte	   une	   marmite	   de	   sorcière	   intégrant,	   mélangeant,	  
expérimentant	   l’ensemble	   des	   discours	   sociaux	   et	   –	   en	   fin	   de	   compte	   –	   le	   dicible	   et	   l’indicible	  
d’une	  société.82	  

De	   même,	   nous	   pouvons	   nous	   demander	   si	   le	   langage	   de	   ces	   textes	   n’est	   pas	   trop	  

démodé	  et	  si	   la	   langue	  utilisée	  n’a	  pas	   trop	  évolué	  pour	  encore	  être	  utilisée	  en	  vue	  de	  

développer	   les	   compétences	   langagières	   de	   nos	   élèves.	   Une	   telle	   idée	   est	   toutefois	  

irrecevable,	  car	  grâce	  à	  la	  panoplie	  et	  à	  la	  diversité	  de	  textes	  que	  le	  champ	  littéraire	  nous	  

offre,	  la	  littérature	  met	  en	  avant	  le	  langage	  représenté	  dans	  toutes	  ses	  formes.	  Elle	  offre	  

ainsi	   la	  possibilité	  aux	  élèves	  d’élargir	   leurs	  compétences.	  Ce	  qui	  ne	  peut	  être	  possible	  

par	  l’analyse	  d’articles	  de	  faits	  divers.	  
On	  objectera,	   il	  est	  vrai,	  que	   la	   langue	  a	  évolué,	  mais	   la	   langue	  évolue	  en	  permanence,	  elle	  avait	  
déjà	   évolué	   il	   y	   a	   cinquante	   ans	   et	   on	   n'en	   a	   pas	   argué	   pour	   ne	   plus	   enseigner	   les	   classiques,	  
pourquoi	   la	   question	   se	   poserait-‐elle	   aujourd'hui	   ?	  On	   dit	   aussi	   que	   la	   diversité	   des	   publics	  
scolaires	  empêche	   l'accès	  aux	  grands	   textes,	  mais	   les	  élèves	  des	  générations	  qui	  ont	  précédé	  ne	  
sortaient	  pas	  tous	  de	  la	  cuisse	  de	  Jupiter,	  les	  enfants	  des	  classes	  moyennes	  des	  années	  50	  ont	  eu	  
accès	  à	  ces	  textes,	  pourquoi	  pas	   les	  élèves	  d'aujourd'hui?	  De	  leur	  part,	   il	  y	  a	  une	  vraie	  demande	  
d'insertion	   sociale,	   de	   compréhension	   de	   la	   langue	   des	   prescripteurs.	   Peut-‐être,	   aussi,	   	  faut-‐il	  
prendre	  le	  temps	  de	  les	  leur	  enseigner,	  ces	  textes.83	  	   	  
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82	  Op.cit.,	  Rouxel,p.6.	  
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De	   plus,	   si	   les	   élèves	   enrichissent	   leur	   langage	   et	   parviennent	   à	   améliorer	   leurs	  

compétences	   langagières,	   ils	  parviendront	  peut-‐être	  à	  apprécier	   le	   langage	   littéraire	  et	  

la	  beauté	  de	  celui	  :	  Vincent	   Jouve	  souligne	   l’importance	  de	   la	  «	  dimension	  esthétique	  »	  

des	  textes.	  La	  littérature	  permettrait	  donc	  également	  de	  «	  former	  le	  goût,	  d’apprendre	  à	  

apprécier	  ce	  qui	  fait	  la	  beauté	  des	  textes	  littéraires	  »84.	  

	  
2. La	  littérature	  comme	  base	  de	  toute	  culture	  générale	  et	  source	  du	  

développement	  d’un	  esprit	  critique	  
	  

Les	   textes	   littéraires	   peuvent,	   comme	   nous	   venons	   de	   le	   démontrer,	   aider	   nos	   jeunes	  

lecteurs	   à	   enrichir	   leur	   vocabulaire,	   à	   développer	   des	   réflexes	   d’analyse	   critique	   et	  

objective,	  et	   leur	  permettre	  de	  vivre	  un	  plaisir	  esthétique.	  Cependant,	   il	  ne	   faut	  pas	  se	  

limiter	  à	  la	  forme,	  mais	  également	  s’intéresser	  au	  contenu	  qui	  est	  certainement	  la	  clé	  de	  

cette	  matière,	   car,	   pour	   Jouve,	   la	   valeur	   d’un	   texte	   réside	   surtout	   dans	   «	  le	   sens	   qu’il	  

véhicule	  ».	  	  

Comme	  nous	  l’avons	  démontré	  au	  préalable,	  le	  terme	  «	  littérature	  »	  contient	  dès	  le	  XVIe	  

siècle	   le	   sens	   de	   cette	  matière,	   à	   savoir	   «	  la	   culture	  »	   et	   surtout	   la	   culture	   des	   lettrés.	  

L’essence	   de	   cette	   matière	   réside	   dans	   le	   fait	   d’en	   tirer	   le	   savoir	   transmis	   par	   son	  

contenu.	  

En	  effet,	  si	  la	  «	  litteratura	  	  a	  d’abord	  désigné	  la	  maîtrise	  de	  la	  lecture	  et	  de	  l’écriture,	  elle	  

a,	   dans	   l’Antiquité	   classique,	   aussi	   signifié	   la	   connaissance	  de	  grands	   textes,	   la	   culture	  

qui	  permet	  de	  bien	  écrire	  et	  de	  lire	  intelligemment	  ».85	  

La	  littérature	  renvoie	  comme	  nous	  l’avons	  suggéré	  au	  préalable	  à	  «	  la	  compétence,	  à	  la	  

culture	  d’un	  homme	  cultivé	  »86.	  	  
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Étant	  donné	  que	  nous	  avons	  défini	  l’œuvre	  littéraire	  comme	  étant	  une	  œuvre	  d’art,	  nous	  

pouvons	  également	   la	  définir	  comme	  étant	  «	  un	  objet	  culturel	  »	  dont	   il	   faut	  puiser	  des	  

ressources	   et	   qui	   permettra	   donc	   à	   nos	   élèves	   d’agrandir	   et	   d’enrichir	   leur	   culture	  

générale.	  
L’avantage,	  c’est	  que	   l’information	  transmise	  par	   la	   littérature	  a	  une	   force	  d’impact	  que	  ne	  peut	  
avoir	   le	   discours	   rationnel	  :	   elle	   est	   ressentie	   avant	   d’être	   comprise,	   voire	   sans	   être	   comprise.	  
L’inconvénient,	  c’est	  que	  l’information	  en	  question	  est	  assimilée	  de	  façon	  non	  consciente.	  Elle	  est	  
«	  enregistrée	  »	   passivement.	   La	   vocation	   de	   l’enseignement	   étant	   d’apprendre	   à	   maîtriser	   les	  
savoirs,	  les	  études	  littéraires	  ont	  pour	  but	  de	  conceptualiser	  	  ce	  qui	  dans	  la	  relation	  esthétique,	  est	  
(dans	  le	  meilleur	  des	  cas)	  intériorisé	  par	  immersion.87	  	  
	  

De	   même,	   étant	   donné	   que	   ce	   savoir,	   jadis	   réservé	   à	   une	   élite,	   s’est	   ouvert	   à	   grand	  	  

public	  au	  fil	  des	  siècles,	  ne	  serait-‐ce	  pas	  un	  honneur	  et	  un	  défi	  d’accéder	  à	  un	  tel	  savoir	  

et	  de	  pouvoir	  l’acquérir	  afin	  de	  posséder	  un	  savoir	  et	  une	  culture	  générale	  ?	  	  

La	   littérature	   nous	   offre	   non	   seulement	   une	   richesse	   langagière,	   mais	   également	   une	  

ouverture	  sur	   le	  monde	  et	   la	  société	  à	  travers	  tous	   les	  temps,	  ce	  qui	  offrirait	  donc	  une	  

culture	  générale	  mondiale	  à	  nos	  élèves.	  

Stendhal	   qui	   percevait	   «	  le	   roman	   comme	   un	   miroir	   que	   l’on	   promène	   le	   long	   d’une	  

route	  »	   soulignait	   déjà	   l’importance	   de	   cette	   caractéristique	   fondamentale	   de	   la	  

littérature.	  	  

Elle	  est	  le	  miroir	  et	  le	  reflet	  d’une	  société,	  d’une	  époque	  et	  le	  témoin	  de	  son	  histoire.	  Plus	  

l’élève	  sera	  confronté	  à	  l’étude	  de	  textes	  littéraires,	  plus	  il	  connaîtra	  le	  monde	  et	  pourra	  

mener	  des	  réflexions	  critiques	  qui	  porteront	  jusqu’à	  nos	  jours.	  	  

Annie	  Rouxel	  écrit	  à	  ce	  propos	  :	  
En	  effet,	   le	  texte	   littéraire	  n’est	  plus	  considéré	  comme	  une	  entité	  à	  célébrer	  ;	  son	  étude	  ouvre	  la	  
réflexion	  sur	  le	  champ	  social	  dans	  lequel	  il	  a	  été	  produit	  et	  prend	  sens.	  Il	  implique	  une	  réflexion	  
sur	   l’institution	   littéraire	   et	   les	   biens	   culturels,	   une	   analyse	   des	   concepts	   et	   notions	   utilisées	  
(auteur,	   genre,	   goût)	  une	   référence	  sur	   les	   recherches	  historiques,	   culturelles	  et	   intertextuelles,	  
nécessaires	   à	   la	   construction	   du	   sens	   […]	   En	   effet,	   c’est	   parce	   qu’il	   est	   ce	   tissu	   de	   relation	   –
irréductible-‐–	  sous	  peine	  de	  destruction	  qu’il	  est	  requis	  pour	  former	  des	  esprits	  et	  les	  conduire	  à	  
une	   conception	  dynamique	  du	   savoir.	  	   Les	   connaissances	  ne	   sont	  pas	  des	   choses	  mortes	  que	   la	  
mémoire	   doit	   accumuler,	   elles	   se	   construisent	   dans	   un	   dialogue	   et	   un	   questionnement	   qui	   une	  
mémoire	  et	  une	  intelligence	  active.	  88	  

L’objectif	  de	  l’apprentissage	  de	  la	  littérature	  serait	  donc	  de	  former	  des	  élèves	  critiques	  

et	   intellectuels,	   capables	   d’analyser	   et	   de	   juger	   n’importe	   quelle	   situation	   et	   cela	   de	  

manière	  objective.	  

Dans	  un	  même	  esprit,	  Dufays	  affirme	  que	  grâce	  à	  la	  lecture	  littéraire,	  nous	  sommes	  sans	  

cesse	  amenés	  à	  remettre	  en	  question	  notre	  perception	  du	  monde	  et	  à	  nous	  détacher	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  op.cit.,	  Jouve,	  p.173.	  
88	  op.cit.	  Rouxel,	  p.17.	  



	   48	  

nos	  «	  idées	  reçues	  »	  afin	  d’obtenir	  un	  esprit	  critique	  face	  au	  monde	  qui	  est	  le	  nôtre.	  En	  

lisant,	  nous	  devenons	  des	  témoins	  de	  l’histoire	  et	  de	  la	  société	  des	  siècles	  précédents	  et	  

nous	  devenons	  gardiens	  de	  notre	  propre	  société.	  Jouve	  écrit	  ainsi	  
[…]	  parmi	   les	   savoirs	   véhiculés	  par	  un	   texte,	   il	   y	   a	  bien	   sûr	   ceux	  qui	   s’inscrivent	  dans	   l’univers	  
culturel	   de	   l’auteur	   et	   de	   ses	   contemporains.	   Si	   beaucoup	   de	   textes	   nous	   parlent	   encore,	  
n’oublions	   pas	   qu’ils	   s’adressaient	   d’abord	   aux	   lecteurs	   de	   leur	   temps.	   […]	   Si	   les	   contenus	  
originels	   ne	   sont	   pas	   nécessairement	   les	   plus	   intéressants,	   il	   importe	   de	   les	   connaître	   pour	  
mesurer	  la	  valeur	  et	  la	  pertinence	  des	  interprétations	  ultérieures.	  89	  	  

Ces	  connaissances	  sur	  le	  passé	  sont	  primordiales,	  car	  nous	  tirons	  une	  leçon	  des	  erreurs	  

ayant	  été	  commises	  afin	  de	  poser	  un	  regard	  critique	  sur	  notre	  propre	  monde	  en	  vue	  de	  

l’améliorer.	  Nos	  élèves	  ne	  seront	  pas	  des	  moutons	  passifs	  acceptant	  tout	  ce	  qui	  leur	  est	  

présenté	   au	   niveau	   politique	   et	   social,	   mais	   ils	   analyseront	   chaque	   propos	   et	   se	  

formeront	  leur	  propre	  savoir.	  	  

Grâce	   à	   la	   littérature,	   ils	   deviendront	   des	   citoyens	   critiques	   qui	   seront	   capables	   de	  

«	  faire	   tourner	   le	   savoir	  »	   et	   de	   contribuer	   à	   l’évolution	   de	   notre	  monde	   quelque	   fois	  

encore	   enfermé	   dans	   le	   passé.	   Or,	   si	   nous	   privons	   nos	   élèves	   de	   littérature,	   ils	   ne	  

pourront	  pas	  profiter	  de	  cette	  source.	  	  
Le	   [simple]	   lecteur	   perçoit	   un	   certain	   nombre	   d’informations	   véhiculées	   par	   le	   texte	  ;	   le	  
consommateur	   identifie	   ou	   construit	   des	   savoirs	   à	   partir	   de	   ces	   informations	  ;	   l’enseignant	  
transforme	  ces	  savoirs	  en	  connaissances90.	  	  

L’enseignant	   doit	   alors	   guider	   ses	   élèves	   dans	   l’exploitation	   de	   ces	   ressources	   et	   de	  

l’acquisition	  de	  ce	  savoir	  :	  
[…]	  la	  littérature	  fait	  tourner	  les	  savoirs,	  elle	  n’en	  fixe,	  ne	  fétichise	  aucun	  savoir	  ;	  elle	  leur	  donne	  
une	   place	   indirecte,	   et	   cet	   indirect	   est	   précieux.	   D’une	   part,	   il	   permet	   de	   désigner	   des	   savoirs	  
possibles	   –insoupçonnés,	   inaccomplis	  :	   la	   littérature	   travaille	   dans	   les	   interstices	  de	   la	   science	  :	  
elle	  est	  toujours	  en	  retard	  ou	  en	  avance	  sur	  elle	  […]	  D’autre	  part,	   le	  savoir	  qu’elle	  mobilise	  n’est	  
jamais	  ni	  entier	  ni	  dernier	  ;	  la	  littérature	  ne	  dit	  pas	  qu’elle	  sait	  quelque	  chose,	  mais	  qu’elle	  sait	  de	  
quelque	   chose	   –qu’elle	   en	   sait	   en	   sait	   long	   sur	   les	   hommes.	   […]	   Parce	   qu’elle	  met	   en	   scène	   le	  
langage,	   au	   lieu,	   simplement	   de	   l’utiliser,	   elle	   engrène	   le	   savoir	   dans	   le	   rouage	   de	   la	   réflexivité	  
infinie	  :	   à	   travers	   l’écriture	   réfléchit	   sans	   cesse	   sur	   le	   savoir,	   sur	   un	   langage	   qui	   n’est	   plus	  
épistémologique,	  mais	  dramatique.91	  

Ainsi,	  enseigner	   la	   littérature	  à	  nos	  élèves	   leur	  permettrait	  de	   fréquenter	  une	  école	  de	  

«	  lucidité	  et	  du	  progrès	  intellectuel	  ».	  Ils	  auront	  une	  vision	  plus	  ouverte	  sur	  le	  monde	  et	  

seront	  capables	  de	  développer	  et	  de	  forger	  un	  sens	  démocratique	  :	  ils	  pourront	  se	  battre	  

pour	  leurs	  droits,	  élever	  leur	  voix	  contre	  les	  injustices	  et	  contre	  la	  misère	  humaine.	  En	  

effet,	   il	  n’est	  d’ailleurs	  pas	  exagéré	  de	  dire	  que	   le	  degré	  de	   tolérance	  et	  de	  démocratie	  

d’une	   société	   est	   largement	   mesuré	   en	   fonction	   de	   l’importance	   qu’elle	   accorde	   à	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  op.cit.	  Jouve,	  p.186.	  
90	  op.	  cit.	  Jouve,	  p.174.	  
91	  Barthes,	  Roland,	  Leçon,Oeuvres	  complètes,Paris,	  Seuil,2005,	  p.433-‐434.	  
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lecture	  et	  à	  la	  littérature.	  Il	  est	  bel	  et	  bien	  prouvé	  que	  les	  régimes	  dictatoriaux,	  telles	  la	  

Corée	  du	  Nord,	  la	  Syrie	  et	  la	  Somalie,	  limitent	  la	  lecture	  littéraire	  justement	  pour	  éviter	  

la	  lucidité	  des	  citoyens	  et	  par	  conséquent	  d’éventuelles	  révoltes.	  De	  même,	  il	  est	  prouvé	  

qu’un	  manque	  d’éducation,	  dû	  à	  un	  manque	  de	  lecture,	  facilite	  la	  manipulation	  d’esprit	  

par	  différents	  hommes	  et	  partis	  politiques.	  L’ignorance,	   le	  manque	  de	  culture	  générale	  

et	  d’esprit	  critique	  y	  contribuent.	  Dès	   lors,	   il	  est	  primordial	  de	  confronter	  nos	  élèves	  à	  

l’analyse	  de	  textes	  littéraires	  qui	  en	  tant	  que	  témoins	  du	  passé,	  de	  l’histoire,	  de	  la	  société	  

et	  de	  notre	  société	  actuelle	  permettront	  de	  développer	  cet	  esprit	  critique.	  

De	  même,	  cette	  ouverture	  d’esprit	  permettra	  également	  de	  faire	  naître	  une	  tolérance	  et	  

une	   conscience	   humaine	   auprès	   de	   nos	   élèves.	   Ceux-‐ci	   développeront	   non	   seulement	  

une	   conscience	   intellectuelle,	  mais	   aussi	  morale.	   Ce	   qui	   aura	   pour	   conséquence	   qu’ils	  

pourront	  distinguer	  le	  bien	  du	  mal.	  	  

	  
3. La	  littérature	  comme	  source	  de	  plaisir	  et	  d’évasion	  

	  

Or,	  si	  en	  premier	  lieu	  nous	  définissons	  que	  la	  littérature	  est	  un	  lieu	  d’apprentissage	  et	  un	  

outil	  au	  service	  du	  développement	  d’un	  esprit	  critique,	   il	  ne	  faut	  en	  aucun	  cas	  négliger	  

l’aspect	  passionnel	  de	  la	  littérature.	  	  

Lire	   doit	   aussi	   être	   une	   source	   de	   divertissement	   de	   l’esprit	   et	   doit	   nous	   permettre	  

d’échapper	  au	  monde	  réel	  afin	  de	  rejoindre	  un	  monde	  imaginaire	  et	  rempli	  d’aventures.	  

Ainsi,	   la	   lecture	  ne	  serait	  plus	  uniquement	  un	  objet	  d’étude	  complexe,	  mais	  également	  

une	  matière	  qui	  nous	  permettrait	  de	  plonger	  dans	  le	  texte	  et	  de	  fuir	  la	  réalité.	  
La	   lecture	   littéraire	   est	   aussi	   le	   lieu	   privilégié	   d’un	   certain	   nombre	   d’enjeux	   qui	   touchent	  
davantage	  au	  domaine	  des	  affects	  et	  relèvent	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  appelé	  ici	   le	   lu,	  le	  playing,	   la	  
participation	  au	  monde	  du	  texte.92	  
	  

La	  lecture	  doit	  avant	  tout	  être	  perçue	  comme	  une	  source	  de	  divertissement	  et	  comme	  un	  

passe-‐temps	  agréable	  en	  vue	  d’éprouver	  une	  réelle	  satisfaction.	  

Même	   si	   l’analyse	   littéraire	   est	   reléguée	   au	   second	   rang,	   l’élève	   se	   découvrira	   une	  

véritable	  passion	  pour	  la	   lecture	  et	   la	  découverte	  des	  histoires	  proposées.	  Dès	  lors,	   les	  

élèves	  seront	  eux-‐mêmes	  intéressés	  par	  l’analyse	  de	  ces	  textes	  et	  de	  ces	  personnages.	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92	  op.cit.	  Dufays,	  p.132.	  
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La	   lecture	   relève	   alors	   bien	   de	   la	   consommation	  :	   elle	   s’épuise	   dans	   le	   temps	   même	   où	   elle	  
s’accomplit	  et	  vise	  à	  satisfaire	  des	  intérêts	  qui	  lui	  sont	  extérieurs.	  Cette	  lecture	  de	  consommation	  
n’est	  	  ni	  passive	  ni	  vaine.	  Elle	  diffère	  simplement	  d’une	  lecture	  productive.	  	  Celle-‐ci,	  qu’elle	  prenne	  
la	  forme	  de	  la	  contemplation	  esthétique	  ou	  de	  l’interprétation	  savante,	  est	  tournée	  vers	  l’avenir	  et	  
vise	  à	  fabriquer	  ses	  propres	  marques	  d’existence	  et	  de	  valeur	  ».	  Elle	  appelle	  donc	  verbalisation	  et	  
mémorisation.	  Au	  contraire	  l’usage	  du	  livre	  à	  des	  fins	  de	  divertissement	  est	  par	  définition	  voué	  à	  
l’évanescence	  :	   le	   nom	  de	   l’auteur	   et	   le	   tire	   s’échappent,	   ce	   qui	   compte	   c’est	   ce	   qui	   se	   passe	   au	  
moment	  même	  de	  la	  lecture.	  Ainsi	  cet	  usage	  apparaît-‐il	  sous	  la	  forme	  limite	  d’un	  «	  J’ai	  lu	  un	  livre,	  
c’est	  super	  !...	  Je	  me	  rappelle	  plus	  ce	  que	  c’était…	  »93	  	  

À	   cette	   lecture	   passionnelle	   s’ajoute	   un	   autre	   attrait	   primordial,	   à	   savoir	   celui	   de	  

l’identification	  personnelle.	  Les	  élèves	  plongés	  dans	  un	  texte	  et	  fascinés	  par	  son	  contenu,	  

voire	  par	   ses	  personnages,	  parviendront	  peut-‐être	   à	   s’y	   reconnaître	   eux-‐mêmes.	  Cette	  

identification	   personnelle	   joue	   grand	   rôle,	   car	   il	   ne	   s’agit	   en	   effet	   pas	   de	   s’évader	  

simplement	  et	  de	  se	  libérer	  des	  contraintes	  de	  la	  lecture,	  mais	  de	  participer	  activement	  à	  

la	  lecture.	  
L’identification	  est	  considérée	  par	  les	  lecteurs	  cultivés	  comme	  un	  mécanisme,	  simple	  uniforme	  et	  
naïf	  au	  fondement	  de	  lectures	  «	  passives	  ».	  Dès	  lors	  qu’on	  la	  reconnaît	  comme	  un	  usage	  du	  livre	  à	  
part	  entière	  et	  non	  comme	  un	  simple	  repoussoir	  de	  la	  lecture	  cultivée,	  elle	  apparaît	  au	  contraire	  
comportement	  complexe	  et	  actif.	  94	  	  	  

Grâce	   à	   cette	   identification,	   l’élève	   analysera	   les	   textes	   littéraires	   et	   les	   personnages	  

dans	  le	  but	  de	  comprendre	  et	  de	  juger	  les	  actions	  et	  réactions	  de	  certains	  personnages.	  

Nous	  pouvons	  retenir	  trois	  types	  d’identification	  qui	  peuvent	  naître	  de	  l’acte	  de	  lecture.	  

Tout	   d’abord,	   il	   y	   a	   une	   identification	   admirative	   par	   laquelle	   le	   lecteur	   éprouve	   de	  

l’admiration	   envers	   un	   héros	   supérieur.	   Ensuite,	   il	   existe	   l’identification	   sympathique	  

par	   laquelle	   le	   lecteur	   s’identifie	   de	  manière	   positive	   à	   un	   héros	   qu’il	   perçoit	   comme	  

étant	  égal	  à	   lui.	  Finalement,	  nous	  pouvons	   retenir	   l’identification	  cathartique	  qui	  nous	  

fait	  ressentir	   les	  souffrances	  du	  héros	  de	   l’histoire	  afin	  de	  nous	   libérer	  de	  nos	  propres	  

soucis	  et	  douleurs.	  
La	  première	  condition	  de	  l’identification	  est	  la	  facilité	  :	  le	  livre	  doit	  être	  facile	  à	  lire	  :	  ni	  la	  syntaxe	  
ni	   le	   lexique	   ni	   la	   sémantique	   ne	   doivent	   rappeler	   que	   le	   livre	   est	   un	   texte.	   La	   seconde	   est	   la	  
proximité.	   Le	  monde	   du	   livre	   doit	   être	   familier	   pour	   que	   le	   lecteur	   puisse	   en	   faire	   une	   affaire	  
personnelle.	  95	  
	  

En	  outre,	  c’est	   justement	  au	  moyen	  de	   la	   lecture	  que	   l’adolescent	  peut	  s’évader	  de	  son	  

univers	   connu,	  de	   son	  quotidien	  et	  de	   ses	   expériences	  personnelles	   afin	  d’acquérir	  de	  

nouvelles	  connaissances,	  de	  nouveaux	  points	  de	  vue.	  Il	  peut	  se	  décentrer	  et	  entrer	  dans	  

un	  univers	  adulte	  ou	  bien	  voyager	  à	  travers	  le	  temps,	  voir	  ce	  qui	  a	  été	  et	  envisager	  ce	  qui	  

pourrait	  être.	  Il	  peut	  notamment	  apprendre	  à	  comparer	  ses	  expériences	  personnelles	  à	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  BAUDELOT	  Christian,	  CARTIER	  Marie,	  et	  DETREZ	  Christine	  Et	  pourtant	  ils	  lisent…,	  Paris,	  Seuil,	  1999,	  
p.145.	  
94	  Ibid.,	  p.146.	  
95	  Ibid.	  
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celles	  qu’il	  trouve	  relatées	  dans	  les	  textes	  littéraires,	  se	  rassurer	  par	  ce	  qu’il	  lit	  ou	  faire	  

de	  nouvelles	  découvertes.	  Jouve	  parle	  de	  «	  l’effacement	  des	  frontières	  entre	  le	  moi	  et	  le	  

monde	  »96	  effectué	  grâce	  à	  la	  narration	  à	  travers	  le	  point	  de	  vue	  du	  personnage.	  

Si	  le	  récit	  à	  la	  troisième	  personne	  introduit	  une	  distance,	  la	  focalisation	  interne	  permet	  de	  rester	  
au	   plus	   près	   de	   la	   perception	   subjective	   du	   protagoniste	  :	   ce	   va-‐et-‐vient	   entre	   l’intérieur	   et	  
l’extérieur	   a	   pour	   conséquence	   d’estomper	   les	   frontières	   entre	   l’âme	   et	   le	   monde,	   le	   paysage	  
mental	  et	  l’espace	  naturel.	  Le	  moi	  est	  présenté	  comme	  faisant	  partie	  intégrante	  d’un	  univers	  dans	  
lequel	  il	  s’immerge	  naturellement.97	  
	  

Dans	  un	  même	  esprit,	   selon	   Jouve,	  en	   lisant	  des	   textes	   littéraires,	  nos	  élèves	  pourront	  
vivre	   une	   «	  expérience	   unique	   de	   décentrement	  »	   afin	   d’échapper	   à	   leur	   propre	  
existence	  et	  s’intéresser	  à	  de	  nouvelles	  situations	  ou	  expériences	  qu’ils	  ne	  connaissent	  
pas	  encore	  et	  qu’ils	  voudront	  peut-‐être	  connaître.	  
	  

Autrement	  dit,	  la	  lecture	  littéraire	  nous	  offre	  la	  possibilité	  d’une	  rencontre	  et	  d’une	  évasion	  vers	  
d’autres	   temps,	  d’autres	   lieux,	  d’autres	  milieux,	  d’autres	  êtres,	  d’autres	  situations.	  Cette	  évasion	  
va	   souvent	   de	   pair	   avec	   l’identification	   aux	   personnages	   du	   texte	   laquelle	   peut	   sans	   doute	  
apparaître	   un	   peu	   commode,	   mais	   n’en	   constitue	   pas	   moins	   une	   expérience	   psychologique	  
fondamentale.98	  	  

En	  effet,	  les	  textes	  littéraires,	  certes	  fortement	  concurrencés	  par	  la	  télévision,	  le	  cinéma	  

et	  certains	  jeux	  vidéo,	  permettent	  comme	  ces	  autres	  médias	  d’échapper	  à	  la	  réalité	  et	  de	  

fuir	  nos	  problèmes	  quotidiens.	  Dans	  les	  textes	  littéraires,	  tout	  est	  ordonné,	  tout	  trouve	  

sa	  place	  et	  le	  lecteur	  peut	  y	  trouver	  une	  sorte	  de	  refuge	  ou	  d’échappatoire.	  	  

Tout	  homme	  a	  besoin,	  à	  l’occasion	  et	  à	  condition	  de	  ne	  pas	  s’y	  perdre,	  de	  s’oublier	  dans	  le	  besoin	  
un	  espace	  potentiel	  et	  vicariant,	  de	  vivre	  d’autres	  vies	  par	  procuration,	  afin	  de	  pouvoir	  acquérir	  
du	   recul	   par	   rapport	   à	   son	   existence	   et	   structurer	   son	   imaginaire.	   Le	   décentrement	   peut	   donc	  
avoir	   une	   fonction	   éminemment	   initiatique	  :	   en	   fond	   notre	   regard	   et	   nos	   désirs	   dans	   ceux	   des	  
personnages	  mis	  en	  scène	  par	  le	  texte,	  nous	  apprenons	  à	  les	  reconnaître	  et	  à	  mieux	  les	  cerner.99	  

Le	  lecteur	  pourra	  ainsi	  mettre	  en	  pause	  son	  quotidien	  parfois	  stressant	  et	  énervant	  afin	  

de	   s’échapper	   pendant	   quelques	   heures.	   Les	   différents	   genres	   et	   domaines	   littéraires	  

permettent	  ainsi	  de	  s’échapper	  vers	  des	  destinations	  utopiques,	  de	  vivre	  des	  aventures	  

exceptionnelles	   et	   de	   mettre	   en	   suspens	   la	   réalité	   qui	   est	   parfois	   dure,	   difficile	   et	  

insupportable.	  De	  même,	  lors	  de	  cette	  pause	  littéraire,	  le	  lecteur	  peut	  peut-‐être	  trouver	  

une	  solution	  à	  ses	  problèmes	  ou	  du	  moins	  un	  peu	  de	  réconfort.	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  op.cit.	  p.59.	  
97	  Ibid.	  p.60.	  
98	  op.cit.	  Dufays,	  p.132.	  
99	  Ibid.	  
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Un	   autre	   élément	   à	   relier	   à	   cette	   identification	   personnelle	   est	   d’après	   Annie	   Rouxel	  

«	  l’édification	  de	  l’être	  ».	  Les	  textes	  littéraires	  ne	  sont	  pas	  seulement	  à	  percevoir	  comme	  

des	  manuels	  d’apprentissage	  à	  la	  vie.	  Elle	  les	  définit	  ainsi	  
[…]	  des	  livres	  pratiques	  non	  qu’ils	  soient	  systématiquement	  convertis	  en	  pratique	  comme	  c’est	  le	  
cas	   pour	   un	   livre	   de	   cuisine	   ou	   de	   bricolage,	   mais	   parce	   qu’ils	   sont	   rattachés	   de	   différentes	  
manières	   à	   l’expérience	   quotidienne.	   C’est	   alors	   le	   contenu	   humain	   des	   livres	   qui	   est	   mis	   au	  
premier	  plan,	  la	  lecture	  fonctionnant	  comme	  mécanisme	  d’identification100.	  

L’objectif	  est	  donc	  de	  susciter	  ces	  intérêts	  personnels	  et	  pratiques.	  Les	  élèves	  auront	  la	  

possibilité	   d’être	   captivés	   par	   une	   histoire	   parce	   qu’ils	   s’y	   retrouvent	   ou	   d’en	   rejeter	  

certains	   aspects	   parce	   qu’ils	   ne	   comprennent	   pas	   certaines	   actions	   et	   réactions	   des	  

différents	   personnages.	   Ainsi,	   des	   interrogations	   fondamentales	   seront	   menées	  

individuellement	   par	   chaque	   élève	   et	   la	   lecture	   deviendra	   personnelle.	   La	   littérature	  

sera	   donc	   à	   percevoir	   comme	   un	   guide	   personnel	   pour	   chaque	   élève	   et	   pour	   chaque	  

situation	  difficile	  qu’il	  devra	  traverser	  au	  cours	  de	  sa	  vie.	  
Il	  s’agit	  de	  former	  sa	  personnalité	  ou	  de	  donner	  une	  toile	  de	  fond	  à	  ses	  désirs,	  de	  construire	  son	  
identité	   à	   partir	   des	   normes	   et	   des	  modèles	   de	   comportement,	   des	   schèmes	   de	   perception	   ou	  
d’action	  qu’offrent	  à	  l’état	  pratique	  les	  romans.	  Au	  plaisir	  qui	  motive	  la	  lecture	  de	  divertissement,	  
s’ajoute	   ici	  celui	  d’un	  apprentissage	  pratique	  et	  éthique.	  Cet	  usage	  éthico	  pratique	  des	   livres	  est	  
surtout	  le	  fait	  des	  forts	  et	  moyens	  lecteurs.101	  

Et	   c’est	   justement	   ce	   voyage	   en	   soi,	   cette	   reconnaissance	   à	   travers	   les	   œuvres	   qui	  

permettra	  aux	  élèves	  d’entamer	  «	  une	  quête	  identitaire	  ».	  La	  littérature	  devient	  alors	  un	  

lieu	   d’apprentissage,	   un	   refuge,	   un	   lieu	   rassurant,	   car	   l’élève	   s’aperçoit	   que	   d’autres,	  

avant	   lui,	   ont	   vécu	   et	   survécu	   à	   ces	   expériences.	   L’être	   humain,	   assez	   centré	   sur	   lui-‐

même	   et	   quelque	   peu	   narcissique	   ne	   s’intéressera	   souvent	   qu’au	   texte	   donné	   s’il	   s’y	  

reconnaît,	   car	   comme	   disent	   de	   nombreux	   psychologues	   «	  on	   ne	   se	   souvient	   que	   de	  

soi	  »102.	  Dès	   lors,	   les	  personnages	   littéraires	  peuvent	   refléter	   ce	  que	   les	   élèves	  ont	   été	  

une	  fois	  ou	  ce	  qu’ils	  aimeraient	  être.	  Si	  les	  élèves	  voient	  que	  ces	  personnages	  arrivent	  à	  

surmonter	   leurs	   épreuves	   et	   leurs	   difficultés,	   peut-‐être	   que	   cela	   leur	   redonnera	   du	  

courage	  et	  qu’ils	  essayeront	  d’en	  faire	  de	  même	  et	  de	  prendre	  les	  bonnes	  décisions.	  La	  

littérature	  contribuerait	  ainsi	  à	  la	  construction	  des	  jeunes	  lecteurs.	  
Quand	   le	   lecteur	  vit	   la	  vie	  des	  personnages,	  éprouve	  ses	   joies	  et	   ses	  souffrances,	   s’associe	  à	  ses	  
combats	   et	   réagit	   face	   à	   lui	   comme	   il	   réagirait	   face	   à	   des	  personnes	   réelles,	   il	   fait	   de	   la	   lecture	  
l’outil	   d’un	   apprentissage	   éthique.	   Un	   des	   indicateurs	   de	   cet	   usage	   est	   l’assimilation	   des	  
personnages	  romanesques	  à	  des	  personnes.	  Ils	  sont	  par	  exemple	  jugés	  à	  l’aune	  des	  catégories	  de	  
la	  morale	  ordinaire.103	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100	  Op.cit.,Rouxel,	  p.35.	  
101	  Ibid.	  
102	  Ibid.	  
103	  op.cit.	  Christian	  Baudelot,	  p.147.	  
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Ainsi,	  par	  l’intermédiaire	  des	  mots,	  du	  récit	  ou	  des	  personnages,	  «	  l’acte	  de	  lire	  »	  devient	  

une	  échappatoire,	  puis	  une	  façon	  de	  se	  représenter	  la	  vie,	  de	  mieux	  la	  saisir.	  Le	  plaisir	  de	  

l’élève	  serait	  donc	  directement	  lié	  à	  sa	  maîtrise,	  à	  sa	  capacité	  à	  découvrir	  lui-‐même	  les	  

solutions	  à	  ses	  problèmes.	  Dans	  notre	  société	  actuelle,	  nos	  élèves	  ont	  besoin	  de	  ce	  type	  

de	   repères	   et	   de	   ce	   type	   de	   guide.	   Nous	   constatons	   malheureusement	   que,	   dans	   nos	  

classes,	   de	   plus	   en	   plus	   d’élèves	   se	   retrouvent	   seuls	   face	   à	   leurs	   problèmes.	   Suite	   au	  

divorce	  de	  leurs	  parents,	  ils	  vivent	  souvent	  seuls	  avec	  l’un	  des	  deux	  qui	  est	  de	  son	  côté	  

débordé	  par	   son	   travail	   et	  par	   la	   gestion	  du	  budget	   familial.	  Dès	   lors,	   les	   enfants	   sont	  

souvent	  délaissés	  et	  doivent	  gérer	  seuls	  des	  problèmes	  qui	  semblent	  toutefois	  être	  sans	  

importance	   en	   les	   comparant	   à	   ceux	   de	   leurs	   parents.	   La	   littérature	   leur	   permettrait	  

peut-‐être	  de	  mieux	  comprendre	  cette	  situation	  et	  de	  trouver	  des	  solutions.	  	  
La	   reconnaissance	   d’une	   idée,	   d’une	   émotion,	   née	   de	   la	   lecture	   d’un	   texte	   dans	   le	   passé	   est	  
nécessairement	  aussi	  reconnaissance	  de	  soi.	  De	  ce	  temps	  un	  instant	  aboli,	   le	  moi	  se	  construit	  en	  
retrouvant	  cet	  autre	  qu’il	  fut.104	  	  

En	  effet,	  des	  romans	  comme	  Un	  amour	  de	  Swann	  issu	  de	  l’œuvre	  À	  la	  Recherche	  du	  temps	  

perdu	   	   de	  Marcel	   Proust	  mettant	   en	   avant	   l’amour	   aveugle	   du	   héros	   et	   une	   soudaine	  

prise	   de	   conscience	   pourront	   rassurer	   certains	   lecteurs.	   Il	   en	   va	   de	   même	   pour	   les	  

poèmes	  mettant	  en	  avant	  les	  thèmes	  de	  la	  solitude,	  de	  la	  tristesse,	  du	  chagrin	  d’amour	  

ou	  encore	  du	  deuil.	  Les	  élèves	  pourront	  s’identifier	  aux	  auteurs	  et	  être	  conscients	  que	  

ces	  sentiments	  peuvent	  être	  éphémères	  et	  qu’ils	  arriveront	  à	  surmonter	  ces	  étapes	  de	  

leur	  vie.	  Annie	  Rouxel	  parle	  de	  l’expérience	  du	  centrement	  qui	  peut	  être	  vécue	  lorsque	  le	  

lecteur	  parvient	  à	  plonger	  au	  cœur	  de	  lui-‐même	  et	  facilite	  la	  découverte	  inconsciente	  de	  

soi.	  
	   En	  découvrant	  le	  monde	  intérieur	  des	  protagonistes	  du	  texte,	  on	  peut	  être	  amené	  à	  trouver	  en	  soi	  
	   des	   sensations,	   des	   souvenirs,	   des	   idées	   qui,	   sans	   la	   lecture,	   seraient	   peut-‐être	   restés	   à	   jamais	  
	   enfouis.	   La	   lecture	   littéraire	   apparaît	   de	   la	   sorte	   comme	   l’un	   des	   leviers	   privilégiés	   de	   cette	  
	   «	  mémoire	  involontaire	  »	  dont	  Proust	  a	  si	  puissamment	  mis	  le	  fonctionnement	  en	  lumière	  ;	  elle	  se	  
	   révèle	  un	  adjuvant	  important	  de	  la	  connaissance	  de	  soi	  en	  même	  temps	  qu’une	  puissante	  machine	  
	   à	  faire	  rêver,	  à	  activer	  les	  souvenirs	  et	  l’imagination.105	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104	  Op.cit.,Rouxel,	  p.36.	  
105	  Ibid.	  p.37	  
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Cette	  expérience,	  qu’elle	  soit	  consciente	  ou	  non,	  permettra	  alors	  aux	  lecteurs	  de	  mieux	  

se	  connaître	  et	  de	  connaître	  les	  autres.	  Dès	  lors,	  ils	  pourront	  développer	  de	  l’empathie	  et	  

parvenir	  à	  mieux	  comprendre	  l’homme	  en	  général.	  	  
Outre	   le	   fait	   de	   dispenser	   une	   culture,	   la	   fréquentation	   des	   classiques,	   le	   fait	   de	   les	   étudier	   en	  
classe,	   permet	   aux	   élèves	   de	   se	   confronter	   à	   des	   problématiques	   qui	   régissent	   la	   vie	   humaine:	  
Alceste	  dans	   Le	  Misanthrope,	   ou	   le	   héros	   éponyme	  dans	  Dom	   Juan,	   par	   exemple,	   ou	   le	   docteur	  
Rieux,	  personnage	  central	  de	  la	  Peste,	  sont	  des	  types	  humains	  que	  l'on	  peut	  croiser	  au	  cours	  de	  sa	  
vie;	   l'étude	  de	  ces	  deux	  textes	  de	  Molière,	   l'étude	  de	   l'oeuvre	  d'Albert	  Camus	  offrent	  aux	  élèves,	  
futurs	   adultes,	   une	   compréhension	   fine	   de	   comportements	   humains	   universels,	   comme	   la	  
séduction,	  l'ambition	  ou	  l'altruisme	  héroïque.106	  

Ainsi,	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  serait	  primordial	  et	  nécessaire,	  car	  nous	  pourrions	  

éduquer	   nos	   élèves	   à	   devenir	   des	   êtres	   humains	   sachant	   analyser	   n’importe	   quelle	  

situation	   de	   manière	   critique	   et	   à	   devenir	   de	   bons	   citoyens.	   Ils	   deviendront	   de	   fins	  

psychologues,	   capables	  d’analyser	   le	   comportement	  des	  hommes	  en	  général.	   Ceci	   leur	  

permettra	   aussi	   d’agir	   de	   la	   bonne	  manière	   envers	   d’autres	   personnes.	   Des	   ouvrages	  

comme	   Les	   Misérables	   ou	   les	   poèmes	   en	   prose	   de	   Baudelaire	   leur	   permettront	   ainsi	  

d’ouvrir	   les	   yeux	   en	   traversant	   le	  monde	   et	   d’être	  méfiants	   envers	   les	  malfaiteurs	   et	  

d’être	  empathiques	  envers	  les	  gens	  qui	  en	  auront	  besoin.	  

Pour	  conclure	  cette	  partie,	  nous	  pouvons	  dire	  qu’enseigner	  la	  littérature	  est	  nécessaire.	  	  

Cette	   discipline	   permettra	   non	   seulement	   à	   nos	   élèves	   d’enrichir	   et	   d’améliorer	   leurs	  

compétences	   langagières,	   mais	   aussi	   de	   leur	   offrir	   une	   culture	   générale	   immense	   De	  

plus,	  cette	  discipline	  pourrait	  également	  les	  enrichir	  au	  niveau	  personnel,	  car	  la	  lecture	  

sera	  une	  source	  de	  plaisir	  qui	  pourra	  un	  passe-‐temps	  apprécié.	  Dès	  que	  ce	  plaisir	  sera	  

ressenti,	   les	  élèves	  percevront	   le	  sens	  et	   l’objectif	  des	   textes	   littéraires.	   Il	  ne	  s’agit	  pas	  

d’une	   matière	   que	   les	   élèves	   devront	   apprendre	   pour	   réussir	   leur	   parcours	   scolaire,	  

mais	   il	   s’agit	   d’une	   discipline	   qui	   servira	   à	   construire	   et	   à	   réussir	   leur	   vie.	   Ils	  

deviendront	  des	  citoyens	  respectueux	  et	  posséderont	  un	  savoir	  humain	  inimaginable.	  

L’enseignant	  doit	  être	  ainsi	  conscient	  qu’il	  devra	  tenter	  de	  trouver	  les	  bonnes	  méthodes	  

afin	  de	  transmettre	  cette	  discipline	  fondamentale	  aux	  élèves.	  

	  

	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-‐faut-‐continuer-‐enseigner-‐classiques-‐litterature-‐
catherine-‐marle-‐guyon-‐677960.html	  
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IV. Comment	  enseigner	  la	  littérature	  au	  Luxembourg	  ?	  
	  

a. Constats	  généraux	  :	  les	  élèves	  n’aiment	  ni	  le	  français	  ni	  la	  littérature	  
française	  

	  
1. Un	  manque	  de	  formation	  des	  jeunes	  enseignants	  et	  des	  enseignants	  en	  

général	  
	  
Nous	  avons	  pu	  constater	  qu’il	  est	  indispensable	  d’enseigner	  la	  littérature	  française	  dans	  

nos	  écoles.	  Il	  faut	  désormais	  s’intéresser	  aux	  méthodes	  d’enseignement	  à	  utiliser	  et	  aux	  

changements	  à	  envisager	  dans	  nos	  salles	  de	  classe	  afin	  de	  susciter	  la	  motivation	  de	  nos	  

élèves.	   Toutefois,	   il	   est	   nécessaire	   de	   revenir	   aux	   problèmes	   liés	   à	   l’enseignement	   du	  

français	  et	  de	  la	  littérature.	  

Tout	  d’abord,	  il	  faut	  souligner	  que	  les	  enseignants	  manquent	  de	  formation	  au	  niveau	  des	  

méthodes	   d’enseignement	   et	   ne	   sont	   donc	   pas	   à	  même	   d’enseigner	   la	   littérature	   aux	  

élèves.	  	  

Certes,	  ils	  possèdent,	  pour	  la	  plupart	  (étant	  donné	  que	  de	  nos	  jours	  les	  études	  de	  FLE107	  

sont	  admises	  pour	  avoir	  accès	  au	  concours)	  une	  culture	   littéraire	  générale	  assez	   large,	  

mais	  ne	  savent	  pas	  comment	  la	  transmettre	  aux	  élèves.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  stagiaires,	  

nous	  constatons	  malheureusement	  qu’actuellement	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  est	  

délaissé.	   En	   effet,	   avec	   la	   réforme	   de	   la	   formation	   pédagogique	   des	   enseignants,	   ces	  

derniers	  sont	  désormais	  affectés	  uniquement	  dans	  un	  seul	  établissement	  et	  la	  majorité	  

enseigne	  dans	  des	  établissements	  d’enseignement	  secondaire	  général	  :	  ils	  ne	  sont	  donc	  

pas	  confrontés	  à	  l’élaboration	  de	  cours	  de	  littérature	  et	  à	  la	  mise	  en	  place	  des	  méthodes	  

nécessaires	  à	  cet	  enseignement.	  L’expérience	  sur	  le	  terrain	  avec	  l’accompagnement	  d’un	  

tuteur	   expérimenté	   est	   toutefois	   le	   meilleur	   moyen	   de	   se	   former	   et	   d’apprendre	   à	  

élaborer	  de	  tels	  cours.	  Malgré	  des	  objectifs	  clairement	  définis	  par	   les	  coordinateurs	  de	  

discipline	   Nicolas	   Palumbo	   et	   Andrea	   Fiorucci	   et	   des	   exemples	   présentés	   de	  manière	  

précise	   et	   ciblée	   à	   l’IFEN,	   les	   jeunes	   enseignants	   devraient	   avoir	   plus	   d’expérience	  

pratique	   et	   nous	   ne	   devrions	   pas	   nous	   contenter	   de	   trois	   heures	   d’enseignement	  

théorique.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Français	  langue	  étrangère	  
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Pour	  Bertrand	  Goergen,	  il	  «	  conviendrait	  d’intégrer	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  dans	  

la	  formation	  pédagogique	  »	  108des	  jeunes	  enseignants.	  Même	  s’ils	  y	  sont	  déjà	  inclus,	  ces	  

cours	  ne	  sont	  souvent	  pas	  assez	  efficaces.	  	  
Les	  quelques	  cours	  offerts	  résultent	  davantage	  de	  la	  bonne	  volonté	  de	  certains	  collègues	  disposés	  
à	  communiquer	  un	  savoir-‐faire	  partiel	  que	  d’une	  stratégie	  concertée.	  Une	  stratégie	  concentrée	  ne	  
pourrait	   dès	   lors	   qu’être	   offerte	   par	   une	   pratique	   régulière	   encadrée	   par	   un	   tuteur	  
expérimenté.109	  

Dans	   un	   même	   esprit,	   nous	   pouvons	   également	   souligner	   qu’un	   certain	   nombre	  

d’enseignants	   issus	   de	   l’ancienne	   formation	   de	   stagiaires	   ont,	   pour	   la	   plupart,	   après	  

avoir	   réussi	   leur	   période	   probatoire	   avec	   succès,	   été	   affectés	   dans	   un	   lycée	  

d’enseignement	   secondaire	  général.	  Dès	   lors,	   à	  partir	  de	   ce	  moment,	   ils	  n’ont	  plus	  été	  

confrontés	  à	  l’enseignement	  de	  la	  littérature.	  Ces	  enseignants	  sont	  alors	  réticents,	  car	  ils	  

ne	   sont	   plus	   habitués	   à	   l’analyse	   de	   textes	   littéraires.	   Lors	   d’une	   formation	   sur	   la	  

présentation	   du	  nouveau	  manuel	   Itinéraires	  1	  pour	   les	   classes	   de	   4eG,	   qui	   propose	   un	  

volet	  «	  Evasion	  »	  contenant	  des	  textes	  littéraires,	  de	  nombreux	  enseignants	  ont	  déclaré	  

ne	   pas	   vouloir	   s’y	   aventurer	   par	  manque	  d’expérience	   et	   de	   savoir	   littéraire.	   En	   effet,	  

comme	  nous	   l’avons	  évoqué	  au	  préalable,	   certains	  enseignants	  ont	  également	  suivi	  un	  

parcours	   FLE	   ou	   sciences	   du	   langage	   au	   cours	   de	   leurs	   études	   universitaires	   et	   ne	  

possèdent	   guère	   le	   bagage	   culturel	   nécessaire	   pour	   s’adonner	   à	   l’enseignement	   de	   la	  

littérature.	  

Cette	  peur	  posera	  naturellement	  de	  plus	  en	  plus	  de	  difficultés	  si	  au	  cours	  des	  prochaines	  

années,	   les	  établissements	  deviennent	  plus	  hétérogènes	  et	  proposent	   les	  deux	  régimes	  

d’enseignement.	  Nous	  pouvons	  donc	  nous	  demander	  comment	  ceux-‐ci	  pourront	  donner	  

des	   cours	   de	   littérature	   dignes	   de	   ce	   nom	   et	   motiver	   les	   élèves	   à	   apprendre	   cette	  

matière	  s’ils	  ne	  se	  sentent	  pas	  capables	  et	  s’ils	  ne	  possèdent	  pas	  les	  savoirs	  nécessaires	  

pour	   l’enseigner.	   Deux	   exemples	   que	   nous	   pouvons	   évoquer	   sont	   le	   Lycée	   Technique	  

d’Esch-‐sur-‐Alzette	   et	   le	   Lycée	   des	   Arts	   et	   Métiers	   dans	   lesquels	   la	   section	   I	  

(informatique)	   est	   proposée	   depuis	   la	   rentrée	   2017/2018.	   Ces	   établissements	  

anciennement	   classés	   comme	   étant	   des	   lycées	   techniques	   accueillent	   désormais	   des	  

élèves	  du	  régime	  classique.	  Les	  enseignants	  devraient	  donc	  y	  être	  capables	  d’assurer	  des	  

cours	  de	  littérature	  adaptés	  à	  leur	  niveau	  et	  à	  leurs	  attentes.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108	  AFPL,	  La	  littérature	  dans	  l’enseignement	  au	  Luxembourg,	  Journée	  de	  réflexion	  organisée	  par	  l’APFL,	  les	  
cahier	  de	  l’APFL,	  2002.	  
109	  Ibid.	  
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2. Un	  manque	  de	  motivation	  :	  redonner	  le	  goût	  au	  français	  et	  à	  la	  lecture	  
	  
Comme	  nous	   l’avons	   indiqué	  au	  préalable,	   le	   français	  manque	  d’attrait	   et	   a	  perdu	   son	  

prestige.	   Il	   est	   dès	   lors	   important	   de	   voir	   comment	  nous	  pourrions	   rendre	   le	   français	  

plus	   attractif	   et	   comment	   nous	   pourrions	   remotiver	   nos	   élèves	   afin	   de	   leur	   redonner	  

goût	  à	  la	  langue	  française.	  Ce	  n’est	  logiquement	  que	  de	  cette	  manière	  que	  nous	  pourrons	  

réussir	  à	  les	  intéresser	  à	  la	  littérature	  française	  ultérieurement.	  

	  
Dans	  un	  premier	   temps,	   il	   sera	   impératif	  d’arrêter	  de	   traumatiser	  nos	  élèves.	  Dès	   leur	  

plus	  jeune	  âge,	  ceux-‐ci	  sont	  critiqués	  et	  blâmés	  par	  les	  enseignants	  de	  français.	  Habitués	  

à	  apprendre	  cette	  langue	  de	  manière	  ludique	  et	  croyant	  qu’ils	  la	  maîtrisent	  quand	  même	  

un	   peu	   en	   sortant	   de	   l’enseignement	   fondamental,	   les	   jeunes	   adolescents	   vivent	   un	  

véritable	  choc	  en	  7e.	  	  

Malheureusement,	   de	   nombreux	   enseignants	   s’acharnent	   sur	   le	   niveau	   de	   français	  

aberrant	   de	   certains.	   Quel	   enseignant	   n’a	   jamais	   prononcé	   ou	   entendu	   les	   paroles	  

suivantes	  :	  «	  Les	  élèves	  ne	  savent	  ni	  écrire	  ni	  parler	   le	   français	  ».	  Ces	  derniers	  doivent	  

ainsi	   subir	   une	   attitude	   assez	   élitiste	   des	   enseignants	   de	   français	   et	   répondre	   à	   des	  

exigences	   parfois	   hors	   d’atteinte.	  Nous	   partons	   souvent	   du	  principe	   que	   chaque	   élève	  

devrait	   avoir	   un	   certain	   niveau	   de	   français	   dès	   son	   arrivée	   en	   7e	   et	   lui	   donnons	  

l’impression	  d’être	  un	  incapable.	  	  

En	  outre,	  ces	  paroles	  sont	  souvent	  renforcées	  par	  des	  notes	  catastrophiques	  dans	  cette	  

matière.	   Dès	   leur	   premier	   devoir	   en	   classe,	   ces	   jeunes	   apprenants	   sont	   alors	  

désillusionnés	  et	  déçus.	  Beaucoup	  d’élèves	  décrochent	  rapidement	  et	  développent	  une	  

réticence	   ainsi	   qu’un	   dégoût	   prononcé	   envers	   la	   langue	   de	   Molière,	   car	   celle-‐ci	   est	  

associée	  à	  l’échec	  et	  à	  un	  certain	  mal-‐être.	  	  

Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  l’expression	  orale.	  Plus	  l’élève	  est	  réprimandé,	  plus	  il	  refusera	  de	  

parler	   français	   et	   cette	   attitude	   se	   renforcera	   au	   cours	   de	   sa	   carrière	   scolaire.	   Ainsi,	  

arrivés	  en	  classe	  de	  2e	  ou	  de	  1re,	  certains	  se	  trouvent	  paralysés	  en	  passant	  les	  épreuves	  

orales	   et	   certains	   n’arrivent	   pas	   à	   aligner	   trois	   phrases	   de	   français	   et	   encore	  moins	   à	  

répondre	   à	   des	   questions	   portant	   sur	   un	   texte	   inconnu.	   Un	   exemple	   assez	   frappant	   à	  

citer	  est	  qu’au	  cours	  de	  mon	  année	  de	  période	  probatoire,	   j’ai	  eu	   la	  chance	  de	  pouvoir	  

être	   titulaire	   d’une	   2eD.	   J’ai	   fait	   passer	   des	   oraux	   d’entraînement	   aux	   élèves	   pour	   les	  

préparer	   aux	   épreuves	  de	   terminale	   et	   certains	   élèves	  n’ont	  pas	   réussi	   à	   aligner	  deux	  

mots	   corrects	   de	   français	   par	   peur	   de	  mal	   faire.	   Toutefois,	   si	   on	   prend	   en	   compte	   le	  
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nombre	   de	   langues	   qu’ils	   doivent	   apprendre,	   leur	   niveau	   de	   français	   est	   souvent	  

acceptable.	   En	   effet,	   nous	   devons	   remotiver	   nos	   élèves,	   car	   si	   nous	   perdons	   leur	  

motivation	  dès	   cet	   âge-‐là,	   il	   sera	  difficile	   de	   la	   retrouver.	   Il	   ne	   s’agit	   pas	  de	  baisser	   le	  

niveau	  exigé,	  mais	  d’encourager	   les	  élèves	  et	  de	  maintenir	   leur	   intérêt	   tout	  au	   long	  de	  

leur	  carrière.	  

Dans	   un	   premier	   temps,	   nous	   pouvons	   dire	   que	   l’approche	   par	   compétences,	  

malheureusement	   souvent	   critiquée,	   semble	   malgré	   tout	   être	   une	   des	   solutions	   pour	  

redonner	  le	  goût	  du	  français	  aux	  élèves.	  Dans	  les	  nouveaux	  manuels	  de	  7eC	  et	  de	  7eG	  une	  

unité	   entière	   traite	  un	  même	   sujet	   afin	  que	   toutes	   les	   compétences	   langagières	   soient	  

suscitées.	  Les	  élèves	  s’exercent	  ainsi	  à	  l’oral,	  à	  l’écrit,	  à	  la	  compréhension	  de	  l’oral	  et	  de	  

l’écrit	  et	  le	  tout	  de	  manière	  ludique	  avec	  des	  sujets	  qui	  sont	  censés	  les	  intéresser.	  Nous	  

devrions	  continuer	  à	  travailler	  dans	  cette	  direction.	  

Ensuite,	   il	   serait	  nécessaire	  de	  repenser	   l’enseignement	  de	   la	  grammaire,	  surtout	  dans	  

l’enseignement	  secondaire	  classique.	  Alors	  que	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  général,	  

l’apprentissage	  est	  souvent	  réduit	  à	  un	  savoir	  de	  base	  (il	   faut	  admettre	  que	  nous	  nous	  

estimons	  heureux	  si	  ces	  jeunes	  adolescents	  savent	  écrire	  quelques	  phrases	  sans	  fautes),	  

les	  cours	  de	  grammaire	  de	  l’enseignement	  classique	  sont	  poussés	  à	  l’extrême.	  

Les	   élèves	  doivent	   y	   apprendre	  d’innombrables	   règles	  de	   grammaire	   et	   ceci	   jusqu’	   au	  

plus	  haut	  niveau	  en	  classe	  de	  5e.	  Dès	  lors,	  au	  plus	  tard	  au	  cours	  de	  cette	  année	  scolaire,	  

de	   nombreux	   élèves	   et	  même	  des	   élèves	   francophones	   qui	   aiment	   le	   français	   perdent	  

souvent	   le	   cap	   de	   la	  motivation	   et	   jettent	   l’éponge.	   Une	   langue,	   qu’ils	   appréciaient	   et	  

pour	   laquelle	   quelques-‐uns	   développaient	   même	   une	   certaine	   passion,	   devient	   alors	  

synonyme	  de	  torture	  et	  d’échec.	  Au	  lieu	  d’être	  encouragés	  à	  aimer	  le	  français,	  les	  élèves	  

sont	   surtout	  découragés,	   non	   seulement	  par	  un	  programme	  grammatical	   surchargé	   et	  

futile,	  mais	  aussi	  par	  les	  notes	  qu’ils	  obtiennent,	  car	  rares	  sont	  ceux	  qui	  réussissent	  ces	  

épreuves	  de	  grammaire	  avec	  succès.	  

Où	   l’intérêt	   se	   trouve-‐il	   de	   connaître	   chaque	   type	  de	   subordonnées	   ou	   encore	   chaque	  

règle	   de	   l’accord	  du	  participe	   passé	   et	   toutes	   les	   exceptions	   qui	   existent	   sur	   ces	   deux	  

points	  ?	  En	  outre,	  cette	  surcharge	  de	  grammaire	  mène	  souvent	  à	  un	  bourrage	  de	  crâne	  

excessif	  qui	  a	  pour	  conséquence	  logique	  que	  les	  élèves	  ne	  retiennent	  ces	  règles	  tout	  au	  

plus	  que	  pour	  un	  devoir	  en	  classe	  et	  dans	  le	  meilleur	  des	  cas	  pour	  un	  seul	  trimestre.	  Cela	  

ne	   signifie	   guère	   qu’il	   faille	   bannir	   cette	   matière	   de	   nos	   salles	   de	   classe,	   mais	   il	   faut	  

alléger	  et	  repenser	  les	  contenus	  des	  programmes.	  	  
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Un	   autre	   problème	   auquel	   il	   faudrait	   certainement	   remédier	   est	   celui	   des	   lectures	  

longues.	   Il	   est	   important	   de	   se	   demander	   comment	   motiver	   nos	   élèves	   à	   lire	   plus	   et	  

surtout	  à	  aimer	  la	  lecture.	  	  

Comme	   nous	   l’avons	   brièvement	   évoqué	   au	   préalable,	   nos	   élèves	   n’ont	   souvent	   plus	  

l’habitude	  de	  lire.	  Notre	  rôle	  d’enseignant	  (et	  cela	  dès	  l’enseignement	  fondamental)	  est	  

donc	  d’apprendre	  aux	  parents	  à	   redonner	  de	   la	  valeur	  à	   la	   lecture	  et	  d’encourager	   les	  

élèves	  à	   lire	  à	   la	  maison	  et	  par	   la	  suite	  à	   lire	  à	   l’école.	  Catherine	  Frier	  parle	  du	  rôle	  de	  

passeurs	   de	   lecture	   que	   nous	   et	   les	   parents	   de	   nos	   élèves	   devons	   assumer,	   car	   «	  la	  

présence	   de	   livres	   à	   la	  maison	   compte	   dans	   la	  manière	   dont	   l’enfant	   se	   situe	   ensuite	  

dans	   la	   lecture	   scolaire	  ».110	  Il	   est	   ainsi	   nécessaire	   de	   revaloriser	   l’importance	   de	   la	  

lecture	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge	  des	  enfants	  pour	  que	  les	  élèves	  apprécient	  cette	  activité.	  

Pour	  également	  encourager	  ces	  derniers	  à	  lire,	  nous	  pourrions	  également	  instaurer	  une	  

bibliothèque	  de	  classe	  pour	  chaque	  classe	  du	  cycle	  inférieur.	  Il	  s’agit	  de	  constituer	  une	  

réserve	  de	   livres	   que	   les	   élèves	   pourront	   emprunter	   à	   leur	   insu	   et	   qui	   leur	   donnerait	  

ainsi	  plus	  facilement	  accès	  à	  divers	  ouvrages.	  	  Actuellement,	  à	  l’École	  de	  Commerce	  et	  de	  

Gestion,	  nous	  n’avons	  pas	  de	  bibliothèques	  de	  classe,	  mais	  une	  «	  armoire	  à	  livre	  »	  qui	  se	  

trouve	  dans	  le	  hall	  du	  lycée	  qui	  fonctionne	  selon	  le	  principe	  du	  swap	  and	  read	  :	  les	  élèves	  

apportent	  un	  livre,	  le	  dépose	  dans	  l’armoire	  et	  en	  échange,	  ils	  peuvent	  en	  emprunter	  un	  

autre.	  Aucun	  contrôle	  n’est	  effectué	  de	  la	  part	  des	  enseignants,	  car	  ce	  projet	  repose	  sur	  

un	  principe	  de	  confiance.	  Depuis	  la	  rentrée,	  nous	  avons	  pu	  remarquer	  que	  le	  contenu	  de	  

la	  bibliothèque	  varie	  énormément	  et	  nous	  avons	  eu	  un	  feed-‐back	  positif	  de	   la	  part	  des	  

élèves.	  

En	  ce	  qui	  concerne	   le	  choix	  des	   lectures	  obligatoires,	   il	  est	  souvent	  difficile	  de	  trouver	  

des	  sujets	  adaptés	  à	  l’âge	  des	  élèves	  et	  dont	  le	  niveau	  de	  français	  n’est	  pas	  trop	  difficile	  

pour	  ces	  derniers,	  surtout	  pour	  les	  classes	  de	  l’ESG.	  On	  constate	  un	  décalage	  important	  :	  

soit	  la	  langue	  est	  trop	  difficile,	  soit	  le	  sujet	  est	  trop	  infantile.	  Il	  est	  cependant	  important	  

de	   prendre	   en	   considération	   et	   de	   garder	   en	   tête	   l’intérêt	   des	   élèves,	   même	   si	   cela	  

implique	  que	  le	  niveau	  de	  langue	  des	  ouvrages	  choisis	  est	  un	  peu	  plus	  difficile.	  La	  lecture	  

doit	   faire	   plaisir,	   le	   sujet	   doit	   intéresser	   les	   élèves,	   car	   nous	   devons	   garder	  

l’identification	   personnelle	   en	   tête,	   sinon	   les	   élèves	   refuseront	   de	   lire	   et	   rejetteront	  
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encore	  une	  fois	  le	  français	  dès	  la	  7e.	  De	  plus,	  le	  défi	  de	  lecture	  entraînerait	  peut-‐être	  une	  

motivation	  plus	  élevée.	  

Dans	  un	  même	  esprit,	  nous	  devons	  nous	  intéresser	  à	  la	  question	  des	  traductions	  en	  ce	  

qui	   concerne	   le	   choix	   des	   lectures	   longues.	   De	   nombreux	   enseignants	   rejettent	   et	  

interdisent	   la	   lecture	   d’ouvrages	   traduits	   tels	   que	   Charlie	   et	   la	   Chocolaterie	  de	   Roald	  

Dahl	  ou	  encore	  Harry	  Potter	  de	  J.K.	  Rowling	  pourtant	  considérés	  comme	  des	  classiques	  

de	  la	  littérature	  de	  jeunesse	  et	  reconnus	  au	  niveau	  mondial.	  Il	  ne	  s’agit	  ici	  pas	  d’empiéter	  

sur	   le	   terrain	   de	   nos	   confrères	   et	   collègues	   anglais,	   car	   ces	   œuvres,	   à	   cause	   d’un	  

vocabulaire	  trop	  poussé	  en	   langue	  originale,	  sont	  dès	   lors	  trop	  difficiles	  et	  ne	  sont	  pas	  

jamais	  étudiés	  en	  cours	  d’anglais.	  L’objectif	  est	  d’étudier	  des	  œuvres	  qui	  sont	  reconnues	  

au	  niveau	  international	  et	  qui	  transmettent	  des	  valeurs	  morales	  et	  sociales	  à	  nos	  élèves.	  	  
Un	  personnage	  tel	  Ron	  Weasley	  suggère	  l’idée	  que	  la	  pauvreté	  matérielle	  et	  une	  certaine	  disgrâce	  
physique	  n’empêchent	  en	  rien	  la	  valorisation	  à	  travers	  des	  qualités	  comme	  le	  courage,	  la	  loyauté,	  
la	  générosité.	  Et	  sous	  les	  traits	  d’Hermione	  Granger,	  même	  les	  premiers	  de	  la	  classe	  ne	  sont	  pas	  
dépourvus	  de	  charme111.	  
	  

La	   lecture	   implique	   également	   un	   autre	   élément	   primordial	   que	   nous	   devons	  

impérativement	   prendre	   en	   considération.	   Nous	   devons	   cesser	   de	   faire	   apprendre	  

d’innombrables	  listes	  de	  vocabulaire	  à	  nos	  élèves.	  Le	  vocabulaire	  est	  certes	  un	  élément	  

capital	   dans	   l’apprentissage	   d’une	   langue,	   mais	   afin	   de	   le	   transmettre	   aux	   élèves,	   il	  

vaudrait	  mieux	  procéder	  à	  une	  séquence	  de	  vocabulaire	  autour	  d’un	  thème,	  tel	  qu’on	  le	  

fait	   au	   cycle	   inférieur.	   Il	   devrait	   dans	   ce	   cas	   être	   perçu	   comme	   une	   aide	   à	   la	  

compréhension	  d’un	  texte	  au	  lieu	  d’être	  un	  exercice	  de	  torture	  supplémentaire	  ajouté	  à	  

la	   lecture	   d’un	   roman	   que	   les	   élèves	   aimeraient	   découvrir.	   L’objectif	   premier	   de	   la	  

lecture	  n’est	  guère	  l’apprentissage	  futile	  de	  listes	  de	  vocabulaire,	  mais	  la	  compréhension	  

écrite	  ainsi	  que	  l’expression	  orale	  et	  écrite.	  Si	  un	  texte	  ou	  un	  roman	  comprend	  trop	  de	  

mots	  inconnus,	  vaut-‐il	  vraiment	  la	  peine	  d’être	  choisi	  ?	  	  
Il	  est	   important	  de	  ne	  pas	  confondre	   lecture	  et	   leçon	  de	  vocabulaire.	  Le	  recours	  abusif	  aux	  trop	  
fameuses	  listes	  de	  vocabulaire	  risque	  de	  décourager	  les	  élèves	  et	  de	  leur	  ôter	  le	  plaisir	  de	  lire.	  Il	  
est	   conseillé	   d’aborder	   la	   question	   de	   l’apprentissage	   du	   vocabulaire	   de	   façon	   purement	  
pragmatique	  :	   l’on	  ne	   recherchera	   que	   les	  mots	   difficiles	   indispensables	   à	   la	   compréhension	  de	  
l’intrigue112.	  	  
	  

Ces	  listes	  ont	  surtout	  pour	  conséquence	  qu’elles	  assomment	  nos	  jeunes	  adolescents	  qui	  

ont	  alors	  encore	  moins	  envie	  d’entamer	  la	  lecture	  d’un	  roman.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111	  Ibid.	  
112	  Ibid.	  
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Un	  dernier	  point	  à	  considérer	  d’urgences	  serait	   les	  nouvelles	  technologies.	  Même	  si	  de	  

nombreux	  enseignants	  de	  langues	  et	  de	  français,	  dans	  notre	  cas,	  sont	  des	  adeptes	  et	  des	  

fanatiques	  des	  livres,	  les	  nouvelles	  générations	  sont	  adeptes	  et	  fans	  des	  nouveaux	  outils	  

informatiques	  ainsi	  que	  des	  médias.	  	  
	   Die	   Förderung	   von	   Leselust	   und	   Lesemotivation	   gehört	   gerade	   in	   der	   heutigen	   Gesellschaft	   zu	  
	   einer	   der	   zentralen	   Aufgaben	   des	   Bildungswesen.	   Die	   Schülerinnen	   und	   Schüler	   vun	   heute	  
	   wachsen	   in	   einem	   hochtechnisierten	   Zeitalter	   auf,	   in	   dem	   es	   von	   grosser	   Bedeutung	   ist,	  
	   kompetent	  mit	  einem	  Computer	  oder	  IPad	  umgehen	  zu	  können.	  Die	  kompetente	  Nutzung	  neuer	  
	   Medien	  ist	  ein	  wichtiger	  Faktor	  für	  den	  Erfolg	  in	  der	  Schule,	  Beruf	  und	  Privatleben.	  Wieso	  sollte	  
	   dann	  nicht	   auch	   im	  Unterricht	  mit	   digitalen	   geräten	   gearbeitet	  werden,	   damit	   die	   Jugendlichen	  
	   gerade	  mit	  deren	  Hilfe	  adäquat	  auf	  ihre	  berufliche	  Karrière	  vorbereitet	  werden	  können	  ?113	  
	  
Il	  s’agit	  donc	   là	  d’un	  aspect	  qu’il	  ne	   faut	  guère	  négliger	  et	   il	   faut	  prendre	  en	  compte	   le	  

monde	  des	  élèves	  dont	  les	  nouvelles	  technologies	  font	  naturellement	  partie.	  Les	  élèves	  

pourraient	  par	  exemple	  avoir	  l’autorisation	  d’apporter	  leur	  Kindle	  ou	  iPad	  lorsqu’il	  s’agit	  

de	  lecture	  longue.	  Pourquoi	  interdire	  ces	  appareils	  dans	  nos	  salles	  de	  classe,	  si	  cela	  nous	  

rapproche	  du	  monde	  des	  élèves	  et	  si	  cela	  les	  motive	  à	  lire,	  ou	  du	  moins	  à	  s’intéresser	  à	  

un	   ouvrage	  ?	   En	   outre,	   il	   faudrait	   également	   favoriser	   l’emploi	   des	   ebooks,	   livres	  

électroniques	  munis	  d’exercices	  et	  d’informations	  sur	  l’ouvrage	  en	  question	  :	  les	  élèves	  

pourraient	  alors	  participer	  d’une	  manière	  plus	  interactive	  et	  plus	  intéressée	  à	  l’analyse	  

d’un	  livre.	  

Ainsi,	   il	   est	   important	   de	   mettre	   en	   avant	   ces	   différents	   points,	   car	   si	   nous	  

n’encourageons	  pas	  nos	  élèves	  à	  aimer	  le	  français	  et	  également	  à	  aimer	  la	  lecture,	  nous	  

ne	   pourrons	   certainement	   pas	   les	   motiver	   à	   développer	   quelconque	   intérêt	   pour	   la	  

littérature	  française.	  Avant	  d’aborder	  cette	  matière,	  il	  s’agit	  de	  trouver	  un	  bon	  équilibre	  

entre	   le	  maintien	  d’un	  niveau	  de	   français	   adapté	   aux	  différentes	   classes	   et	   régimes	   et	  

celui	  de	  leur	  motivation.	  	  

Ces	  deux	  éléments	  sont	  étroitement	  liés	  et	  ne	  peuvent	  être	  détachés	  l’un	  de	  l’autre.	  Si	  les	  

élèves	   n’éprouvent	   aucun	   intérêt	   et	   aucune	   motivation	   à	   apprendre	   le	   français,	   leur	  

niveau	   demeurera	   déplorable	   et	   ils	   ne	   feront	   aucun	   effort	   pour	   progresser.	   Par	  

conséquent,	  l’apprentissage	  de	  la	  littérature	  restera	  hors	  de	  leur	  portée.	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 	  Lang	   Verena,	   Mobius	   Thomas,	   Steinmetz	   Michael	   (dir.),	   Tablets	   im	   Deutschunterricht,	  
Forschungsperskpektiven-‐	  Unterrichtsmodelle,	  kopead,	  Munich,	  2015.	  
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b. Revoir	  les	  méthodes	  d’enseignement	  de	  la	  littérature	  
	  
1.	  L’étude	  du	  contexte	  historique	  et	  de	  la	  biographie	  

	  

Il	  faut	  désormais	  poser	  un	  regard	  critique	  sur	  les	  méthodes	  utilisées	  en	  littérature	  dans	  

l’enseignement	   luxembourgeois,	   car	   nous	   sommes	   en	   partie	   responsables	   de	   la	  

réfutation	   de	   cette	  matière	   et	   il	   va	   de	   soi	   que	   nous	   devons	   désormais	   remédier	   à	   ce	  

problème.	  	  

Lorsqu’il	   s’agit	  d’analyser	  une	  époque	   littéraire	  et	  plus	  précisément	  un	   texte	   littéraire,	  

l’enseignant	  est	  souvent	  amené	  à	  se	  poser	  deux	  questions	  primordiales.	  	  

Tout	   d’abord,	   devons-‐nous	   inclure	   l’étude	   du	   contexte	   historique	   dans	   nos	   cours	   de	  

littérature	  ?	   En	   effet,	   nos	   élèves	   considèrent	   la	   plupart	   du	   temps	   que	   ce	   volet	   est	  

rébarbatif	  est	  inutile.	  Ayant	  déjà	  de	  nombreux	  cours	  d’histoire,	  ils	  n’ont	  guère	  envie	  de	  

passer	  leur	  cours	  de	  français	  à	  se	  plonger	  dans	  l’étude	  d’un	  contexte	  historique.	  Si	  nous	  

voulons	   transmettre	   le	   sens	   que	   véhicule	   le	   texte,	   est-‐il	   vraiment	   nécessaire	   de	   se	  

plonger	  dans	  l’analyse	  historique	  de	  l’œuvre	  ?	  

Cette	   introduction	   historique	   est	   souvent	   exhaustive	   et	   achève	   alors	   nos	   élèves.	  

L’enseignant,	   partant	  d’une	  bonne	   intention	  et	   voulant	   fournir	   toutes	   les	   informations	  

nécessaires	  qui	  serviront	  à	  ses	  élèves	  en	  vue	  de	  la	  compréhension	  des	  textes,	  passe	  dès	  

lors	   deux	   voire	   trois	   leçons	   à	   expliquer	   le	   contexte	   historique	   d’une	   œuvre.	   Par	  

conséquent,	   les	   élèves	   se	   retrouvent	   face	   à	   des	   leçons	   d’histoire	   et	   décrochent	   avant	  

même	  que	  l’analyse	  littéraire	  ait	  commencé.	  

Devons-‐nous	  donc	  laisser	  de	  côté	  ce	  type	  d’introduction	  ?	  	  

Il	   serait	   futile	  de	  penser	  que	   l’introduction	  au	  contexte	  historique	  est	  accessoire.	  Or,	   il	  

est	  important	  de	  s’y	  intéresser,	  car	  selon	  le	  texte,	  son	  sens	  ne	  sera	  pas	  saisi	  si	  les	  élèves	  

ne	   possèdent	   pas	   le	   bagage	   culturel	   et	   historique	   nécessaire	   à	   sa	   compréhension.	   De	  

plus,	   ils	  ne	  pourront	  pas	  adhérer	  au	   texte	  s’ils	  n’en	  saisissent	  pas	   le	  véritable	  sens.	  En	  

effet,	  il	  serait	  difficile	  de	  comprendre	  Les	  Misérables	  de	  Victor	  Hugo	  ou	  encore	  Germinal	  	  

d’Emile	   Zola,	   sans	   en	   connaître	   le	   contexte	   historique	   des	   «	  Trois	   Glorieuses	  »,	   de	   la	  

révolution	   de	   1830,	   et	   de	   l’industrialisation	   ainsi	   que	   du	   travail	   des	  mineurs	   au	   XIXe	  

siècle.	  Les	  élèves	  ont	  besoin	  de	  certaines	  références	  historiques	  et	  «	  le	  premier	  rôle	  de	  
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l’enseignement	   est	   donc	   de	  munir	   le	   lecteur	   de	   l’information	   nécessaire	   pour	   que	   les	  

œuvres	  puissent	  à	  nouveau	  lui	  parler	  ».	  114	  

Nous	   devons	   donc	   revoir	   les	   différentes	   approches	   utilisées.	   Premièrement,	  

l’introduction	  historique	  ne	  doit	  pas	  prendre	  le	  dessus	  et	  nous	  devons	  rester	  concentrés	  

sur	  le	  sens	  que	  véhiculent	  les	  textes	  à	  analyser..	  
L’identification	  du	  sens	  historique	  ne	  saurait	  cependant	  épuiser	   l’analyse.	  Le	   texte	   littéraire	   tire	  
aussi	   (surtout	  ?)	   sa	   valeur	   des	   contenus	   qu’il	   anticipe.	   Si	   une	  œuvre	   a	   passé	   la	   postérité,	   c’est	  
qu’elle	  est	  capable	  de	  répondre	  à	  d’autres	  questions	  que	  celles	  qui	  se	  posaient	  à	   l’époque	  de	  sa	  
création.	  115	  
	  

Au	   lieu	   d’élaborer	   des	   cours	   d’introduction	   longs	   et	   ennuyeux,	   ne	   serait-‐il	   pas	   plus	  

intelligent	   de	   faire	   participer	   nos	   élèves	  ?	   Ceux-‐ci	   pourraient	   par	   exemple	   eux-‐mêmes	  

présenter	  ce	  volet	  par	  des	  exposés.	  Chaque	  groupe	  pourrait	  ainsi	  présenter	  une	  partie	  

du	  contexte	  historique,	  évidemment	  en	  relation	  avec	  les	  textes	  qui	  seront	  étudiés	  par	  la	  

suite.	  Cela	  donnerait	  une	  certaine	  dynamique	  à	  ces	  cours	  et	  rendrait	  le	  tout	  plus	  vivant.	  	  

De	  même,	  l’enseignant	  pourrait	  préparer	  un	  webquest116,	  que	  les	  élèves	  effectueront	  lors	  

d’une	  leçon.	  Ceci	  donnerait	  une	  certaine	  dynamique	  et	  interactivité	  au	  cours.	  

Un	  deuxième	  aspect	  à	   revoir	  est	   celui	  de	   la	  présentation	  de	   la	  biographie	  de	   l’auteur	  :	  

faut-‐il	   ou	  non	   l’inclure	  dans	  nos	   cours	  d’analyse	   littéraire	  ?	  Les	  débats	   sont	  nombreux	  

sur	   l’importance	   de	   la	   biographie	   d’une	  œuvre.	   D’un	   côté,	   une	   étude	   de	   la	   biographie	  

peut	  sembler	  inutile,	  car	  celle-‐ci	  pourrait	  mener	  le	  lecteur	  sur	  de	  mauvaises	  pistes	  en	  ce	  

qui	  concerne	  les	  interprétations	  ou	  analyses	  littéraires.	  Cela	  est	  bien	  souvent	  le	  cas	  pour	  

les	  romans	  de	  fictions	  du	  XIXe	  siècle,	  tels	  Madame	  Bovary	  	  de	  Gustave	  Flaubert	  ou	  encore	  	  

La	  Condition	  humaine	  d’Honoré	   de	   Balzac	   qui	   se	   veulent	   être	   un	  miroir	   de	   la	   société,	  

mais	  qui	  ne	  tracent	  pas	  forcément	  un	  lien	  entre	  auteur	  et	  œuvre.	  Dans	  ces	  deux	  cas,	   la	  

biographie	   de	   l’auteur	   n’est	   que	   secondaire	   et	   il	   faut,	   comme	  nous	   l’avons	   indiqué	   au	  

préalable,	  fournir	  un	  contexte	  historique	  nécessaire	  et	  utile	  à	  l’analyse	  de	  ces	  ouvrages.	  	  

Toutefois,	   la	  vie	  de	   l’auteur	  et	   son	  œuvre	  ne	  peuvent	  guère	  être	   séparées	   lorsqu’il	   est	  

question	  d’une	  œuvre	  biographique	  ou	  poétique.	  Dans	  ce	  cas-‐là,	  un	  certain	  nombre	  de	  

points	   de	   l’œuvre	   voire	   toute	   l’œuvre	   d’un	   auteur	   resteront	   incompréhensibles	   et	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114	  Op.cit.,	  Jouve	  p.187.	  
115	  Ibid.,	  p.188.	  
116	  http://www.definition-‐dictionnaire.com/Webquest:	  Le webquest ou cyberquête est une activité de 
recherche structurée dans le World Wide Web conduit par des apprenants. Certains auteurs classent 
les activités web en 7 catégories : la page de signets, la visite guidée, l’album multimédia, activité 
d’opinion (ce que j’en pense). 
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insaisissables	  si	  ces	  informations	  indispensables	  et	  fondamentales	  ne	  sont	  pas	  fournies	  

aux	  élèves	  au	  préalable.	  Nul	  ne	  saurait	  comprendre	  Les	  Rêveries	  du	  promeneur	  solitaire	  

sans	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  la	  biographie	  de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  ou	  analyser	  les	  

Fleurs	  du	  mal	  de	  Charles	  Baudelaire	  sans	  connaître	  l’enfance	  de	  l’auteur	  ou	  l’existence	  de	  

Jeanne	  Duval.	  De	  même,	  la	  douleur	  ressentie	  par	  Joachim	  du	  Bellay,	  sans	  savoir	  qu’il	  fut	  

exilé	  à	  Rome	  contre	  sa	  volonté,	  resterait	  certainement	  incompréhensible.	  
La	   connaissance	   biographique	   a	   une	   conséquence	   dangereuse	   et	   un	   présupposé	   discutable	   […]	  
D’une	  part,	  elle	   favorise	   la	  confusion	  du	  personnage	  (imaginaire)	  et	  de	   l’écrivain,	  ce	  que	  Balzac,	  
las	  de	  passer	  pour	  un	  «	  viveur	  »	  dénonçait	  dans	  la	  préface	  de	  la	  Peau	  de	  Chagrin	  :	  «	  	  Il	  est	  […]	  bien	  
difficile	   de	   persuader	   au	   public	   qu’un	   auteur	   peut	   concevoir	   le	   crime	   sans	   être	   criminel	  !…	  »	  
Certains	  romanciers	  du	  XIXe	  siècle	  ont	  souhaité	  se	  prémunir	  contre	  ce	  danger	  :	  à	  l’impersonnalité	  
hautaine	   de	   l’artiste	   s’oppose	   l’engagement	   moral	   du	   romancier	   qui	   désire	   être	   compris	   et	  
éclairer	  ses	  lecteurs.	  
D’autre	  part,	  elle	  se	  fonde	  sur	  une	  conception	  réductrice	  du	  travail	  de	  l’écrivain,	  qui	  procéderait	  
simplement	   à	   la	   mise	   en	   forme	   d’une	   pensée	   ou	   d’une	   expérience	   préexistante	   au	   texte	  :	   au	  
lecteur	  d’en	  retrouver	  la	  trace	  dans	  l’œuvre	  en	  s’aidant	  des	  données	  biographiques.117	  

Or,	  comment	  transmettre	  ces	  informations	  à	  nos	  élèves	  sans	  qu’ils	  soient	  assommés	  et	  

qu’ils	  décrochent	  dès	  le	  départ	  ?	  	  

Il	   serait	   certainement	   judicieux	  de	  donner	   la	  possibilité	  aux	  élèves	  de	   rechercher	  eux-‐

mêmes	   les	   informations	   nécessaires.	   Ceci	   devrait	   se	   faire	   de	   manière	   ciblée,	   par	   des	  

questionnaires	   élaborés	   au	   préalable,	   afin	   que	   les	   élèves	   ne	   se	   perdent	   pas	   dans	   des	  

informations	  superficielles	  et	  inutiles	  à	  l’étude	  des	  textes	  à	  venir.	  De	  même	  que	  pour	  le	  

contexte	   historique,	   un	   exposé	   effectué	   par	   un	   élève	   afin	   de	   présenter	   l’auteur	   serait	  

également	   une	   solution.	   De	   cette	   manière,	   le	   cours	   théorique	   et	   rébarbatif	   serait	   de	  

nouveau	  écarté	  et	  les	  élèves	  participeraient	  de	  manière	  plus	  active.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117	  Op.cit.,	  Vassavière,	  p.74.	  
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1. L’approche	  chronologique	  face	  à	  l’approche	  thématique	  
	  

Depuis	   des	   décennies,	   l’enseignement	   de	   littérature	   au	   Luxembourg	   se	   fait	   le	   plus	  

souvent	   par	   une	   approche	   chronologique,	   à	   savoir	   siècle	   après	   siècle	   auteur	   après	  

auteur.	   Comme	   nous	   l’avons	   relevé	   au	   préalable,	   l’enseignement	   luxembourgeois	  

favorise	   l’approche	   thématique	  :	   découverte	  des	   trois	   genre	   littéraires,	   théâtre,	   roman	  

poésie	   pour	   les	   classes	   de	   4e	   classique	   et	   l’enseignant	   est	   libre	   du	   choix	   de	   textes.	  

Ensuite	  le	  choix	  entre	  celle-‐ci	  et	  l’approche	  chronologique	  entre	  en	  vigueur	  à	  partir	  de	  la	  

classe	  de	  3e.	  Or,	  il	  est	  intéressant	  de	  se	  demander	  quel	  choix	  est	  le	  meilleur	  pour	  susciter	  

davantage	  l’intérêt	  des	  élèves.	  

Lorsque	   nous	   observons	   les	   manuels	   de	   littérature	   française,	   nous	   constatons	   que	  

l’approche	   privilégiée	   est	   l’approche	   chronologique.	   Ces	   manuels	   offrent	   un	   contexte	  

historique,	   sociologique	   et	   culturel	   pour	   chaque	   siècle	   et	   présentent	   une	   brève	  

biographie	  pour	  chaque	  auteur	  ainsi	  qu’une	  panoplie	  de	   textes	  voire	  d’extraits	  connus	  

afin	   que	   les	   élèves	   puissent	   acquérir	   un	   bon	   fondement	   de	   savoir	   portant	   sur	   la	  

littérature	   française.	   Si	   nous	   prenons	   par	   exemple	   l’anthologie	   au	   programme	   des	  

classes	  de	  3e	  B-‐F,	  la	  présentation	  de	  l’ouvrage	  souligne	  les	  caractéristiques	  suivantes	  :	  
Siècle	  après	  siècle,	  le	  livre	  renforce	  l’acquisition	  et	  la	  maîtrise	  des	  repères	  chronologiques	  qui	  font	  
si	   souvent	  défaut.	   Chaque	   texte	   est	   donc	   à	   la	   fois	   rattaché	   à	   un	  objet	   d’étude,	   replacé	  dans	   son	  
contexte	  historique	  et	  situé	  par	  rapport	  au	  mouvement	  dominant	  de	  la	  période.	  Chaque	  chapitre	  
attire	   également	   l’attention	   sur	   un	   événement	   qui	   a	  marqué	   l’histoire	   d’un	   genre	   littéraire.	   En	  
liaison	   avec	   l’histoire	   d’un	   genre	   littéraire.	   En	   liaison	   avec	   l’histoire	   des	   arts,	   il	   propose	   des	  
analyses	  de	  tableaux	  célèbres	  et	  représentatifs.118	  	  

Souvent,	   cette	   approche	   et	   ce	   type	   de	  manuel	   sont	   appréciés	   par	   les	   enseignants,	   car	  

«	  l’orientation	  sociohistorique	  semble	  être	   la	  voie	  privilégiée	  pour	  constituer	  un	  cadre,	  

un	   tout	   cohérent	   idéal	   pour	   l’enseignement	  »119.	   L’enseignant	   possède	   lui-‐même,	   une	  

base	   pour	   structurer	   son	   travail,	   «	  pour	   répartir	   ses	   différentes	   tâches	   et	  organiser	   le	  

cours	   en	   séquences	   en	   suivant	   l’ordre	   naturel	   du	   déroulement	   chronologique	   institué	  

par	  l’histoire	  et	  les	  courants	  littéraires.	  »120	  

De	  même,	  nous	  pouvons	  souligner	  que	  les	  élèves	  seront	  familiarisés	  avec	  les	  auteurs	  et	  

les	   courants	  d’un	  siècle,	   ce	  qui	   leur	  permettra	  d’obtenir	  une	  connaissance	  générale	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118	  DESAINTGHISLAIN	  Christophe,	  Morisset	  Christian,	  et	  autres,	  	  Français	  Littérature,	  Anthologie	  
Chronologique,	  Nathan,	  Paris,	  2011,	  p.3.	  
119	  http://www.cdc.qc.ca/actes_aqpc/2006/ouellet_sebastien_602.pdf.	  
120	  Ibid.	  
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base	  et	  une	  bonne	  culture	  littéraire	  générale	  au	  fil	  des	  années.	  Toutefois,	  nous	  pouvons	  

nous	  demander	  si	  cette	  approche	  est	  vraiment	   la	  plus	  adaptée	  en	  adoptant	   le	  point	  de	  

vue	  des	  élèves	  ou	  étudiants.	  Sont-‐ils	  vraiment	   fascinés	  et	   intéressés	  par	   la	   littérature	  ?	  

Cette	   approche	   chronologique	  n’aurait-‐elle	   pas	   pour	   conséquence	   un	   simple	   bourrage	  

de	  crâne	  et	  un	  décrochage	  ?	  Sébastion	  Ouellet	  s’interroge	  sur	  ce	  sujet	  :	  
Par	   contre,	   il	   en	   va	   autrement	   de	   l’apprentissage,	   qui	   semble	   défavorisé	   par	   cette	   pratique.	   En	  
effet,	  toutes	  les	  réponses	  évaluent	  négativement	  les	  effets	  de	  l’orientation	  sociohistorique	  sur	  les	  
étudiants.	   Les	   apprenants	   paraissent	   démontrer	   peu	   d’intérêt	   pour	   l’histoire	   et	   les	   réponses	  
obtenues	  font	  état	  de	  leurs	  nombreuses	  lacunes	  concernant	  leurs	  connaissances	  générales	  et	  leur	  
capacité	   de	   réflexion.	   Pour	   les	   apprenants,	   le	   recueil	   de	   notes	   ou	   le	   manuel	   utilisé	   en	   classe	  
devient	  la	  principale	  source	  d’informations	  et	  de	  représentation	  du	  monde	  antérieur	  à	  sa	  propre	  
existence.121	  	  

L’approche	   thématique,	   comme	   l’indique	   son	   nom	   consiste	   à	   choisir	   une	   thématique	  

précise	   et	   ciblée	   et	   à	   l’étudier	   dans	   un	   contexte	   donné	   et	   en	   voyageant	   à	   travers	   les	  

siècles.	  Cette	  approche	  semble	  attractive	  afin	  de	  susciter	  l’intérêt	  des	  élèves.	  L’élève	  sera	  

ainsi	   conduit	   à	   analyser	   le	   thème	   de	   l’amour	   ou	   celui	   de	   l’éducation,	   sous	   différents	  

angles	   et	   à	   travers	  différents	  points	  de	   vue	  de	  divers	   auteurs.	   Si	   les	   thèmes	   sont	  bien	  

choisis,	   les	   élèves	   pourront	   dès	   lors	   s’intéresser	   aux	   textes	   et	   s’identifier	   aux	  

personnages,	   ce	   qui	   aura	   pour	   conséquence	   que	   les	   élèves	   auront	   envie	   de	   lire	   et	  

d’analyser	  les	  textes	  proposés.	  Un	  de	  nos	  objectifs	  principaux	  serait	  donc	  atteint.	  	  
L’abandon	   d’une	   périodisation	   stricte	   permettrait	   d’entamer	   l’étude	   de	   la	   littérature	   par	   des	  
textes	   plus	   proches	   des	   intérêts	   des	   élèves,	   alors	   qu’à	   l’heure	   actuelle,	   le	   premier	   contact	   avec	  
l’histoire	  littéraire	  se	  fait	  par	  l’intermédiaire	  de	  la	  Chanson	  de	  Roland.	  Une	  approche	  thématique	  
aurait	   incontestablement	   le	   mérite	   de	   combler,	   de	   moins	   en	   partie,	   le	   fossé	   qui	   pour	   l’instant	  
semble	   séparer	   le	  monde	  des	   lettres	  de	   l’univers	  des	   jeunes.	  Elle	   leur	   ferait	   comprendre	  que	   la	  
littérature	  n’est	  pas	  une	  simple	  matière	  scolaire	  à	   ingurgiter	  passivement,	  ni	  un	  simple	  «	  dada	  »	  
d’enseignant	  qu’il	  faut	  bien	  supporter,	  mais	  une	  source	  d’enrichissement	  personnel,	  et	  peut-‐être	  ,	  
une	  manière	  de	  mieux	  vivre122.	  
	  

Il	   faut	   toutefois	   se	   demander	   à	   quel	   niveau	   scolaire	   cette	   approche	   serait	   la	   plus	  

judicieuse.	  En	  effet,	  nous	  devons	  relever	  certains	  risques.	  Si	  l’analyse	  d’un	  thème	  donné	  

prend	   le	   dessus,	   l’aspect	   de	   culture	   générale	   littéraire	   pourrait	   être	   perdu	  :	   les	   élèves	  

auraient	  certes	  bien	  cerné	  une	  thématique	  bien	  précise,	  mais	  ils	  perdront	  probablement	  

de	  vue	  les	  siècles,	  les	  auteurs	  et	  les	  courants	  dont	  sont	  issus	  les	  textes	  choisis.	  
L’enseignement	   littéraire	   serait	   considérablement	   appauvri	   s’il	   se	   limitait	   à	   une	   suite	   aléatoire	  
des	  textes.	  […]	  Mais	  surtout,	  il	  y	  a	  la	  spécifité	  même	  du	  texte	  littéraire	  :	  déconnecter	  les	  grandes	  
œuvres	   du	   contexte	   historique	   dans	   lequel	   elles	   sont	   nées,	   c’est	   les	   vider	   en	   partie	   de	   leur	  
substance	  et	  les	  ravaler	  au	  niveau	  de	  textes-‐prétextes.123	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  Ibid.	  
122	  Op.cit.	  APFL.	  
123	  Ibid.	  
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Cependant,	   ayant	   pris	   connaissance	   du	   mécontentement	   d’un	   grand	   nombre	  

d’enseignants,	  la	  Commission	  nationale	  des	  programmes	  de	  français	  s’est	  penchée	  sur	  le	  

problème	  de	  cette	  approche	  et	  est	  arrivée	  à	  la	  conclusion	  qu’il	  fallait	  revoir	  les	  méthodes	  

d’enseignement	  en	  classe	  de	  3e	  de	  2e.	  Lors	  de	  la	  réunion	  du	  groupe	  de	  travail	  de	  la	  CNPF,	  

le	  26	  février	  2015,	  les	  enseignants	  présents	  sont	  arrivés	  au	  constat	  et	  aux	  interrogations	  

suivantes	  :	  
Le	  souhait	  de	  maintenir	  l’approche	  chronologique	  qui	  n’est	  pas	  remise	  en	  question	  va	  cependant	  
de	   pair	   avec	   un	   certain	   paradoxe	   pédagogique	   en	   ce	   sens	   que	   ce	   choix	   oblige	   les	   titulaires	   à	  
débuter	   l’enseignement	  de	   l’histoire	  de	   la	   littérature	  par	   les	   textes	  du	  XVIe	   siècle,	  donc	   les	  plus	  
ardus	  pour	  les	  élèves.124	  	  

Un	  objectif	  prioritaire	  du	  cours	  devrait	  être	  de	  susciter	  l’intérêt	  et	  le	  goût	  pour	  la	  littérature,	  les	  
thèmes	  qu’elle	  aborde	  et	  les	  réflexions	  qu’elle	  suscite	  auprès	  du	  lecteur.	  Or,	  si	  d’entrée	  en	  matière	  
cet	  objectif	  est	  contrarié,	  ne	  vaut-‐il	  pas	  mieux	  chercher	  d’autres	  voies	  d’approches	  ?125	  

Le	   groupe	   de	   travail	   n’a	   pourtant	   pas	   favorisé	   l’approche	   thématique	   aux	   dépens	   de	  

l’approche	  chronologique,	  mais	  a	  finalement	  décidé	  de	  combiner	  les	  deux	  approches	  et	  

de	   proposer	   une	   série	   de	   séquences	   thématiques	   au	   sein	   de	   chaque	   siècle	   au	  

programme.	   Ainsi,	   pour	   le	   XVIe	   siècle,	   la	   CNPF	   prévoit	   notamment	   la	   séquence	  

thématique	  suivante	  :	  

Séquence	  1	  :	  Education	  et	  diffusion	  des	  savoirs	  	  
	  
Rabelais	  :	  extrait	  de	  Pantagruel,	  p.	  508-‐509	  ;	  extrait	  de	  Gargantua,	  p.	  510-‐511	  ;	  	  

Mme	  de	  la	  Fayette	  :	  La	  princesse	  de	  Clèves,	  p.	  50-‐51	  ;	  

Rousseau	  :	  Extrait	  de	  Émile	  ou	  De	  l’éducation,	  p.	  556	  ;	  

Encyclopédie	  :	  «	  Avertissement	  »,	  p.	  551	  (Diderot)	  ;	  article	  «	  Philosophie	  »,	  p.	  552	  

(Dumarsais)	  ;	  Voltaire	  :	  De	  l’Encyclopédie,	  p.	  553-‐554	  ;	  	  

Voltaire	  :	  extrait	  de	  L’ingénu,	  p.	  566	  ;	  Histoire	  d’un	  bon	  bramin,	  texte	  intégral,	  p.	  567-‐568.	  	  

Voir	  aussi	  le	  dossier	  «	  La	  Renaissance	  et	  l’humanisme	  »,	  p.	  498-‐499.	  	  

Ainsi,	   comme	   nous	   pouvons	   le	   constater,	   l’approche	   thématique	   choisie	   par	   la	   CNPF	  

maintient	   une	   charpente	   chronologique,	   mais	   elle	   permet	   à	   «	  l’enseigné	   (l’élève)	  

d’effectuer	  un	  voyage	  à	  travers	  tous	  les	  siècles	  »126	  et	  d’obtenir	  progressivement	  une	  vue	  

d’ensemble	   sur	   une	   seule	   thématique.	   Cette	   approche	   tente	   donc	   de	   maintenir	   un	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124	  Rapport	  de	  la	  CNFP,	  Luxemburg	  le	  26	  décembre	  2014.	  
125	  Ibid.	  
126	  Ibid.	  



	   68	  

certain	   équilibre	   entre	   l’approche	   chronologique	   traditionnelle	   et	   une	   approche	  

thématique	  plus	  moderne.	  

Toutefois,	   qu’en	   est-‐il	   de	   l’enseignement	   de	   la	   littérature	   dans	   l’enseignement	  

secondaire	  général	  ?	  Ne	  serait-‐il	  pas	   judicieux	  d’y	   introduire	  une	  approche	  thématique	  

de	   la	   littérature	  ?	  Comme	  nous	   l’avons	  évoqué	  dans	   la	  première	  partie,	   les	  manuels	  de	  

4eG,	  et	  prochainement	  ceux	  de	  3eG,	  contiennent	  un	  volet	  «	  Évasion	  »	  proposant	  quelques	  

textes	   littéraires	   que	   l’enseignant	   pourra	   choisir	   d’aborder	   en	   classe,	   mais	   cela	   reste	  

facultatif.	   L’approche	   littéraire	   s’adapterait	   bien	   aux	   élèves	   des	   classes	   de	  

l’enseignement	  général	  dans	  la	  mesure	  où	  ils	  seront	  libérés	  des	  contraintes	  théoriques	  

des	  cours	  littéraires,	  mais	  pourront	  toutefois	  découvrir	  certaines	  thématiques	  grâce	  à	  la	  

littérature.	  Il	  n’est	  guère	  question	  de	  supprimer	  entièrement	  ces	  informations,	  mais	  de	  

les	  réduire	  à	  l’utilité	  pour	  que	  les	  élèves	  apprécient	  la	  lecture.	  Par	  des	  thématiques	  bien	  

précises	  comme	  l’amour,	  la	  guerre,	  et	  le	  racisme,	  nous	  parviendrons	  certainement	  à	  leur	  

donner	   envie	   de	   découvrir	   et	   de	   lire	   des	   textes	   littéraires.	   Les	   cours	   de	   littérature	   ne	  

sont	   en	   aucun	   cas	   à	   bannir	   de	   l’enseignement	   général,	   mais	   les	   enjeux	   doivent	   être	  

définis	   et	   déterminés	   différemment.	   Étant	   donné	   que	   la	   littérature	   est	   également	  

enseignée	   en	   allemand,	   il	   va	   de	   soi	   que	   cela	   est	   parfaitement	   réalisable	   en	   français.	  

L’enseignant	  doit	  simplement	  trouver	  les	  bonnes	  méthodes	  afin	  d’enlever	  les	  blocages	  et	  

les	  craintes	  des	  élèves	  ;	  ce	  qui	  serait	  peut-‐être	  réalisable	  par	  une	  approche	  thématique.	  

Dans	   un	  même	   esprit,	   même	   si	   cela	   part	   d’un	   certain	   stéréotype,	   la	   littérature	   serait	  

primordiale	  afin	  de	  transmettre	  certaines	  valeurs	  morales	  aux	  élèves	  de	  l’enseignement	  

secondaire	   général.	   Bien	  plus	   souvent	  délaissés	  par	   leurs	  parents	   et	  moins	  privilégiés	  

que	   les	   élèves	   du	   lycée	   dit	   classique,	   ces	   élèves	   ont	   souvent	   besoin	   de	  modèles	   et	   de	  

repères	   afin	   de	   s’en	   sortir.	   Par	   une	   approche	   thématique	   et	   par	   l’identification	  

personnelle,	   ils	  trouveront	  des	  réponses	  à	  des	  questions	  qu’ils	  se	  posent	  et	  qu’ils	  n’ont	  

jamais	   osé	   poser	   à	   quelqu’un	  ;	   la	   littérature	   leur	   servirait	   dès	   lors	   de	   manuel	  

d’apprentissage.	  
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Pour	  Bertrand	  Goergen,	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  

général	  est	  indispensable.	  	  
Il	  constitue	  une	  richesse	  que	  n’apporteront	  jamais	  des	  textes	  purement	  explicatifs,	  informatifs	  ou	  
encore	  	  descriptifs.	  Certes,	  tous	  les	  élèves	  de	  l’EST	  ne	  seront	  pas	  sensibles	  à	  ce	  que	  les	  procédés	  
littéraires	   les	   plus	   travaillés,	   les	   plus	   subtils	   peuvent	   ajouter	   à	   la	   beauté	   d’une	   œuvre.	   Il	  
n’empêche	  :	   la	   littérature	   suggère	  au	   lieu	  d’imposer,et,	  de	  par	   la	  polysémie	  qu’elle	   favorise,	   elle	  
insuffle	   cet	   esprit	   d’ouverture	  que	   tout	   enseignant	   digne	  de	   ce	  nom	   souhaite	   transmettre	   à	   ces	  
jeunes	  protégés.	  127	  

Prenons	   pour	   exemple,	   Les	   Misérables	   de	   Victor	   Hugo.	   En	   effet,	   l’étude	   de	   certains	  

extraits,	   comme	   «	  l’Alouette	  »	   ou	   «	  Fantine	  »,	   permettra	   aux	   élèves	   de	   comprendre	   la	  

misère	   et	   la	   cruauté	   humaines	   que	   les	   personnages	   principaux	   de	   ce	   roman	   doivent	  

subir.	  Ils	  développeront	  ainsi	  une	  certaine	  compassion	  et	  certains	  s’interrogeront	  peut-‐

être	  sur	  le	  destin	  humain	  qui	  semble	  parfois	  injuste	  et	  cruel.	  	  

Pour	   conclure,	   nous	   pouvons	   donc	   retenir	   que	   les	   approches	   chronologiques	   et	  

thématiques	  présentent	  toutes	  les	  deux	  leurs	  avantages	  et	  désavantages.	  Il	  est	  ainsi	  du	  

rôle	  de	  l’enseignant	  de	  déterminer	  quelle	  approche	  sera	  la	  meilleure	  à	  ses	  yeux	  et	  la	  plus	  

adaptée	   à	   son	   public.	   L’objectif	   n’est	   pas	   de	   donner	   des	   cours	   de	   littérature	   pour	   en	  

donner,	   mais	   de	   poursuivre	   des	   objectifs	   bien	   précis,	   à	   savoir	   la	   transmission	   d’une	  

passion,	  le	  plaisir	  de	  lire	  et	  d’analyser	  des	  textes	  et	  finalement	  une	  culture	  générale	  et	  un	  

apprentissage	  personnel.	  

3. Le	  choix	  des	  textes	  	  

Après	  avoir	  dégagé	  quelques	  pistes	  de	  méthodes	  générales	  à	  suivre	  pour	  l’enseignement	  

de	   la	   littérature,	   nous	   allons	   désormais	   nous	   pencher	   sur	   les	   méthodes	   d’analyse	  

textuelle.	   Comment	   aborder	   un	   texte	   afin	   que	   les	   élèves	   accrochent	   et	   s’intéressent	   à	  

celui-‐ci	  ?	  

Comme	   nous	   l’avons	   évoqué	   au	   préalable,	   les	   textes	   littéraires	   sont	   souvent	   perçus	  

comme	  étant	  des	  textes	  élitistes	  et	  complexes,	  mais	  possédant	  un	  savoir,	  une	  culture	  et	  

offrant	  surtout	  aux	  élèves	  une	  possibilité	  de	  s’identifier	  à	  des	  personnages.	  Ainsi,	  en	  tant	  

qu’enseignant,	  il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur	  de	  textes	  trop	  difficiles	  pour	  les	  élèves,	  mais	  au	  

contraire	  les	  guider	  dans	  l’interprétation	  et	  les	  encourager	  à	  relever	  ce	  défi	  et	  être	  fiers	  

de	  l’avoir	  réussi.	  	   	  
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Annie	  Rouxel	  dit	  à	  ce	  propos	  
Choisir	  de	  travailler	  sur	  des	  textes	  complexes	  peut	  sembler	  une	  attitude	  quelque	  peu	  volontariste,	  
mais	   quelle	   satisfaction	   pour	   les	   élèves	   de	   relever	   le	   défi	  !	   Loin	   d’être	   une	   démarche	   élitiste,	   il	  
s’agit,	  comme	  le	  préconise	  Philippe	  Meirieu	  de	  trouver	  une	  situation	  stimulante	  qui	  mobilise	  les	  
potentialités	  des	  élèves.128	  

Les	   textes	   doivent	   être	   abordés	   de	   sorte	   qu’ils	   représentent	   des	   «	  objets	   étrangers	   et	  

uniques	  aux	  yeux	  des	  élèves	  »129	  et	  que	  ces	  derniers	  puissent	  les	  élucider	  et	  en	  découvrir	  

le	  sens	  profond.	   Il	   faut	  donc	  rendre	  cet	  empire	  de	  culture,	  de	  savoir	  et	  d’identification	  

personnelle	  accessible	  aux	  élèves	  et	  leur	  montrer	  la	  particularité	  de	  chaque	  texte.	  	  
La	   littérature	   est	   un	   déplacement	   qui	   correspond	   à	   une	   rupture	   épistémologique	   profonde.	   Il	  
signifie	  en	  effet	  le	  passage	  	  d’une	  conception	  de	  la	  littérature	  comme	  chose	  à	  la	  littérature	  comme	  
activité	  :	  celle	  de	  l’écrivain	  et	  celles	  des	  lecteurs	  sans	  lesquels	  le	  texte	  n’a	  pas	  d’existence.	  Il	  y	  a	  des	  
écrits	  sans	  lecteurs,	  mais	  non	  de	  la	  littérature	  sans	  lecture.	  Le	  lecteur	  devient	  donc	  objet	  de	  toutes	  
les	  attentions.130	  	  
	  

Ce	  qui	  est	  donc	  important	  c’est	  «	  l’activité	  singulière	  du	  texte	  par	  le	  lecteur	  »131,	  à	  savoir	  

les	  effets	  et	  sentiments	  que	  le	   lecteur	  ressent	   lors	  de	  cette	  activité	  qu’est	   la	   lecture.	  Le	  

lecteur	  devient	  ainsi	  aussi	  important	  que	  le	  texte	  lui-‐même,	  car	  sans	  le	  lecteur,	  le	  texte	  

ne	  pourrait	  guère	  exister.	  

Désormais,	   l’objectif	   que	   doit	   viser	   l’enseignant	   est	   «	  l’interaction	   entre	   le	   sujet	   et	   le	  

texte,	   car	   le	   sens	   n’est	   pas	   à	   expliquer,	   mais	   bien	   à	   vivre	  :	   il	   s’agit	   d’en	   ressentir	   les	  

effets.	  »132	  Dès	  lors,	   il	   faut	  souligner	  la	  nécessité	  de	  faire	  vivre	  la	   littérature	  aux	  élèves,	  

de	  leur	  faire	  découvrir	  le	  texte	  afin	  que	  ce	  dernier	  devienne	  une	  expérience	  que	  l’élève	  

pourra	   comparer	   à	   son	   monde	   et	   à	   son	   expérience	  :	   l’enseignant	   ne	   doit	   pas	   faire	  

abstraction	   des	   élèves,	   mais	   les	   prendre	   en	   compte,	   tout	   comme	   leurs	   intérêts	   en	  

choisissant	  les	  sujets,	  les	  thématiques	  qui	  pourraient	  susciter	  leur	  motivation	  et	  éveiller	  

leur	  curiosité	  pour	  des	  textes	  qui	  leur	  semblent	  difficiles,	  inconnus	  et	  hors	  de	  portée.	  En	  

somme,	   l’élève	  pourra	  ainsi	  retrouver	  une	  certaine	  familiarité	  qui	   l’aidera	  à	  surmonter	  

l’obstacle	   que	   représente	   le	   texte	   littéraire	   et	   pourra	   se	   reconnaître	   lui-‐même	   à	  

l’intérieur	  de	  ces	  derniers	  :	  
Dans	   la	   communication	   littéraire,	   le	   lecteur	   se	   trouve	   mêlé	   à	   une	   situation	   qui	   ne	   lui	   est	   pas	  
familière,	   car	   la	  validité	  de	  ce	  qui	  est	   familier	  apparaît	  comme	  suspendue.	  Mais	  dans	   le	  rapport	  
dialogue	  entre	  le	  texte	  et	  le	  lecteur,	  le	  vide	  de	  la	  situation	  remplit	  un	  rôle	  essentiel	  d’impulsion	  :	  il	  
produit	   les	   conditions	   de	   la	   compréhension,	   car	   une	   situation	   contextuelle	   peut	   ainsi	   se	  
construire,	  permettant	  	  au	  lecteur	  et	  au	  texte	  de	  trouver	  une	  convergence	  133.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128	  Op.cit.,Annie	  Rouxel,	  p.20.	  
129	  Ibid.	  
130Ibid.,	  p.44.	  
131Ibid.,	  p.44.	  
132Ibid,	  p.45.	  
133	  Ibid,	  p.45-‐46.	  
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La	   lecture	  de	   textes	  provoque	  également	  souvent	  des	  réactions	  auprès	  des	  élèves	  et	   il	  

est	  rare	  que	  ceux-‐ci	  restent	  complètement	  indifférents	  :	  	  
Que	   la	   réaction	  soit	  un	   rejet	  ou	  au	  contraire	  une	  adhésion	  admirative	  ou	  émue,	  elle	   s’inscrit	   en	  
traces	  mnésiques	  qui	  reviendront	  d’autant	  plus	  facilement	  à	  la	  conscience	  que	  l’émotion	  aura	  été	  
intense	  »	  […]	  On	  ne	  se	  souvient	  que	  de	  soi	  disent	  les	  psychologues,	  soulignant	  ainsi	  l’importance	  
des	  réactions	  individuelles.134	  
	  

L’enseignant	  porte	  ainsi	  une	  grande	  responsabilité,	  car	  en	  choisissant	  des	  textes,	  il	  peut	  

contribuer	  à	  former	  la	  personnalité	  des	  élèves	  et	  à	  «	  l’édification	  de	  l’être	  »135	  que	  nous	  

avons	  évoquée	  antérieurement.	  «	  Certains	   textes	  émeuvent,	  bouleversent,	  empoignent,	  

remuent	   et	   leur	   puissance	   émotionnelle	   grave	   durablement	   la	   sensibilité	   des	  

adolescents	  »136.	  	  

	  

4. Le	  choix	  des	  méthodes	  d’enseignement	  
	  

4.1 L’importance	  des	  entrées	  en	  matière	  
	  

Pour	  maintenir	   l’intérêt	   des	   élèves,	   la	   planification	   de	   leçons	   ainsi	   que	   les	   entrées	   en	  

matière	  jouent	  un	  rôle	  primordial.	  	  
The	  first	  few	  minutes	  of	  a	  lesson	  are	  hugely	  important.	  In	  that	  five	  or	  ten	  minutes	  students	  can	  be	  
switched	  on	  and	  hooked	  into	  the	  lesson,	  or	  glaze	  over	  and	  zone	  out.137	  	  

Il	  est	  dès	  lors	  nécessaire	  de	  captiver	  l’attention	  des	  élèves	  dès	  le	  début	  de	  la	  leçon	  afin	  

de	   susciter	   leur	   intérêt	  pour	   la	  matière	  à	  venir.	  D’après	  Hebert	  Gudjons,	   il	   est	   surtout	  

important	  de	  pratiquer	  une	  mise	  en	  scène	  lors	  des	  leçons	  dont	  le	  début	  se	  définit	  comme	  

un	  petit	  cours	  magistral	  ;	  les	  entrées	  en	  matière	  y	  jouent	  alors	  un	  rôle	  central	  et	  il	  faut	  à	  

tout	  prix	  prendre	  cet	  aspect	  en	  considération.	  
Besonders	   der	   Frontaluntterricht	   zeigt	   aber	   oft	   eine	   langweilige,	   eingeschliffene	   Palette	   vun	  
Inszenierungsmustern	  :	   «	  Anknüpfung	  »	   an	   die	   letzte	   Stunde	  ;	   Kontrolle	   der	   Hausaufgaben,	   um	  
dann	  mühsam	  zum	  nächsten	  	  Themenbrocken	  voranzuschreiten.138	  
	  

Toutefois,	   les	  mises	  en	  scène	  que	  l’enseignant	  planifie	  pour	  un	  début	  de	  leçon	  peuvent	  

être	   remplies	   de	   suspens,	  motivantes	   et	   vivantes.	   Il	   s’agit	   de	   planifier	   des	   entrées	   en	  

matière	  qui	  peuvent	   toucher	  plusieurs	   canaux	  de	   réception,	   à	   savoir	   la	  vue,	   l’ouïe,	  qui	  

peuvent	  impliquer	  les	  élèves,	  éveiller	  leur	  curiosité	  et	  les	  étonner.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
134	  Ibid.	  
135	  Ibid,	  p.35.	  
136	  Ibid.	  
137BROWN,	  Kate,	  Secondary	  starters	  and	  plenaries,Bloomsbury,	  London,	  2010,	  p.IX.	  	  
138	  GUDJONS	  Herbert,	  Frontalunttericht	  neu	  entdeckt,	  Julius	  Klinkhardt,	  2011,	  S.153.	  Le	  cours	  magistral	  a	  
souvent	  recours	  à	  une	  palette	  de	  mises	  en	  scènes	  ennuyeuses	  et	  rodées:	  rebondissement	  sur	  la	  dernière	  
leçon	  ou	  contrôle	  des	  devoirs	  à	  domicile	  afin	  d’entamer	  péiblement	  le	  prochain	  sujet.	  	  
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Il	   est	   ainsi	   nécessaire	  de	   se	  demander	   ce	  qu’est	   une	   entrée	   en	  matière,	   quels	   sont	   les	  

critères	  pour	  obtenir	  de	  bonnes	  entrées	  en	  matière	  et	  ce	  qui	  pourrait	  étonner	  les	  élèves.	  

D’après	  Goudjons,	  dans	  son	  ouvrage	  	  Frontalunterricht	  neu	  entdeckt,	  l’entrée	  en	  matière	  
se	  définit	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
	   Mit	   dieser	   Bezeichnung	   kann	   sowohl	   der	   Stundenbeginn	   als	   auch	   der	   Einstieg	   in	   eine	   neue	  
	   Thematik	   oder	   Fragestellung	   gemeint	   sein.	   Für	   beide	   Situationen	   gilt	  :	   der	   Einstieg	   soll	   «	  die	  
	   Schüler	  für	  das	  Thema	  und	  das	  Thema	  für	  die	  Schüler	  erschliessen.	  Er	  dient	  der	  Motivation	  und	  
	   der	   Problemstellung,	   hat	   also	   sowohl	   eine	   affektive	   als	   auch	   eine	   kognitive	   Dimension	   (nicht	  
	   selten	  sogar	  eine	  psychomotorische.	  139	  	  

	  
De	  même,	  il	  faut	  poser	  les	  critères	  d’une	  bonne	  entrée	  en	  matière	  et	  s’interroger	  sur	  les	  

effets	  que	  celle-‐ci	  peut	  entraîner.	  	  
	   Den	  Schülern	  und	  Schülerinnen	  wird	  ein	  möglichst	  einsichtiger	  und	  klarer	  Orientierungsrahmen	  
	   gegeben.	  Wie	  bei	  einer	  Reisegruppe	  erklärt	  der	  Leiter	  am	  Anfang	  :	  was	  ist	  das	  Ziel,	  wohin	  geht	  die	  
	   Reise	  ?	  Was	  kann	  man	  dadurch	  gewinnen,	  wozu	   ist	  das	  gut,	  was	   ist	  der	  Nutzen	  ?	  Statt	   fehlende	  
	   Motivation,	  Lernunlust	  und	  Widerstand	  den	  Schülern	  anzulasten,	  ist	  es	  hilfreicher,	  sich	  zu	  fragen,	  
	   ob	   man	   die	   eben	   gestellen	   Fragen	   eigentlich	   den	   Lernenden	   plausibel	   beantwortet	   hat.	   Durch	  
	   einen	  klaren	  Orientierungsrahmen	  wird	  der	  geplante	  Unterrichtsablauf	   transparent,	  die	   Inhalte,	  
	   die	  Methoden	  und	  Schritte	  werden	  erklärt,	  Sinn	  und	  Verbindlichkeit	  der	  Arbeit	  gesichtert.	  Aber	  
	   auch	   die	   emotionale	   und	   motivationale	   	   Seite	   wird	   betont	  :	   Was	   macht	   daran	   vielleicht	  
	   besonderen	   Spass,	   was	   ist	   eine	   «	  schwierige	   Nuss	  »,	   mit	   welchen	   Hindernissen	   und	   Hürden	  
	   müssen	  wir	  rechnen?140	  	  	  
	  
L’entrée	  en	  matière	  conduit	  aussi	  vite	  que	  possible	  au	  cœur	  du	  sujet	  ou	  de	  l’objet	  de	  la	  

leçon.	  Or,	  il	  faut	  éviter	  des	  entrées	  en	  matière	  peut-‐être	  surprenantes,	  mais	  qui	  ont	  peu	  

d’effet	  et	  ne	  mettent	  en	  avant	  que	  des	  aspects	  secondaires.	  Ce	  qui	  importe,	  c’est	  de	  poser	  

de	  véritables	  questions	  qui	  montreront	  aux	  élèves	  la	  direction	  que	  prendra	  la	  suite	  de	  la	  

leçon.	  Grâce	  à	   l’observation	  des	  objets	  d’apprentissage	   («	  Lerngegenstände	  »),	   tels	  que	  

des	  médias	  ou	   simplement	   le	   tableau,	   l’attention	  de	   l’apprenant	  doit	   être	   retenue	  non	  

pas	   pour	   une	   courte	   durée,	   mais	   pour	   un	   bon	   moment.	   Ils	   sont	   la	   cause	   d’un	   effet	  

d’apprentissage,	   car	   ils	   peuvent	   susciter	   la	   curiosité	   des	   élèves.	   Toutefois,	   il	   faut	   se	  

méfier,	   car	   tous	   les	   objets	   d’observation	   ainsi	   que	   les	  médias	   ne	   peuvent	   entraîner	   le	  

résultat	   souhaité.	   Les	   contenus	   d’apprentissage	   contiennent	   souvent	   des	   idées,	   et	  

doivent	   être	   rendus	  perceptibles	   	   et	   être	   compris.	  Dès	   lors,	   deux	   critères	  doivent	   être	  

remplis.	  
Anschauungsmittel	  müssen	   den	   Inhalt	   in	   seiner	   Struktur	   angemessen	   abbilden	   (d.h	  ;	   Sie	   sollen	  
isomorph	   sein)	   und	   sie	  müssen	   die	   didaktische	   Absicht	   (z.b.	   in	   einer	   bestimmten	   Lerngruppe)	  
auch	  tatsächlich	  einlösen	  (sie	  sollen	  valide	  sein).141	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139PETERSEN	   Jörg,	   REINERT	   Gerd-‐BODO,	   Gonschorek	   Gernot,	   Schneider	   Susanne,	   Einführung	   in	   die	  
Schulpädagogik	  unde	  die	  Unterrichtsplanung,	  Donauwörth,Auer	  Verlag,	  2006,	  p.215.	  
140	  op.cit,	  Gudjons,	  p.160.	  	  	  
141	  Ibid,	  p.153.	  	  
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Après	   avoir	   défini	   l’importance	   d’un	   début	   de	   leçon,	   il	   va	   de	   soi	   que	   nous	   nous	  

préoccupons	  des	  différents	  matériaux	  que	   l’on	  peut	  utiliser	  à	  cette	   fin	  et	  aux	  réactions	  

qu’ils	  peuvent	  susciter	  auprès	  des	  élèves,	  que	  ce	  soit	  au	  début	  ou	  au	  cours	  de	  la	   leçon.	  

L’objet	   d’apprentissage	   ne	   doit	   pas	   nécessairement	   être	   «	  original	  »	   ou	   spectaculaire,	  

parfois	   des	   objets	   d’apprentissage	   simples,	   comme	   des	   images	   peuvent	   être	   plus	  

judicieux	   et	   apporter	   plus	   d’effets.	   Ce	   qui	   importe,	   c’est	   le	   choix	   approprié	   de	   l’objet	  

d’apprentissage	  utilisé	  ainsi	  que	  le	  résultat	  obtenu.	  

Commençons	  tout	  d’abord	  par	  analyser	  l’intérêt	  de	  l’utilisation	  de	  la	  mindmap,	  à	  savoir	  

une	  carte	  heuristique,	  en	  tant	  qu’entrée	  en	  matière.	  
Il	  est	  maintenant	  établi	  que	  le	  recours	  à	  une	  mindmap	  peut	  aider	  les	  étudiants	  à	  organiser	  leurs	  
idées	  et	  à	  obtenir	  une	  meilleure	  compréhension	  des	  concepts	  en	  jeu.	  En	  effet,	  alors	  que	  le	  travail	  à	  
l'aide	   de	   plans	   séquentiels	   traditionnels	   peut	   s'avérer	   problématique	   pour	   certains	   types	  
d'étudiants,	   le	   mind	   mapping,	   autorisant	   une	   organisation	   plus	   libre	   et	   non	   linéaire	   de	  
l'information,	   convient	   souvent	   mieux	   aux	   étudiants	   préférant	   une	   approche	   visuelle	   des	  
données.142	  

Par	  cette	  approche,	  l’élève	  peut	  élaborer	  lui-‐même	  et	  visualiser	  les	  termes	  clés	  du	  sujet	  

qui	   sera	   entamé	   au	   cours	   de	   la	   leçon	   et	   cela	   lui	   facilitera	   la	   compréhension	   de	   ces	  

derniers.	  

Dans	  un	  même	  esprit,	   il	  est	   important	  de	  s’intéresser	  à	   l’emploi	  des	   images.	  Au	  vu	  des	  

nombreuses	   images	   reçues	   par	   la	   publicité,	   la	   télévision,	   etc.,	   l’utilisation	   de	   ces	  

dernières	   ne	   doit	   en	   aucun	   cas	   être	   une	   sorte	   de	   distraction	   et	   inciter	   à	   la	   simple	  

consommation.	  En	  effet,	  l’emploi	  de	  l’image	  n’a	  de	  sens	  que	  lorsque	  l’élève	  s’y	  intéresse	  

et	  veut	  l’analyser.	  	  
Die	  optische	  Darbietung	  von	  Bildern	  wird	  dabei	   in	   sprachliche	   Informationen	  eingebettet.	  Auge	  
und	   Ohr	   werden	   aktiviert,	   Informationen	   werden	  mehrkanalig	   aufgenommen.	   Die	   Schüler	   und	  
Schülerinnen	   sind	   durch	   Bilder,	   die	   im	   Rahmen	   verbaler	   Präsentationen	   angeboten	   werden,	  
doppelt	  aktiv	  :	  Sie	  verarbeiten	  die	  Informationen	  der	  Wortsprache	  des	  Lehrers	  und	  entschlüsseln	  
gleichtzeitig	  den	   «	  Übersetzungsungsvorgang	  »	  der	  bildsprachlichen	  Zeichen.	  Dazu	  brauchen	   sie	  
allerdings	  Zeit	  und	  ggf.	  auch	  Anleitung,	  sich	  intensiv	  mit	  einem	  Bild	  zu	  beschäftigen.143.	  	  

De	   même,	   l’enseignant	   peut	   avoir	   le	   même	   effet	   et	   les	   mêmes	   chances	   d’obtenir	  

d’excellents	  résultats	  en	  s’intéressant	  à	  d’autres	  médias	  tels	  que	  des	  films,	  des	  vidéos	  ou	  

autres.	  Toutefois,	  il	  faut	  également	  être	  prudent	  en	  incérant	  ce	  type	  de	  matériaux	  dans	  

sa	  planification	  d’une	  leçon	  et	  prendre	  garde	  à	  ne	  pas	  transformer	  ce	  moment	  en	  simple	  

séance	  de	  cinéma	  ou	  cinq	  minutes	  de	  détente.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142	  http://www.mindmapping.com/fr/le-‐mind-‐mapping-‐au-‐service-‐de-‐lenseignement.php.	  
143	  Op.	  cit,	  Gudjons,p.180.	  	  
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Cette	  activité	  doit	  être	  constituée	  de	  sorte	  qu’elle	  rende	  les	  élèves	  actifs	  et	  soit	  profitable	  

pour	  le	  reste	  de	  la	  leçon	  :	  	  
Beobachtungsaufgaben,	  gezielte	  Fragen	  zum	  Film,	  Unterbrechung	  der	  Vorführung	  an	  geeigneten	  
Stellen	  mit	  dem	  Auftrag	  Fortsetzungmöglichkeiten	  zu	  überlegen,	  Kritik	  des	  Filmes,	  Wiederholung	  
einzelner	   Passagen,	   Stoppen	   zu	   Standbildern,	   die	   genauer	   analysiert	   werden	   u.a.m	   sind	  
Möglichkeiten,	  solches	  Bildmaterial,	  um	  seinem	  Informationsgehalt	  gründlich	  auszuwerten144.	  

Hormis	  des	  tableaux	  bien	  organisés,	  des	  images,	  des	  extraits	  de	  film,	  une	  chanson	  peut	  

finalement	   s’avérer	   être	   une	   autre	   bonne	   entrée	   en	  matière,	   car	   elle	   est	   «	  un	   lieu	   de	  

découverte	  de	  la	  réalité	  multiculturelle	  française	  et	  francophone	  »145.	  	  	  

Le	  choix	  de	  chansons	  très	  récentes	  renforce	  l'actualité	  de	  la	  langue	  apprise,	  son	  insertion	  dans	  le	  
monde	   d'aujourd'hui.	   Elles	   peuvent	   contribuer	   à	   consolider	   la	   complicité	   entre	   enseignants	   et	  
apprenants	  dans	  le	  projet	  d'apprentissage.146	  
	  

La	  chanson	  se	  présente	  ainsi	  comme	  un	  lien	  avec	  la	  culture	  française	  et	  souvent,	  elle	  est	  

perçue	  comme	  étant	  une	  source	  de	  plaisir	  et	  de	  divertissement	  aux	  yeux	  des	  élèves.	  De	  

même,	  elle	  peut	  être	   reliée	  à	   la	   littérature	   française	  par	  ses	   thèmes	  et	  par	   ses	   formes,	  

l’on	   pourrait	   également	   considérer	   que	   la	   chanson	   française	   est	   une	   poésie,	   un	   art.	  

Pourquoi	   ne	   l’utiliserait-‐on	   donc	   pas	   afin	   de	   la	   comparer	   avec	   les	   grands	   textes	  

littéraires	  ?	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144	  Ibid,	  p.182.	  
145 http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_ens/ens_doc/26_fichier_approchechansons.p
df.	  
146	  Ibid.	  
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4.2.	  L’importance	  de	  la	  présence	  de	  l’enseignant	  en	  tant	  que	  guide	  au	  cours	  de	  l’analyse	  
textuelle	  
	  
Avant	  d’entamer	  un	  tel	  voyage,	  l’enseignant	  doit	  ainsi	  se	  préparer	  et	  s’interroger	  sur	  la	  

façon	   dont	   il	   procédera	   et	   d’après	   Jean-‐Louis	  Dufays,	   il	   est	   nécessaire	   de	   se	   poser	   les	  

questions	  suivantes	  :	  
D’où	   partons-‐nous	  ?	   Où	   voulons-‐nous	   aller	  ?	   Quelles	   étapes	   pouvons-‐nous	   prévoir	  ?	   Quelles	  
ressources	  sont	  disponibles	  ?	  Quels	  sont	  les	  rôles	  dévolus	  à	  chacun	  ?	  Comment	  s’assurer	  que	  nous	  
serons	   bien	   parvenus	   là	   où	   nous	   voulions	   aller	  ?	   Comment	   éviter	   les	   décrochages	   en	   cours	   de	  
route	  ?147	  	  

Ces	  questions	  sont	  importantes	  et	  présentent	  notamment	  «	  les	  conditions	  et	  les	  voies	  du	  

bon	   sens	   pédagogique	  »,	   «	  elles	   impliquent	   aussi,	   de	   la	   part	   du	   professeur,	   une	   bonne	  

maîtrise	   des	   cartes	   et	   des	   boussoles	   de	   son	   métier,	   surtout	   s’il	   navigue	   en	   terre	  

inconnue	  »148.	  	  

Dans	   l’introduction,	   nous	   avons	   également	   défini	   les	   craintes	   et	   les	   réticences	   que	   les	  

élèves	   peuvent	   éprouver	   en	   étant	   confrontés	   à	   un	   texte	   littéraire,	   il	   faut	   ainsi	   se	  

demander	  quelle	  attitude	  l’enseignant	  doit	  adopter	  dans	  ce	  genre	  de	  situation.	  	  
Confrontés	  à	  un	  texte,	  au	  moment	  où	  ils	  doivent	  émettre	  des	  hypothèses	  de	  lecture,	  les	  élèves	  ont	  
souvent	  de	  vagues	  intuitions,	  mais	  ils	  ne	  trouvent	  pas	  les	  mots	  pour	  les	  exprimer.	  Si	  l’enseignant	  
n’aide	  pas	  à	  leur	  verbalisation,	  ces	  pensées	  latentes	  s’effaceront	  sans	  avoir	  pris	  forme.	  	  C’est	  dans	  
cette	  situation	  que	   la	  démarche	  maïeutique	  devient	  particulièrement	   féconde,	  car	  «	  Les	  mots	  ne	  
se	   contentent	  pas	  d’exprimer	   la	  pensée	  ;	   ils	   lui	  donnent	  naissance.	  »	  L’enjeu	  est	  de	   la	   ciseler	  en	  
convoquant	  et	  en	  interrogeant	  ses	  présupposés.	  Cette	  explication	  implique	  chez	  l’élève	  des	  choix	  
successifs	  caractéristiques	  d’une	  pensée	  vivante.149	  

Cette	  idée	  va	  de	  pair	  avec	  la	  théorie	  du	  constructivisme	  issue	  des	  travaux	  de	  Piaget	  	  qui	  

souligne	  que	  l’élève	  est	  lui-‐même	  capable	  d’acquérir	  de	  nouvelles	  connaissances	  à	  partir	  

de	  celles	  qu’il	  possède	  déjà.	  Toutefois,	  il	  a	  besoin	  de	  l’enseignant	  pour	  lui	  faciliter	  cette	  

tâche.	   L’enseignant	   omniscient	   devient	   alors	   le	   guide	   des	   élèves	   et	   se	   trouve	   à	   leurs	  

côtés	   pour	   qu’ils	   accèdent	   au	   savoir	  ;	   il	   développe	   des	   activités	   qui	   non	   seulement	  

susciteront	  leur	  curiosité,	  mais	  qu’ils	  seront	  capables	  d’effectuer	  seuls.	  Il	  n’est	  pas	  celui	  

qui	  présente	   le	   savoir	   aux	  élèves,	  mais	   celui	  qui	   les	   interroge	  afin	  qu’ils	  puissent	   eux-‐

mêmes	   tirer	   leurs	  propres	   conclusions	   sur	   le	   sujet.	  En	  outre,	   il	  ne	   faut	  pas	  oublier	   les	  

élèves	  en	  cours	  de	  route	  et	  toujours	  veiller	  au	  caractère	  complexe	  de	  certains	  textes	  qui	  

peut	  alors	  être	  la	  cause	  d’une	  forte	  démotivation	  et	  de	  découragement.	  L’enseignant	  doit	  

ainsi	   en	  permanence	   rechercher	   la	   familiarité	  dont	  nous	  avons	  parlé	  au	  préalable,	   car	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147	  Op.cit.,	  Jean-‐Louis	  Dufays,	  p.168.	  
148	  Ibid.	  
149	  op.cit.	  Annie	  Rouxel,	  p.37.	  
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elle	  «	  contribue	  également	  au	  plaisir	  et	  au	  désir	  d’étudier	  »150	  et	  permettra	  aux	  élèves	  de	  

comprendre	   le	   sens	   d’un	   texte.	   Dans	   un	   même	   esprit,	   l’enseignant	   doit	   soutenir	   ses	  

élèves	   dans	   l’accomplissement	   de	   ces	   activités	   et	   leur	   donner	   des	   pistes	   afin	   qu’ils	  

trouvent	  la	  solution	  recherchée.	  

Dans	   un	   même	   esprit,	   il	   est	   intéressant	   de	   poser	   un	   regard	   sur	   les	   travaux	   de	   Lev	  

Sermionich	   Vygotsky.	   En	   effet,	   dans	   son	   œuvre	   majeure	   Pensée	   et	   langage,	   ce	  

psychologue	  russe	  met	  en	  avant	  	  
Le	  rôle	  essentiel	  de	  la	  médiation	  pédagogique	  et	  a	  déterminé	  expérimentalement	  une	  zone	  où	  les	  
apprentissages	  se	  situent	  entre	  ce	  que	  l’élève	  est	  capable	  d’effectuer	  avec	  un	  adulte	  et	  ce	  qu’il	  est	  
capable	  de	  réaliser	  seul.	  151	  	  

Il	  est	  ainsi	  nécessaire	  de	  proposer	  des	  activités	  complexes	  et	  l’enseignant	  doit	  dès	  lors,	  

pour	  réussir	  à	  rendre	  les	  élèves	  de	  plus	  en	  plus	  autonomes,	  «	  s’efforcer	  d’investir	  dans	  

cette	  zone	  du	  développement	  proximal	  »152	  pour	  qu’il	  franchisse	  le	  palier	  de	  ce	  qu’il	  est	  

déjà	  capable	  de	  faire	  seul	  pour	  qu’ils	  essaient	  d’atteindre	  un	  nouveau	  palier.	  

Le	   choix	   des	   textes	   ainsi	   que	   l’élaboration	   d’un	   défi	   pour	   les	   élèves	   ne	   suffisent	   pas	  

forcément	   à	  maintenir	   l’intérêt	  des	   élèves.	   La	  possibilité	  d’être	  dépaysé	   et	  de	   voyager	  

par	  la	   littérature	  est	  en	  effet	  fortement	  concurrencée	  par	  les	  médias	  et	  se	  voit	  souvent	  

comme	   étant	   démodée	   et	   poussiéreuse	   à	   côté	   de	   ceux-‐ci.	   C’est	   là	   qu’intervient	  

l’enseignant	   qui	   doit	   à	   tout	   prix	   susciter	   la	   motivation	   des	   jeunes	   adolescents	   qui	   se	  

trouvent	  devant	  lui.	  	  
	   Aussi	  faut-‐il	  en	  permanence	  s’interroger	  sur	  la	  manière	  de	  susciter	  et	  de	  maintenir	  chez	  les	  élèves	  
	   cet	   élan	   de	   curiosité	   qui	   les	   soutiendra	   dans	   l’effort	   et	   les	   aidera	   à	   vaincre	   un	   possible	  
	   découragement.	  	  Quelle	  promesse	  d’intelligence	  et	  d’émotion	  peut	  offrir	  à	  des	  adolescents	  l’étude	  
	   des	  textes	  littéraires	  ?153	  
	  
Il	   faut	   donc	   développer	   des	   activités	   qui	   répondront	   à	   leurs	   capacités	   intellectuelles,	  

mais	   qui	   posséderont	   également	   un	   facteur	   de	   divertissement.	   Pour	   Annie	   Rouxel,	   le	  

rôle	  de	  l’enseignant	  est	  ainsi	  de	  «	  travailler	  la	  motivation	  ».	  Il	  faut	  donc	  inciter	  les	  élèves	  

à	   vouloir	   participer	   à	   la	   découverte	   de	   ce	   nouveau	   monde	   par	   un	   sujet	   et	   des	  

connaissances	  qui	  pourraient	  les	  intéresser.	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150	  Ibid.	  
151	  Ibid.	  
152	  Ibid.	  
153	  Ibid,	  p.18.	  
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c. Quelques	  exemples	  concrets	  et	  pistes	  de	  travail	  

Au	  cours	  d’une	  dernière	  partie,	  nous	  présenterons	  quelques	  exemples	  concrets	  de	  cours	  

de	   littérature	   qui	   mettent	   en	   avant	   différentes	   pistes	   que	   l’on	   pourrait	   suivre	   dans	  

l’enseignement	   de	   la	   littérature	   et	   issues	   d’une	   expérience	   personnelle	   et	  

professionnelle	  que	  j’ai	  pu	  tester	  depuis	  2015.	  En	  effet,	  il	  aurait	  été	  impossible	  de	  tester	  

toutes	  les	  pistes	  évoquées	  dans	  ce	  travail	  en	  si	  peu	  de	  temps.	  Mais	  ces	  quelques	  pistes	  

pourraient	  servir	  d’outil	  ou	  du	  moins	  d’idée	  aux	  enseignants	  de	  français.	  	  

1. À	  la	  recherche	  du	  sentiment	  amoureux	  	  
	  

Au	   cours	   de	   mon	   stage	   pédagogique,	   j’étais	   titulaire	   d’une	   classe	   de	   3eD	   qui	   rejetait	  

impérativement	  la	  littérature	  française	  et	  qui	  ne	  s’y	  intéressait	  guère,	  voire	  pas	  du	  tout.	  

Ainsi,	   j’ai	   pris	   l’initiative	   d’inclure	   une	   séquence	   littéraire	   thématique	   d’évasion	  

s’intitulant	   «	  À	   la	   recherche	   du	   sentiment	   amoureux	   dans	   la	   littérature	   française	  »	   en	  

vue	  de	  l’élaboration	  de	  mon	  projet	  de	  mémoire	  pédagogique.	  Ce	  projet	  avait	  ainsi	  pour	  

objectif	   de	   confronter	   l’approche	   thématique	   à	   l’approche	   chronologique	   et	   de	   voir	   si	  

cette	  méthode	   susciterait	   davantage	   la	  motivation	  des	   élèves	   et	   de	   leur	   faire	   aimer	   la	  

littérature	  en	  découvrant	  le	  thème	  du	  sentiment	  amoureux	  et	  de	  ses	  différentes	  formes	  

tout	   en	   la	   reliant	   au	   quotidien	   des	   élèves	   par	   des	   entrées	   en	   matière	   modernes.	   Ce	  

travail	  était	  structuré	  de	  sorte	  que	  les	  textes	  choisis	  dépassaient	  le	  niveau	  visé	  en	  classe	  

de	  3e	  étant	  donné	  que	  cette	  classe	  avait	  un	  niveau	  de	  français	  et	  une	  capacité	  d’analyse	  

littéraire	  très	  poussée	  :	  je	  me	  suis	  ainsi	  permis	  de	  choisir	  des	  textes	  qui	  allaient	  au-‐delà	  

du	   programme	   de	   la	   3e	   en	   me	   focalisant	   surtout	   sur	   la	   thématique	   du	   sentiment	  

amoureux.	  	   	  
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C’est	   ainsi	   que	   j’ai	   fait	   les	   choix	   suivants,	   au	   niveau	   de	   la	   structure	   générale,	   cette	  

séquence	  se	  présentait	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

Pour	  la	  rencontre	  amoureuse	  :	  

-‐ Victor	  Hugo,	  Les	  Misérables	  (La	  rencontre	  entre	  Cosette	  et	  Marius)	  

-‐ La	   Princesse	   de	   Clèves	   (La	   rencontre	   entre	   la	   Princesse	   de	   Clèves	   et	   le	   Duc	   de	  

Nemours	  

-‐ L’Education	   sentimentale	   (La	   rencontre	   entre	   Frédéric	   Moreau	   et	   Madame	  

Arnoux)	  

Pour	  les	  diverses	  formes	  de	  l’amour	  :	  

-‐ L’amour	  parfait	  :	  Je	  t’aime	  de	  Paul	  Eluard	  

-‐ L’amour	  grotesque	  :	  Une	  Charogne	  de	  Charles	  Baudelaire	  

-‐ L’amour	   malsain	  :	   Nana	   de	   Zola/Le	   père	   Goriot	   de	   Balzac/	   Phèdre	   de	   Racine/	  

Nous	  sommes	  cruels	  de	  Camille	  de	  Peretti	  

Et	  finalement	  pour	  la	  rupture	  amoureuse	  :	  

-‐ Le	  pont	  Mirabeau	  d’Apollinaire	  ;	  Notre	  Vie	  de	  Paul	  Eluard	  

Au	   niveau	   de	   la	   structure	   et	   de	   la	   planification,	   voici	   la	   structure	   détaillé	   de	   chaque	  

leçon.	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  1	  :	  À	  la	  découverte	  du	  sentiment	  amoureux	  

	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

• À	  la	  découverte	  du	  sentiment	  amoureux	  

	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  

• Méthode	  :	  Mindmapping	  

• Objectif	  :	   S’interroger	   sur	   la	   question	   du	  
sentiment	   amoureux	   et	   en	   dégager	   la	  
naissance,	   les	   formes	   et	   les	   causes	   de	   la	  
rupture	  
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Description	  et	  analyse	  

Une	   première	   leçon	   consistait	   à	   élaborer	   une	   mindmap	   approfondissant	   les	   trois	  

grandes	  étapes	  de	  ce	  projet	  et	  qui	  permettrait	  aux	  élèves	  d’être	  impliqués	  dès	  le	  début.	  

J’ai	   noté	   l’expression	   «	  Le	   sentiment	   amoureux	  »	   au	   tableau	  et	   par	   le	   biais	   d’un	  

questionnement	   guidé,	   j’ai	   invité	   les	   élèves	   à	   répondre	   aux	   questions	   suivantes	  :	  

Comment	   l’amour	  naît-‐il	  ?	  Quelles	  différentes	   formes	  d’amour	  existe-‐t-‐il	  ?	  Quelles	   sont	  

les	  causes	  d’une	  rupture	  ?	  	  

	  
Sujet	  de	  la	  leçon	  2	  (leçon	  double):	  La	  rencontre	  amoureuse	  	  
	  
Extrait	  :	  La	  rencontre	  entre	  Cosette	  et	  Marius	  dans	  Les	  Misérables	  
	  

Structure	  de	  la	  leçon	  
	  

• Entrée	   en	   matière	  :	   Extrait	   du	   film	   The	  
fault	  in	  our	  stars154	  

	  
	  
	  

• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  orale	  à	  
l’aide	  d’un	  questionnement	  guidé	  

• Objectif	  :	  Visionner	  et	  analyser	  la	  
rencontre	  amoureuse	  dans	  un	  extrait	  de	  
film	  permettant	  de	  faciliter	  ainsi	  l’analyse	  
des	  extraits	  littéraires	  à	  suivre.	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
• Méthode	  :	  questionnaire	  ciblé	  et	  travail	  en	  

binôme	  	  
• Objectifs	  :	  dégager	  le	  portrait	  de	  Cosette	  et	  

relever	  les	  caractéristiques	  de	  la	  rencontre	  
amoureuse	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154	  J’avais	  choisi	  cet	  extrait,	  parce	  que	  le	  film	  avait	  été	  nommé	  à	  plusieurs	  reprises	  dans	  le	  questionnaire	  
des	  élèves	  et	  ils	  étaient	  enthousiastes	  de	  voir	  que	  j’avais	  pris	  en	  compte	  leurs	  suggestions	  personnelles.	  
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Description	  et	  analyse	  	  

Comme	  entrée	  en	  matière,	  j’avais	  choisi	  un	  extrait	  du	  film	  de	  The	  fault	  in	  our	  stars.	  Je	  l’ai	  

montré	   à	   la	   classe	   et	   les	   élèves	   ont	   dû	   analyser	   la	   rencontre	   amoureuse	   à	   l’aide	   d’un	  

questionnaire	  qui	  leur	  servirait	  de	  guide155.	  	  Cette	  approche	  a	  bien	  fonctionné	  et	  les	  

élèves	  ont	  aimé	  analyser	  l’extrait	  du	  film.	  	  

La	   suite	   du	   cours	   consistait	   à	   analyser	   la	   rencontre	   entre	  Marius	   et	   Cosette	   dans	  Les	  

Misérables	   de	   Victor	   Hugo.	   J’avais	   élaboré	   un	   questionnaire	   qui	   servirait	   de	   ligne	  

directrice	   pour	   l’analyse	   de	   l’ensemble	   de	   l’extrait.156	  Après	   la	   lecture	   du	   texte,	   j’ai	  

demandé	  aux	  élèves	  quel	  type	  de	  rencontre	  cet	  extrait	  mettait	  en	  avant	  et	  ensuite	  je	  les	  

ai	   laissés	   travailler	   en	   binômes	   afin	  de	   tracer	   le	   portrait	   de	  Cosette.	   Finalement,	   j’ai	  

noté	   leurs	   éléments	   de	   réponse	   au	   tableau	   et	   je	   les	   ai	   guidés	   afin	   qu’ils	   dégagent	   le	  

caractère	  divin	  de	  Cosette.	  

La	  classe	  a	  réellement	  pris	  plaisir	  à	  analyser	  la	  divinisation	  de	  Cosette	  dans	  cet	  extrait	  et	  

-‐	  grâce	  au	  questionnaire	  et	  à	  quelques	  questions	  ciblées	  –	  les	  élèves	  ont	  su	  relever	  des	  

éléments	   très	   pertinents	   du	   coup	   de	   foudre.	   Toutefois,	   je	   n’ai	   pas	   pris	   garde	   à	   suivre	  

l’ordre	   du	   texte	   en	   notant	   leurs	   réponses	   au	   tableau,	   j’aurais	   dû	   faire	   attention	   à	   cet	  

aspect	  pour	  que	  la	  correction	  du	  portrait	  soit	  plus	  structurée157.	  

Au	   cours	   de	   la	   deuxième	   leçon,	   nous	   avons	   poursuivi	   l’analyse	   de	   cet	   extrait.	   Pour	  

chaque	   question,	   j’ai	   laissé	   les	   élèves	   travailler	   quelques	   minutes	   en	   binômes	   et	  

ensuite	  nous	   avons	   corrigé	   leurs	   réponses	  oralement.	   Ils	   travaillaient	   sérieusement	   et	  

n’avaient	  pas	  de	  mal	  à	  trouver	  les	  éléments	  de	  réponse.	  

À	   la	   fin	   de	   la	   leçon,	   une	  discussion	   très	   intéressante	   a	   été	   lancée	   sur	   le	   fait	   qu’il	   était	  

impossible	   de	   parler	   de	   coup	   de	   foudre	   dans	   cet	   extrait,	   car	   l’auteur	   ne	   livrait	   pas	   le	  

point	  de	  vue	  de	  Cosette.	  

J’ai	   finalement	  distribué	  l’extrait	  présentant	   la	  rencontre	  amoureuse	  entre	   la	  princesse	  

de	  Clèves	  et	   le	  duc	  de	  Nemours	  à	   la	  moitié	  de	   la	   classe,	   et	   celui	  de	   la	   rencontre	  entre	  

Frédéric	  Moreau	  et	  Madame	  Arnoux	  à	  l’autre	  moitié.	  En	  tant	  que	  devoir	  à	  domicile,	   les	  

élèves	  devaient	  lire	  le	  texte	  et	  rechercher	  l’explication	  des	  mots	  qu’ils	  ne	  comprenaient	  

pas.	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
155	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  pour	  le	  questionnaire,	  pp.	  116-‐117.	  
156	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  pour	  le	  portait,	  p.119-‐120.	  
157	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  pour	  le	  portait,	  p.119.	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  3	  :	  La	  rencontre	  amoureuse	  	  

Extrait	  1	  :	  Rencontre	  entre	  la	  Princesse	  de	  Clèves	  et	  le	  Duc	  de	  Nemours	  	  

Extrait	  2	  :	  Rencontre	  entre	  Frédéric	  Moreau	  et	  Madame	  Arnoux	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  
• Guider	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail	  	  
• Correction	  orale	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
• Méthode	  :	   Questionnaire	   guidé	   et	   travail	  

en	  travail	  en	  groupe	  
• Objectif	  :	  Relever	  et	  analyser	  les	  

caractéristiques	  de	  la	  rencontre	  
amoureuse	  

	  

Au	   cours	   de	   la	   leçon	   suivante,	   j’ai	   réparti	   la	   classe	   en	   groupes	   de	   4-‐5	   afin	   qu’ils	  

répondent	  aux	  questions	  jointes	  et	  présentent	  leurs	  réponses	  15	  minutes	  après.	  	  

La	  plupart	  des	  élèves	  se	  sont	   immédiatement	  mis	  au	  travail	  et	  ont	  essayé	  de	  répondre	  

aux	  questions.	  Cependant,	   certains	  groupes	  étaient	   assez	  bruyants	  par	  moments	  et	  ne	  

travaillaient	  pas	  sérieusement.	  J’ai	  dû	  les	  rappeler	  à	  l’ordre	  à	  plusieurs	  reprises.	  	  

D’autres	  groupes	  avaient	  parfois	  du	  mal	  à	  trouver	  certaines	  réponses.	  Afin	  de	  remédier	  à	  

ce	   problème,	   j’ai	   fait	   des	   allers-‐retours	   dans	   la	   classe	   et	   je	   les	   ai	   aidés	   à	   chercher	   les	  

éléments	  de	  réponse	  en	  leur	  posant	  des	  questions	  ciblées.	  Peut-‐être	  qu’il	  était	  un	  peu	  

trop	   tôt	  pour	   faire	   travailler	   les	  élèves	   seuls	  et	  qu’il	   aurait	  mieux	  valu	  avoir	   recours	  à	  

cette	  méthode	  après	  quelques	  semaines.	  

Au	  bout	  de	  15	  minutes,	  nous	  avons	  procédé	  à	  la	  mise	  en	  commun	  des	  réponses	  sur	  les	  

deux	   textes.	   Un	   groupe	   devait	   chaque	   fois	   présenter	   l’extrait	   qu’ils	   avaient	   lu	   et	   les	  

autres	   groupes	   devaient	   répondre	   à	   une	   ou	   deux	   questions.	   Mon	   rôle	   était	   alors	   de	  

compléter	   les	   réponses	   des	   élèves	   et	   de	   les	   rendre	   attentifs	   à	   certains	   éléments	  

d’analyse.	  	  

Cette	   leçon	   s’est	   terminée	   sur	  une	  discussion	  qui	   avait	  pour	  objectif	   de	   relier	   ce	   topos	  

littéraire	   à	   la	   réalité:	   j’ai	   demandé	   aux	   élèves	   si	   ce	   type	   de	   rencontre	   pouvait	   exister	  

dans	   la	   réalité	  ;	   certains	   élèves	   n’y	   croyaient	   pas	   du	   tout,	   d’autres	   avaient	   un	   avis	  

partagé	  sur	   la	  question.	  Un	  élève	  a	  dit	  «	  	  Mais	  Madame,	  pour	  tomber	  amoureux,	   il	   faut	  

apprendre	   à	   connaître	   une	   personne	   et	   son	   caractère	   et	   on	   ne	   peut	   pas	   l’aimer	  

immédiatement	  ».	  Sur	  ce,	  une	  fille	  a	  répondu	  «	  Mais	  non,	  on	  regarde	  d’abord	  le	  physique	  

et	  on	  peut	  être	  amoureux	  de	  la	  personne	  ».	  La	  conclusion	  des	  élèves	  a	  été	  que	  le	  coup	  de	  

foudre	  pouvait	  exister,	  mais	  qu’il	  était	  assez	  rare	  et	  la	  plupart	  étaient	  d’avis	  qu’il	  fallait	  

surtout	  apprendre	  à	  connaître	  une	  personne	  pour	  pouvoir	  être	  amoureux.	   	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  4	  :	  La	  rencontre	  amoureuse	  en	  tant	  que	  topos	  littéraire	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	   sur	   les	   deux	   extraits	   de	   la	   leçon	  

précédente	  
• Synthèse	  sur	  la	  rencontre	  amoureuse	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
	  
	  

• Travail	  en	  binôme	  :	  brainstorming	  
	  

• Objectif	  :	  relever	  les	  éléments	  communs	  
des	  différents	  textes	  et	  de	  dégager	  ainsi	  les	  
caractéristiques	  du	  coup	  de	  foudre	  en	  
littérature	  

	  

Une	  dernière	   leçon,	   juste	  avant	   les	  vacances	  de	  Pâques,	  avait	  pour	  objectif	  d'expliquer	  

pourquoi	  le	  coup	  de	  foudre	  se	  définissait	  comme	  un	  topos	  littéraire.	  	  À	  mes	  yeux,	  cette	  

dernière	   partie	   était	   également	   importante,	   car	   il	   s’agissait	   de	   faire	   un	   bilan	   de	   cette	  

première	  étape	  du	  projet	  et	  un	  récapitulatif	   	  du	  coup	  de	   foudre	   tel	  qu’il	  était	  présenté	  

par	   les	  trois	  auteurs.	   J’ai	  donné	  10	  minutes	   aux	  élèves	  afin	  qu’ils	  essaient	  de	  trouver	  

les	  caractéristiques	  du	  coup	  de	  foudre	  à	  l’aide	  d’exemples	  issus	  des	  trois	  textes	  que	  nous	  

avions	  traités158	  et	  nous	  avons	  ensuite	  corrigé	  ce	  travail	  ensemble.	  	  

Nous	  avons	  entamé	  l’étape	  suivante	  du	  projet,	  à	  savoir	  les	  formes	  de	  l’amour,	  après	  les	  

vacances	  de	  Pâques.	  159	  

	  
Sujet	  de	  la	  leçon	  5:	  l’amour	  infini	  	  

Poème	  :	  Je	  t’aime	  	  de	  Paul	  Eluard	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	  sur	  la	  rencontre	  amoureuse	  
• Entrée	  en	  matière	  :	  «	  Je	  t’aime	  pour…	  »	  

	  
	  

• Analyse	  du	  poème	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

	  
• Compétence:	  Expression	  orale	  
• Méthode	  :	   Travail	   en	   silence	   et	   mise	   en	  

commun	  
• Objectifs	  :	  Dégager	  les	  raisons	  de	  l’amour	  

	  
• Compétence	  :	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
• Méthode	  :	  jeu	  de	  questions-‐réponses	  
• Objectif	  :	  dégager	  le	  thème	  de	  l’amour	  

parfait	  et	  gratuit	  ;	  lien	  entre	  la	  vie	  de	  
l’auteur	  et	  le	  texte	  
	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  pour	  la	  synthèse,	  p.124.	  
159	  Cette	  étape	  se	  voyait	  comme	  le	  cœur	  de	  mon	  projet	  et	  avait	  pour	  objectif	  de	  présenter	  les	  différentes	  
facettes	  du	  sentiment	  amoureux	  aux	  élèves	  par	  le	  choix	  de	  plusieurs	  chefs	  d’œuvre	  de	  la	  littérature	  
française.	  
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Description	  et	  analyse	  	  

Pendant	  les	  deux	  premières	  minutes,	  un	  élève	  a	  dû	  rappeler	   la	  synthèse	  effectuée	  au	  

sujet	   du	   coup	   de	   foudre.	   Ensuite,	   j’ai	   distribué	   le	   premier	   poème	   que	   nous	   allions	  

analyser.	  Cette	  fois-‐ci	  pour	  l’entrée	  en	  matière,	  j’avais	  décidé	  de	  partir	  de	  l’expérience	  

et	  des	  apports	  personnels	  de	  la	  classe.	  Ainsi,	   j’ai	  inscrit	  les	  paroles	  «	  je	  t’aime	  pour	  160»	  

au	  tableau	  et	  j’ai	  laissé	  deux	  minutes	  aux	  élèves	  pour	  compléter	  ce	  début	  de	  phrase161.	  	  

Ils	  ont	  rapidement	  trouvé	  un	  grand	  nombre	  d’idées	  que	  nous	  avons	  notées	  sous	  forme	  

de	  mots-‐clés	   au	   tableau.	  Or,	  ce	  que	   j’aurais	  pu	   faire	  aurait	  été	  d’organiser	  ce	  remue-‐

méninges	  en	  tant	  que	  mindmap	  afin	  que	  le	  visuel	  soit	  mieux	  pris	  en	  compte.	  

Étant	  donné	  qu’il	  s’agit	  d’un	  poème	  assez	  court,	  j’ai	  procédé	  à	  une	  analyse	  linéaire	  et	  j’ai	  

guidé	   les	  élèves	  par	  un	   jeu	  de	  questions-‐réponses.	  À	  ma	  grande	  surprise,	   ils	  ont	   très	  

bien	   su	   répondre	   aux	   questions	   ciblées	   et	   bien	   analyser	   les	   images	   de	   ce	   poème.	   En	  

entendant	  leurs	  réponses,	  j’étais	  très	  admirative	  et	  surprise.	  Je	  voyais	  clairement	  qu’ils	  

appréciaient	  le	  poème	  choisi	  et	  qu’ils	  prenaient	  un	  véritable	  plaisir	  à	  le	  découvrir.	  	  	  

À	   la	   fin	  de	   la	   leçon,	  ma	   tutrice	  a	  même	   félicité	   les	  élèves	  de	   leur	   travail	  en	   leur	  disant	  

qu’ils	  travaillaient	  aussi	  bien	  voire	  mieux	  que	  certaines	  classes	  littéraires.	  

Or,	   ce	   qui	   laissait	   à	   désirer	   de	   ma	   part	   au	   cours	   de	   cette	   leçon	   c’était	   un	   apport	  

biographique	  plus	  précis	  dès	  le	  début	  de	  la	  leçon.	  	  Il	  aurait	  fallu	  présenter	  la	  vie	  d’Eluard	  

et	  la	  perte	  de	  sa	  femme	  avant	  d’entamer	  l’analyse	  de	  ce	  poème	  ;	  cela	  aurait	  certainement	  

facilité	  l’analyse	  de	  certaines	  images.162	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160	  Ce	  début	  de	  phrase	  devait	  faire	  référence	  au	  poème	  d’Eluard,	  naturellement	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  
toujours	  expliquer	  pourquoi	  nous	  aimons	  une	  personne.	  
161	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  pour	  le	  l’entrée	  en	  matière	  p.127.	  
162	  J’avais	  prévu	  d’évoquer	  la	  vie	  de	  l’auteur	  au	  cours	  de	  l’analyse,	  mais	  j’ai	  rapidement	  remarqué	  que	  cela	  
constituait	  un	  désavantage	  pour	  l’analyse	  et	  justement	  pour	  que	  les	  élèves	  soient	  capables	  de	  tracer	  le	  lien	  
entre	   la	   vie	   de	   l’auteur	   et	   ce	   poème.	   A	   partir	   de	   ce	   moment,	   j’ai	   essayé	   d’intégrer	   les	   éléments	  
biographiques	  nécessaires	  dès	  le	  début	  de	  la	  leçon	  
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Sujet	  de	  Leçon	  6	  :	  L’ambiguïté	  du	  sentiment	  amoureux	  

Poème	  :	  Une	  Charogne	  de	  Charles	  Baudelaire	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Présentation	  de	   la	  vie	  de	   l’auteur	  et	  de	  sa	  

relation	  avec	  Jeanne	  Duval	  
• Entrée	  en	  matière	  :	  «	  Je	  t’aime,	  mais…	  »	  

	  
	  
	  

• Lecture	   du	   poème	   et	   explication	   du	  
vocabulaire	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

	  
• Méthode	  :	  Cours	  magistral	  
• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthode:	   Travail	   individuel	   des	   élèves,	  

mis	  en	  commun	  
• Objectif	  :	  Relever	  l’ambiguïté	  du	  sentiment	  

amoureux163	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

La	  leçon	  a	  commencé	  par	  une	  brève	  présentation	  de	  la	  vie	  de	  l’auteur	  et	  de	  sa	  relation	  

avec	  Jeanne	  Duval	  en	  vue	  de	  l’analyse	  du	  poème	  Une	  Charogne.	  	  

J’ai	   ensuite	   noté	   la	   phrase	  «	  Je	   t’aime,	  mais…	  »	   au	   tableau	   et	   les	   élèves	   avaient	  deux	  

minutes	   pour	   compléter	   cette	   phrase	   par	   leurs	   propres	   idées	   et	   leurs	   expériences	  

personnelles164.	  	  

Par	  la	  suite,	  j’ai	  abordé	  le	  poème	  en	  demandant	  	  aux	  élèves	  s’ils	  savaient	  ce	  qu’était	  une	  

charogne	   et	   pour	   quelles	   raisons	   un	   homme	   pouvait	   comparer	   sa	   bien-‐aimée	   à	   la	  

carcasse	  d’un	  animal.	  Finalement,	  nous	  avons	  lu	  le	  poème	  et	  nous	  en	  avons	  expliqué	  le	  

vocabulaire	  inconnu	  sans	  quoi	  l’analyse	  en	  aurait	  été	  impossible.	  

	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  7	  :	  l’ambiguïté	  du	  sentiment	  amoureux	  

Poème	  :	  Une	  charogne	  de	  Charles	  Baudelaire	  :	  	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  

	  

	  

	  

• Discussion	  	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
• Méthode	  :	  Questionnaire	  ciblé	  et	  travail	  en	  

travail	  binôme	  sur	   les	  champs	   lexicaux	  de	  
la	  beauté	  et	  de	  la	  laideur	  

• Objectifs	  :	  Relever	  l’ambiguïté	  du	  
sentiment	  amoureux	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Objectif	  :	  Analyser	  un	  sujet	  de	  manière	  

objective	  et	  donner	  son	  avis	  personnel	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163	  voir	  annexe	  10,	  cahier	  d’élève,	  pour	  cette	  entrée	  en	  matière,p.127.	  
164	  L’entrée	  en	  matière	  était	  établie	  de	  sorte	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  puissent	  établir	  un	  parallèle	  avec	  celle	  qui	  
avait	  précédé	  l’analyse	  du	  poème	  «	  je	  t’aime	  »	  en	  notant	  la	  phrase	  «	  je	  t’aime,	  mais…	  »	  au	  tableau.	  	  
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Description	  et	  analyse	  

Un	  des	  élèves	  a	  d’abord	  dû	  effectuer	  un	  bref	  rappel	  de	  la	  vie	  de	  Baudelaire	  et	  ensuite	  

nous	  sommes	  passés	  à	  l’analyse	  du	  poème.	  	  

J’ai	   laissé	   10	   minutes	   aux	   élèves	   afin	   qu’ils	   puissent	   répondre	   aux	   deux	   premières	  

questions.	  Nous	  avons	  corrigé	  oralement	  la	  première	  et	  ensuite	  j’ai	  noté	  les	  éléments	  de	  

réponse	   de	   la	   deuxième	   question	   au	   tableau	   en	   divisant	   celui-‐ci	   en	   deux	   parties	  

comportant	  d’un	  côté	   les	   images	   faisant	  partie	  du	   champ	   lexical	   de	   la	   beauté	   et	   de	  

l’autre	   côté	   celles	   faisant	   partie	   de	   celui	   de	   la	   laideur165.	   	   Finalement,	   nous	   nous	  

sommes	  intéressés	  au	  thème	  de	  la	  déclaration	  d’amour	  à	  rebours.	  

Pour	  conclure	  cette	  leçon,	  j’ai	  demandé	  l’avis	  personnel	  des	  élèves	  pour	  savoir	  lequel	  

des	  deux	  poèmes	  (de	  Baudelaire	  et	  d’Eluard)	  leur	  semblait	  le	  plus	  proche	  de	  la	  réalité	  et	  

leurs	  réponses	  étaient	  très	  intéressantes	  :	  en	  effet,	  pour	  certains,	  le	  sentiment	  amoureux	  

tel	   qu’il	   était	   décrit	   par	   Eluard	   est	   absurde,	   irréaliste	   et	   «	  comme	   dans	   les	   films	  ».	  

D’autres	   trouvaient	   que	   le	   début	   d’une	   relation	   peut	   se	   présenter	   tel	   qu’Eluard	   l’a	  

présenté,	  mais	  que	  ce	  sentiment	  s’apaise	  avec	  le	  temps.	  En	  ce	  qui	  concerne	  le	  sentiment	  

amoureux	  décrit	  dans	  «Une	  charogne»	  les	  avis	  étaient	  également	  partagés166.	  	  

Une	   élève	   qui	   ne	   participe	   pas	   souvent	   au	   cours	   a	   levé	   le	   doigt	   et	   a	   affirmé	  :	   «	  Mais	  

madame,	  cet	  amour	  est	  beaucoup	  plus	  pur	  et	  réel,	  le	  poète	  accepte	  la	  femme	  qu’il	  aime	  

avec	  ses	  défauts	  et	  peint	  ses	  défauts	  et	  sa	  laideur	  dans	  ce	  poème	  afin	  de	  lui	  déclarer	  son	  

amour,	  dans	  la	  vie	  réelle	  on	  ne	  peut	  pas	  choisir	  qui	  on	  aime.	  »	  

Au	  fur	  et	  à	  mesure	  je	  voyais	  vraiment	  que	  le	  sujet	  que	  j’avais	  choisi	  amenait	  les	  élèves	  à	  

réfléchir	  et	  établir	  des	  parallèles	  avec	  leur	  vécu	  ou	  leurs	  connaissances	  personnelles.	  

	  

Après	  l’analyse	  de	  ce	  poème,	  le	  projet	  se	  dirigeait	  vers	  les	  aspects	  négatifs	  de	  l’amour	  en	  

ayant	   pour	   objectif	   de	   mettre	   en	   avant	   les	   sentiments	   néfastes	   et	   destructeurs	   que	  

l’amour	  pouvait	  susciter	  chez	  l’homme	  ou	  la	  femme.	  	  

À	  cette	  étape	  du	  projet,	  je	  voulais	  également	  introduire	  le	  thème	  de	  l’homosexualité.	  Le	  

mariage	   homosexuel	   ayant	   été	   une	   thématique	   très	   actuelle	   au	   cours	   de	   l’année	  

2014/2015.	  	  Toutefois,	  il	  était	  très	  difficile	  de	  trouver	  adéquat	  qui	  serait	  non	  seulement	  

relié	   à	   l’actualité,	   mais	   aussi	   aux	   aspects	   négatifs	   de	   l’amour.	   Au	   bout	   de	   quelques	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  p.131.	  
166	  Quelques	   élèves	   étaient	   choqués	   des	   comparaisons	   utilisées	   par	   le	   poète	   et	   ont	   affirmé	   que	   si	   on	  
souffre	  tellement	  à	  cause	  d’une	  femme	  on	  ne	  peut	  pas	  rester	  dans	  une	  telle	  relation	  et	  que	  si	  on	  souffre	  de	  
l’amour	  d’une	  femme	  ou	  d’un	  homme,	  on	  doit	  envisager	  la	  rupture.	  	  
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recherches,	  j’ai	  finalement	  décidé	  d’aborder	  un	  extrait	  du	  roman	  Nana	  d’Emile	  Zola	  et	  de	  

choisir	  un	  texte	  d’actualité	  utilisé	  pour	  les	  examens	  oraux	  de	  1re167.	  	  	  

	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  8	  :	  L’amour	  homosexuel	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
	  

• Entrée	  en	  matière	  :	  Texte	  d’actualité	  
	  
	  

• Introduction	   sur	   la	   vie	   de	   Zola	   et	   résumé	  
du	  roman	  Nana	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

	  
• Compétence	  :	   compréhension	   de	   l’écrit	   et	  

expression	  orale	  
• Méthode	  :	  Travail	  individuel	  
• Objectifs	  :	  dégager	  les	  idées	  principales	  du	  

texte	  

	  

Description	  et	  analyse	  

J’ai	  procédé	  comme	  lors	  d’un	  véritable	  examen	  oral.	  J’ai	  distribué	  le	  texte	  aux	  élèves	  et	  je	  

leur	   ai	   donné	   20	   minutes	   afin	   qu’ils	   puissent	   le	   lire,	   prendre	   des	   notes	   et	   répondre	  

oralement	  aux	  questions	  jointes.	  Les	  élèves	  étaient	  motivés,	  concentrés	  et	  ils	  prenaient	  

ce	  travail	  très	  au	  sérieux,	  car	  ils	  voulaient	  bien	  réussir	  afin	  de	  savoir	  s’ils	  avaient	  déjà	  le	  

niveau	  que	  l’on	  exige	  d’un	  élève	  de	  1re	  à	  l’oral.	  	  

Au	  bout	  de	  20	  minutes,	  j’ai	  interrogé	  un	  élève	  pour	  qu’il	  résume	  le	  texte	  et	  deux	  autres	  

élèves	  pour	  qu’ils	  répondent	  aux	  questions	  jointes.	  Ce	  travail	  n’avait	  pas	  été	  très	  difficile	  

pour	  eux.	  En	  effet,	  le	  premier	  élève	  a	  été	  capable	  de	  résumer	  le	  texte	  en	  3-‐4	  phrases	  et	  

les	  deux	   autres	   élèves	  ont	   essayé	  de	   répondre	   au	  mieux	   à	   leur	  question.	   Pour	   chaque	  

question,	  les	  autres	  élèves	  ont	  aidé	  à	  en	  établir	  la	  correction.	  

Il	  me	  semble	  qu’il	  s’agissait	  là	  de	  l’entrée	  en	  matière	  que	  les	  élèves	  ont	  le	  plus	  appréciée	  

et	   qui	   a	   retenu	   toute	   leur	   attention.	   Ils	   voulaient	   vraiment	   voir	   s’ils	   étaient	   capables	  

d’analyser	  ce	  texte	  destiné	  aux	  classes	  de	  première.	  	  Il	  faut	  encore	  une	  fois	  souligner	  la	  

notion	  de	  «	  défi	  »	  qui	  a	  clairement	  suscité	  leur	  motivation.	  De	  même,	  je	  voyais	  dans	  leur	  

regard	  qu’ils	  étaient	  fiers	  de	  donner	  de	  bonnes	  réponses.	  	  

La	  suite	  de	   la	   leçon	  portait	  sur	   la	   vie	   d’Émile	   Zola,	   le	   naturalisme	   et	   proposait	   un	  

résumé	  du	  roman	  Nana.	   	  J’ai	  finalement	  distribué	  l’extrait	  choisi	  et	  les	  élèves	  devaient	  

répondre	   aux	   questions	   en	   vue	   de	   la	   prochaine	   leçon.	   Pour	   moi,	   il	   était	   clair	   que	  

désormais	  je	  pouvais	  décider	  de	  laisser	  les	  élèves	  analyser	  par	  eux-‐mêmes	  un	  tel	  extrait	  

et	  qu’ils	  seraient	  parfaitement	  capables	  de	  le	  faire.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  :	  ce	   texte	  mettait	  en	  avant	   les	  arguments	  de	   la	  droite	  contre	   le	  
mariage	   homosexuel	   et	   avait	   ainsi	   pour	   objectif	   de	   montrer	   aux	   élèves	   que	   l’homosexualité	   n’est	   pas	  
acceptée	  par	  une	  partie	  importante	  de	  la	  société	  française,	  p.132.	  
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La	   leçon	   suivante	   consistait	   d’abord	   en	   un	   rappel	   des	   sujets	   principaux	   de	   la	   leçon	  

précédente.	  Nous	  sommes	  ensuite	  passés	  à	  la	  correction	  de	  leur	  devoir	  à	  domicile168.	  	  

	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  9:	  les	  côtés	  néfastes	  de	  l’amour	  

Extrait	  :	  Nana	  d’Émile	  Zola	  
	  

• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  
• Compétence	  :	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
• Méthode	  :	  Questionnaire	  guidé	  et	   travail	  à	  

domicile	  
• Objectifs	  :	  Correction	  des	  travaux	  à	  

domicile	  et	  comparer	  l’homosexualité	  
présentée	  dans	  le	  roman	  à	  la	  réalité	  du	  
XIXe	  siècle	  

	  

Or,	  en	  préparant,	  toutes	  les	  réponses	  aux	  questions,	  j’ai	  constaté	  que	  je	  m’étais	  trompée	  

dans	   la	   formulation	  de	   l’une	  des	  questions	   en	   confondant	   les	  personnages	  de	  Nana	  et	  

Satin169.	  Ce	  faux	  pas	  a	  naturellement	  perturbé	  les	  élèves	  et	  ils	  avaient	  du	  mal	  à	  répondre	  

à	   cette	   question.	   Cela	   était	   dommage,	   car	   ils	   avaient	   réussi	   à	   bien	   travailler	   pour	  

répondre	  aux	  autres	  questions	  et	  	  mon	  erreur	  constituait	  un	  obstacle	  qui	  les	  empêchait	  

de	  mener	  à	  bien	  leur	  travail.	  	  

Malgré	  tout,	  l’objectif	  de	  cette	  activité	  a	  été	  atteint	  et,	  grâce	  à	  cet	  extrait,	   les	  élèves	  ont	  

non	  seulement	  su	  mettre	  en	  avant	  la	   jalousie,	  mais	  aussi	   la	   colère	  et	   la	   fureur	  que	  

peut	  susciter	  le	  sentiment	  amoureux.	  	  

À	   la	   fin	  de	   la	   leçon,	  nous	  en	   sommes	   revenus	  au	   texte	  d’actualité.	   L’extrait	  que	   j’avais	  

choisi	  présentait	   l’homosexualité	  comme	  étant	  parfaitement	  acceptée	  par	   la	  société.	   Je	  

voulais	  qu’à	  partir	  de	  notre	  texte	  d’actualité	  ainsi	  que	  des	  apports	  sur	  le	  naturalisme	  les	  

élèves	  s’interrogent	  sur	  	  la	  question	  de	  l’homosexualité	  au	  XIXe	  siècle	  en	  répondant	  à	  ces	  

questions	  :	  croyez-‐vous	  que	  l’image	  que	  Zola	  nous	  donne	  de	  l’homosexualité	  est	  celle	  qui	  

correspond	  à	  la	  réalité	  du	  XIXe	  siècle	  ?	  Pourquoi	  a-‐t-‐il	  donc	  raconté	  une	  telle	  histoire	  ?	  	  

Les	  élèves	  avaient	  un	  peu	  de	  mal	  et	  ont	  hésité	  à	  répondre	  au	  début.	  J’ai	  alors	  procédé	  à	  

un	  rappel	  sur	  les	  idées	  principales	  du	  texte	  Mariage	  gay,	  droit	  ou	  hérésie.	  Ceci	  a	  permis	  

aux	  élèves	  d’établir	  une	  comparaison.	  Par	  la	  suite,	  ils	  ont	  trouvé	  des	  réponses.	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168	  Pour	  chaque	   réponse,	   j’ai	   interrogé	  un	  élève.	   Si	  des	  éléments	  de	   réponses	  manquaient,	   j’interrogeais	  
d’autres	  élèves	  afin	  de	  compléter.	  
169	  Voir	  annexe	  10,	  pour	  le	  questionnaire,	  cahier	  d’élèves,	  p.136.	  
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Sujet	   de	   la	   leçon	   10:	   Le	   sentiment	   amoureux	   comme	   un	   sentiment	   destructeur	   et	  

malsain170	  

Extrait	  :	  L’agonie	  du	  père	  Goriot	  de	  Balzac	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Présentation	  de	  l’auteur	  et	  du	  roman	  
• Entrée	   en	   matière	  :	   «	  Pour	   moi,	   mes	  

parents…	  »	  
	  
	  

• Lecture	   du	   texte	   et	   explication	   du	  
vocabulaire	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

	  
• Méthode	  :	  Cours	  magistral	  
• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthode	  :	  Travail	  individuel	  
• Objectif	  :	  Mettre	  en	  avant	  l’amour	  

inconditionnel	  des	  parents	  pour	  leurs	  
enfants	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

Après	  avoir	  introduit	  l’auteur	  et	  fait	  un	  résumé	  du	  roman,	  j’ai	  inscrit	  la	  phrase	  suivante	  

au	   tableau	  :	   «	  Pour	   moi,	   mes	   parents…	  ».	   Les	   élèves	   avaient	   deux	   minutes	   pour	   la	  

compléter	  en	  se	  basant	  sur	  leur	  expérience	  personnelle171.	  	  

Cependant,	   j’ai	   remarqué	   assez	   vite	   que	   la	  motivation	   des	   élèves	   laissait	   fortement	   à	  

désirer	   et	   qu’ils	   n’avaient	   pas	   très	   envie	   de	   travailler,	   qu’ils	   mettaient	   beaucoup	   de	  

temps	  à	  trouver	  des	  idées.	  	  

Lorsque	   nous	   avons	   procédé	   à	   la	   mise	   en	   commun	   de	   leurs	   idées,	   certains	   élèves	  

étaient	   malgré	   tout	   réveillés	   et	   ont	   aimé	   partager	   le	   fait	   que	   pour	   eux	   leurs	   parents	  

feraient	  absolument	  tout,	  qu’il	  s’agisse	  de	  venir	  les	  chercher	  à	  une	  fête	  à	  3h	  du	  matin	  ou	  

de	   les	   conduire	   n’importe	   où	   chaque	   week-‐end	   afin	   qu’ils	   puissent	   sortir	   en	   toute	  

sécurité.	  

Nous	   avons	   ensuite	   lu	   le	   texte,	  expliqué	   quelques	   mots	   difficiles	   et	   les	   élèves	   ont	  

répondu	  aux	  deux	  premières	  questions.	  Toutefois,	  nous	  n’avons	  plus	  eu	  le	  temps	  de	  les	  

corriger	   et	   en	   tant	   que	   devoir	   à	   domicile,	   les	   élèves	   ont	   également	   dû	   répondre	   aux	  

questions	  3	  et	  4.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170	  L’amour	  ne	  pouvait	  plus	  être	  synonyme	  de	  bonheur,	  mais	  devenait	  destructeur	  et	  rendait	  fou	  l’être	  
humain	  et	  comment	  seule	  la	  mort	  pouvait	  délivrer	  le	  personnage.	  
171	  Voir	  annexe	  1,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  3e	  ,	  p.127.	  



	   89	  

	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  11	  :	  L’amour	  malsain	  

Extrait	  :	  Le	  père	  Goriot	  de	  Balzac	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	  sur	  la	  vie	  de	  l’auteur	  et	  résumé	  du	  

roman	  
• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  

	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
	  

• Objectif	  :	  Correction	  des	  devoirs	  à	  domicile	  
et	   analyse	   de	   l’amour	   à	   sens	   unique	   qui	  
conduit	  au	  délire	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

La	  leçon	  a	  d’abord	  débuté	  par	  un	  rappel	  de	  l’histoire	  du	  Père	  Goriot,	  ensuite	  ont	  suivi	  

d’un	   contrôle	   des	   devoirs	   à	   domicile	   ainsi	   que	   de	   la	   correction	   de	   ces	   derniers.	  

Cependant,	  nous	  avons	  mis	   longtemps	  à	  corriger	   la	  deuxième	  question172.	  Même	  si	   les	  

élèves	   avaient	   tous	   fait	   leurs	   devoirs,	   ils	   ne	   les	   avaient	   probablement	   faits	   que	  

superficiellement.	  	  Je	  devais	  les	  diriger	  par	  un	  questionnement	  guidé	  et	  leur	  dire	  d’aller	  

voir	  à	  telle	  ou	  telle	  ligne	  afin	  de	  me	  fournir	  les	  adjectifs	  correspondants.	  	  

Ce	   manque	   de	   motivation	   ralentissait	   nettement	   le	   rythme	   de	   ma	   leçon,	   et	  

contrairement	  aux	  autres	  leçons,	  seuls	  trois	  ou	  quatre	  élèves	  participaient	  au	  cours.	  De	  

plus,	  étant	  dépassée	  par	  cette	  attitude,	  j’avais	  beaucoup	  de	  mal	  à	  redresser	  la	  barre	  et	  à	  

relancer	  le	  rythme.	  Nous	  avons	  tant	  bien	  que	  mal	  réussi	  à	  parcourir	  le	  texte,	  mais	  je	  ne	  

détectais	  plus	  aucune	  motivation	  de	  la	  part	  des	  élèves.	  	  

Malheureusement,	  il	  faut	  également	  critiquer	  l’extrait	  choisi	  dans	  le	  Père	  Goriot	  ainsi	  que	  

l’élaboration	  de	  mon	  questionnaire.	  L’extrait	  que	  j’avais	  choisi	  ne	  montre	  qu’une	  partie	  

du	  délire	  du	  père	  Goriot	  et	  il	  était	  difficile	  de	  mettre	  en	  avant	  cet	  état.	  Je	  n’aurais	  pas	  dû	  

couper	  l’extrait	  tel	  que	  je	  l’avais	  fait,	  mais	  choisir	  de	  présenter	  l’extrait	  	  jusqu’à	  la	  mort	  

du	  protagoniste;	   cela	  aurait	  permis	  d’illustrer	  davantage	   cet	   état	  de	  délire.	  Le	   résultat	  

était	   que	   les	   élèves	   avaient	   ainsi	   beaucoup	   de	   mal	   à	   suivre	   le	   cours	  et	   que	   je	   ne	  

parvenais	  pas	  à	  conserver	  leur	  attention.	  	  

De	  même,	   j’aurais	  dû	  mieux	  élaborer	   le	  questionnaire	  dont	   les	  éléments	  de	  réponse	  se	  

croisaient	   par	   moment,	   ce	   qui	   rendait	   l’ensemble	   de	   l’analyse	   un	   peu	   moins	  

cohérente 173 .	   Ce	   faux	   pas	   souligne	   parfaitement	   l’importance	   d’une	   préparation	  

scrupuleuse	   de	   chaque	   leçon	   et	   l’élaboration	   un	   questionnaire	   cohérent.	   L’enseignant	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172	  voir	  annexe,	  questionnaire	  au	  sujet	  du	  texte,p.138.	  
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doit	   toujours	   anticiper	   en	   préparant	   chaque	   réponse	   en	   détail	   et	   je	   pense	   qu’une	  

préparation	  encore	  plus	  rigoureuse	  aurait	  pu	  permettre	  d’éviter	  cette	  maladresse.	  

Lors	  de	  mon	  entretien	  hebdomadaire	  avec	  ma	  tutrice	  qui	  avait	  été	  présente	  à	  cette	  leçon	  

et	   qui	   avait	   également	   ressenti	   ce	   manque	   de	   motivation,	   elle	   m’a	   dit	   qu’il	   fallait	  

absolument	   y	   remédier	   en	   revoyant	   certains	   points	   de	  mon	   cours	   et	   en	   redressant	   la	  

barre	  quand	  je	  voyais	  que	  les	  élèves	  n’étaient	  pas	  très	  motivés.	  

	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  12:	  L’amour	  malsain	  

Extrait	  :	  Phèdre	  de	  Jean	  Racine	  	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Présentation	  de	  l’auteur	  et	  de	  la	  pièce	  
• Explication	  de	  vocabulaire	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  

• Méthode	  :	  Cours	  magistral	  

	  

Description	  et	  analyse	  de	  la	  leçon	  	  

J’ai	  rapidement	  esquissé	  la	  biographie	  de	  Racine	  et	   fait	  un	  résumé	  de	  Phèdre	   lors	  de	  

cette	  deuxième	  leçon.	  En	  outre,	  nous	  avons	  lu	  le	  texte	  et	  recouru	  à	  une	  explication	  du	  

vocabulaire	  avant	  la	  fin	  de	  la	  leçon.	  

Cependant,	   en	   rentrant	   chez	   moi	   je	   me	   suis	   posé	   un	   certain	   nombre	   de	   questions	  :	  

pourquoi	  les	  élèves	  n’avaient-‐ils	  pas	  voulu	  participer	  à	  l’analyse	  du	  texte	  ?	  Mon	  projet	  de	  

mémoire	  devenait-‐il	  ennuyeux	  à	  leurs	  yeux	  ?	  Fallait-‐il	  arrêter	  et	  passer	  à	  autre	  chose	  ?	  Il	  

me	  restait	  tout	  de	  même	  encore	  cinq	  extraits	  à	  parcourir,	  mais	  que	  faire	  ?	  Fallait-‐il	  leur	  

parler	  ?	  

J’ai	  contacté	  mon	  formateur	  de	  mémoire	  et	  de	  discuter	  de	  ce	  problème	  avec	  lui,	  car	  son	  

expérience	  pourrait	  certainement	  m’aider.	  À	  la	  fin	  de	  cette	  conversation,	  nous	  sommes	  

parvenus	  à	  la	  conclusion	  suivante	  :	  il	  fallait	  parler	  aux	  élèves,	  leur	  demander	  d’où	  venait	  

ce	  manque	  de	  motivation	  et	  leur	  demander	  si	  le	  sujet	  ne	  les	  intéressait	  plus.	  Comme	  je	  

m’entends	   bien	   avec	   cette	   classe,	   je	   savais	   que	   cela	   ne	   poserait	   certainement	   aucun	  

problème	  et	  je	  savais	  que	  les	  élèves	  allaient	  me	  répondre	  honnêtement.	  	  

En	   outre,	   en	   ce	   qui	   concerne	   le	   plan	   de	  mon	  mémoire,	   et	   plus	   précisément	   la	   partie	  

portant	  sur	  les	  différentes	  formes	  de	  l’amour,	  nous	  avons	  décidé	  de	  laisser	  un	  texte	  de	  

côté	  étant	  donné	  que	  cette	  partie	  avait	  déjà	  bien	  été	  illustrée.	  

Ainsi,	   la	   leçon	   suivante	   a	   débuté	   par	   une	   discussion	   avec	   les	   élèves	   afin	   savoir	   d’où	  

venait	   ce	   manque	   de	   motivation.	   Comme	   je	   l’avais	   prévu	   et	   après	   quelques	  
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encouragements,	  les	  réponses	  ont	  été	  honnêtes.	  Un	  élève	  m’a	  dit	  :	  «	  Mais	  Madame,	  cela	  

est	  normal,	  on	  est	  au	  3e	  trimestre	  et	  la	  fatigue	  se	  ressent	  de	  plus	  en	  plus.	  »	  Un	  autre	  m’a	  

dit	  :	  «	  Madame,	  nous	  avons	  des	  stagiaires	  dans	  cinq	  matières,	  et	  dans	  les	  langues	  chaque	  

professeur	  fait	  de	  l’analyse	  littéraire	  en	  ce	  moment.	  Nous	  n’arrêtons	  pas,	  nous	  ne	  faisons	  

qu’analyser	   des	   textes	   sans	   arrêt,	   nous	   aimerions	   faire	   autre	   chose	  ».	   	   À	   partir	   de	   ce	  

moment,	  j’ai	  compris	  pourquoi	  ils	  n’avaient	  plus	  envie	  de	  travailler,	  mais	  je	  ne	  pouvais	  

guère	   arrêter	  mon	  projet	   en	   cours	   de	   route	   à	   cause	   de	   leur	  manque	   de	  motivation,	   il	  

fallait	  donc	  trouver	  une	  autre	  solution,	  voire	  un	  compromis	  ou	  un	  genre	  de	  pacte	  avec	  

les	  élèves.	  Je	  leur	  ai	  proposé	  et	  promis	  trois	  choses	  :	  premièrement	  après	  les	  vacances	  de	  

la	  Pentecôte	  nous	  alternerions	  exposés	  et	  littérature,	  nous	  ferions	  des	  séances	  d’exposés	  

deux	   fois	   par	   semaine	   et	   la	   littérature	   ne	   se	   limiterait	   qu’à	   une	   seule	   leçon	  

hebdomadaire.	   Deuxièmement,	   je	   laisserais	   un	   texte	   de	   côté,	   ce	   qui	   raccourcirait	   le	  

projet	   de	   mémoire	   de	   deux,	   voire	   trois	   leçons.	   Finalement,	   dès	   que	   le	   projet	   serait	  

terminé	   nous	   repasserions	   à	   autre	   chose,	   à	   savoir	   l’analyse	   de	   texte	   d’actualité,	   de	  

reportages	  s’y	  rattachant,	  etc.	  À	  la	  fin,	  j’ai	  encore	  posé	  la	  question	  suivante	  :	  étant	  donné	  

que	  j’ai	  fait	  un	  pas	  vers	  vous,	  seriez-‐vous	  donc	  prêts	  à	  en	  faire	  un	  vers	  moi	  et	  à	  continuer	  

à	  vous	  investir	  dans	  ce	  projet	  comme	  vous	  l’avez	  fait	  jusqu’ici	  ?	  

Les	   élèves	   ont	   été	   compréhensifs,	   certains	  m’ont	   remerciée	   et	   ont	   acquiescé	   pour	  me	  

confirmer	  que	  nous	  continuerions	  ensemble.	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  13	  :	  Les	  côtés	  néfastes	  de	  l’amour	  

Extrait	  :	  Le	  portrait	  de	  Thésée,	  acte	  II,	  scène	  5.	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	  sur	  la	  vie	  de	  l’auteur	  et	  résumé	  du	  

roman	  
• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  

	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

	  
• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthode	  :	   Questionnaire	   et	   correction	  

orale	  
• Objectif	  :	  Correction	  des	  devoirs	  à	  domicile	  

et	   dégager	   le	   portrait	   de	   Thésée	   et	  
l’analyse	   de	   cet	   effacement	   de	   ce	   dernier	  
pour	  laisser	  place	  au	  portrait	  d’Hippolyte	  

	  
	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

Nous	   avons	   ensuite	   poursuivi	   le	   cours.	   Comme	   ils	   avaient	   un	   devoir	   à	   domicile	   à	  

préparer	  pour	  ce	  jour-‐là,	  nous	  sommes	  passés	  à	  la	  correction	  de	  ce	  dernier.	  Toutefois,	  

rapidement,	   un	   grand	   nombre	   d’élèves	   m’ont	   confié	   que	   l’analyse	   de	   cet	   extrait	   de	  

Phèdre	  avait	  été	  trop	  difficile	  pour	  eux,	  et	  qu’ils	  avaient	  eu	  du	  mal	  à	  cause	  du	  niveau	  de	  

langue	  trop	  élevé.	  J’ai	  donc	  décidé	  de	  les	  aider	  à	  répondre	  aux	  questions	  jointes	  par	  un	  

questionnement	   guidé	   et	  en	   les	  dirigeant	  à	   travers	   le	   texte.	  Leur	  motivation	  était	  de	  

nouveau	   présente	   et	   les	   élèves	   se	   donnaient	   beaucoup	   de	   mal	   pour	   chercher	   les	  

réponses	  attendues	  dans	  le	  texte.	  	  

Il	  s’agissait	  là	  de	  l’extrait	  qui	  ait	  véritablement	  posé	  problème	  au	  niveau	  de	  l’analyse	  et	  

de	  la	  compréhension,	  extrait	  qui	  se	  trouve	  dans	  le	  livre	  de	  3e	  et	  qui	  aurait	  normalement	  

dû	  être	  étudié	  au	  cours	  du	  deuxième	  trimestre.	  Les	  élèves	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  difficultés	  

à	   cause	   du	   style	   soutenu	   du	   français	   du	   XVIIe	   siècle.	   	   Ce	   n’est	   que	   grâce	   à	   un	  

véritablement	  questionnement	  guidé	  que	  les	  élèves	  ont	  réussi	  à	  en	  dégager	  l’essentiel.	  	  

Je	  voulais	  absolument	  introduire	  cet	  extrait	  dans	  ma	  séquence	  de	  mémoire	  étant	  donné	  

que	  Racine	   se	   trouvait	   au	   programme	  de	   3e	   et	   finalement	   cet	   extrait	   a	   été	   celui	   qui	   a	  

posé	  le	  plus	  de	  problèmes	  aux	  élèves.	  Or,	  il	  faut	  peut-‐être	  s’interroger	  sur	  le	  fait	  que	  les	  

textes	   choisis	   pour	   les	   classes	   de	   3e	   ne	   sont	   éventuellement	   pas	   trop	   difficiles	   et	  

conduisent	  à	  la	  démotivation	  des	  élèves.	  Ne	  serait-‐il	  pas	  plus	  judicieux	  de	  mettre	  l’accent	  

sur	   des	   textes	   qui	   leur	   seraient	   plus	   accessibles	   et	   qui	   susciteraient	   davantage	   leur	  

motivation	  ?	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  12	  :	  L’amour	  malsain	  

Extrait	  :	  L’aveu	  de	  Phèdre,	  acte	  II,	  scène	  5.	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	  sur	  le	  premier	  extrait	  
• Analyse	  de	  l’aveu	  

	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthodes	  :	   Jeu	   de	   questions-‐réponses	   et	  

recherche	  des	  champs	  lexicaux	  de	  l’amour,	  
de	  la	  haine	  et	  de	  la	  folie	  	  

• Objectif	  :	   Dégager	   le	   côté	   malsain	   et	  
destructeur	  de	  l’amour	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

Nous	  avons	  commencé	   la	   leçon	  par	  un	   rappel	   portant	   sur	   le	   portrait	   de	   Thésée	   et	  

l’importance	   de	   ce	   dernier.	   Nous	   avons	   ensuite	   lu	   le	   texte	   et	   analysé	   les	   premières	  

paroles	  de	  Phèdre	  par	  un	  jeu	  de	  questions-‐réponses.	  	  

Puis,	  les	  élèves	  devaient	  rechercher	  les	  champs	  lexicaux	  de	  l’amour,	  de	  la	  haine	  et	  de	  

la	  folie	  dans	  l’extrait	  choisi.	  J’ai	  leur	  ai	  donné	  afin	  qu’ils	  puissent	  rapidement	  trouver	  ces	  

éléments.	   Toutefois,	   cette	   activité	   qui	   ne	   devait	   au	   départ	   durer	   que	   tout	   au	   plus	   dix	  

minutes	  a	  pris	  plus	  de	  vingt	  minutes.	   J’avais	   l’impression	  que	  les	  élèves	  s’ennuyaient	  à	  

rechercher	  ces	  champs	  lexicaux	  et	  tout	  à	  coup	  certains	  ont	  même	  commencé	  à	  perturber	  

le	  cours.	  J’ai	  essayé	  de	  les	  rappeler	  à	  l’ordre,	  mais	  ils	  ne	  se	  calmaient	  que	  pour	  un	  court	  

instant.	  Nous	   avons	   corrigé	   les	   éléments	   trouvés	   et	   je	   les	   ai	   notés	   au	   tableau,	  mais	   la	  

classe	  devenait	  de	  plus	  en	  plus	  agitée.	   Je	  constatais	  que	   la	  méthode	  que	   j’avais	  choisie	  

ennuyait	  les	  élèves	  au	  lieu	  de	  les	  motiver	  à	  travailler.	  

Or,	  	  étant	  donné	  que	  j’avais	  un	  plan	  de	  cours	  bien	  précis	  et	  que	  ma	  tutrice	  se	  trouvait	  au	  

fond	  de	  la	  salle,	  je	  n’ai	  pas	  vraiment	  osé	  changer	  de	  méthode	  en	  cours	  de	  route.	  Certains	  

élèves	  trouvaient	  des	  réponses	  très	  pertinentes,	  mais	  qui	  faisaient	  partie	  des	  questions	  

que	  nous	  allions	  traiter	  par	  la	  suite	  ;	   j’ai	  souvent	  répondu	  :	  «	  Très	  bonne	  réponse,	  mais	  

nous	  y	   reviendrons	  par	   la	   suite	  ».	  Plus	   les	  minutes	  passaient,	  plus	   je	   ressentais	  que	   je	  

perdais	  peu	  à	  peu	  le	  contrôle	  de	  la	  classe.	  

Après	  cette	  activité,	  nous	  sommes	  passés	  à	   la	  description	  de	  Phèdre	  dans	  cet	  extrait,	  

mais	  ce	  n’est	  qu’au	  cours	  de	  la	  deuxième	  leçon	  que	  nous	  avons	  tant	  bien	  que	  mal	  réussi	  à	  

terminer	  l’analyse	  de	  cet	  extrait.	  

Cette	   fois-‐ci,	   je	   ne	  pense	  pas	  qu’il	   s’agissait	   d’un	  problème	  de	  motivation,	  mais	   que	   je	  

devais	  revoir	  l’approche	  didactique	  de	  mon	  cours.	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  13:	  Synthèse	  des	  formes	  du	  sentiment	  amoureux	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

• Les	  formes	  de	  l’amour	  :	  synthèse	  

	  

• Présentation	  de	  la	  vie	  d’Apollinaire	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthode	  :	  Travail	  en	  binôme	  ;	  

brainstorming	  	  
• Méthode	  :	  Cours	  magistral	  

	  

	  

Description	  et	  analyse	  

Nous	  avons	  effectué	  une	  synthèse	  sur	  les	  formes	  du	  sentiment	  amoureux.	  J’ai	  donné	  

environ	  5	  minutes	  aux	  élèves	  afin	  qu’ils	  puissent	  établir	  une	  synthèse	  que	  nous	  avons	  

ensuite	   corrigée	   ensemble	   en	   y	   ajoutant	   de	   brefs	   exemples	   issus	   des	   textes	   que	   nous	  

avions	  traités	  au	  cours	  de	  cette	  deuxième	  partie	  du	  projet174.	  

La	  suite	  du	  cours	  consistait	  à	  présenter	   la	   vie	   d’Apollinaire	  ainsi	  que	   le	   thème	  de	   la	  

fuite	  du	  temps	  en	  vue	  d’analyser	  le	  poème	  	  Le	  pont	  Mirabeau	  lors	  d’une	  leçon	  suivante.	  

	  
Afin	  d’introduire	  le	  thème	  de	  la	  rupture	  ainsi	  que	  celui	  de	  la	  fuite	  du	  temps,	  j’ai	  d’abord	  

parcouru	   les	  questionnaires	  que	   les	   élèves	   avaient	   remplis	   au	  début	  du	  projet	   afin	  de	  

trouver	   une	   chanson	   qu’ils	   avaient	   eux-‐mêmes	   proposée,	   néanmoins	   leurs	   idées	   ne	  

correspondaient	  pas	  au	  sujet	  et	   la	  plupart	  d’entre	  eux	  n’avaient	  même	  pas	  proposé	  de	  

chanson.	  

J’en	  ai	  par	  conséquent	  recherché	  une	  qui	  pourrait	  thématiser	  les	  causes	  d’une	  rupture.	  

Au	  début,	   je	  voulais	  utiliser	  une	   chanson	  anglaise.175	  Finalement,	   j’ai	  préféré	   choisir	   la	  

chanson	   française	   «	  	   Pour	   que	   tu	   m’aimes	   encore	  »	   de	   Céline	   Dion,	   car	   elle	   mettait	  

parfaitement	  en	  avant	  les	  thèmes	  que	  je	  voulais	  traiter.	  

	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174	  Après	  une	  pause	  qui	   a	   laissé	  place	   à	  quelques	   exposés,	   nous	   avons	   entamé	   le	  dernier	   volet	  de	  mon	  
projet,	  à	  savoir	  les	  causes	  de	  la	  rupture	  amoureuse.	  	  Cette	  étape	  comportait	  deux	  sous-‐parties	  :	  la	  rupture	  
volontaire,	  et	  la	  rupture	  involontaire.	  
175	  étant	  donné	  qu’au	  premier	  trimestre	  les	  élèves	  avaient	  tellement	  apprécié	  ce	  genre	  d’entrée	  en	  matière	  
et	  de	  voir	  que	  l’on	  pouvait	  comparer	  un	  poème	  issu	  du	  XVIe	  siècle	  avec	  une	  chanson	  datant	  de	  2010.	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  14	  :	  La	  rupture	  volontaire	  

Poème	  :	  Le	  pont	  Mirabeau	  d’Apollinaire	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Entrée	   en	   matière	  :	   Pour	   que	   tu	   m’aimes	  

encore,	  Céline	  Dion	  
• Analyse	  du	  poème	  

	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Compréhension	  orale	  
	  
• Compétence	  :	  Compréhension	  écrite	  
• Méthode	  :	  Jeu	  de	  questions-‐réponses	  

	  
• Objectif	  :	  Dégager	  les	  raisons	  qui	  

engendrent	  une	  rupture	  et	  les	  sentiments	  
présents	  lors	  d’une	  rupture176	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

La	  leçon	  s’est	  ainsi	  ouverte	  sur	  l’écoute	  de	  cette	  chanson	  et	  j’ai	  demandé	  aux	  élèves	  de	  

noter	  les	  éléments	  qui	  expliquaient	  pourquoi	  les	  sentiments	  d’une	  personne	  envers	  une	  

autre	  pouvaient	  changer177.	  Les	  élèves	  étaient	  concentrés	  et	  ont	  rapidement	  su	  dégager	  

les	  thèmes	  attendus.	  	  

Nous	   ensuite	   avons	   procédé	   à	   une	   analyse	   linéaire	   et	   ceci	   par	   le	   biais	   d’un	   jeu	   de	  

questions-‐réponses	  pour	  avancer.	  Cette	  méthode	  a	   très	  bien	   fonctionné	  et	  cette	   fois-‐ci	  

les	   élèves	  étaient	  nettement	  plus	   calmes	  et	  ont	  de	  nouveau	  participé	  avec	  une	  grande	  

motivation.	  Ils	  ont	  bien	  su	  mettre	  en	  avant	  le	  thème	  de	  la	  fuite	  du	  temps	  étant	  donné	  que	  

nous	  en	  avions	  parlé	  dans	  l’introduction	  de	  l’œuvre	  ainsi	  que	  dans	  l’entrée	  en	  matière.	  	  

Peut-‐être	  qu’une	  petite	  pause	  au	   cours	  du	  projet	   avait	   fait	  du	  bien	  aux	  élèves	  et	   avait	  

redonné	  de	  l’élan	  à	  mon	  projet.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176	  A	  savoir,	  les	  thèmes	  de	  la	  fuite	  du	  temps,	  du	  changement	  des	  sentiments	  et	  de	  l’espoir	  de	  faire	  renaître	  
l’amour	  avant	  la	  rupture.	  
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Sujet	  de	  la	  leçon	  15:	  La	  rupture	  involontaire	  

Poème	  :	  Notre	  vie	  de	  Paul	  Eluard	  
Structure	  de	  la	  leçon	  

	  
• Rappel	  sur	  la	  vie	  de	  l’auteur	  178	  
• Analyse	  de	  l’extrait	  littéraire	  

	  
	  

Compétences,	  méthodes	  et	  objectifs	  

• Compétence	  :	  Expression	  orale	  
• Méthode	  :	  jeu	  de	  questions-‐réponses	  
• Objectif	  :	   dégager	   et	   analyser	   la	   douleur	  

provoquée	  par	  la	  rupture	  involontaire	  

	  

Description	  et	  analyse	  	  

L’analyse	  du	  poème	  notre	  vie	  de	  Paul	  Eluard,	  a	  eu	  lieu	  après	  le	  devoir	  en	  classe,	  mais	  cela	  

n’a	  pas	  empêché	  les	  élèves	  d’y	  participer	  activement.	  Pour	  commencer,	  j’ai	  procédé	  à	  un	  

petit	  rappel	  biographique	  pour	  faciliter	  l’analyse	  du	  poème.	  

La	   suite	   de	   la	   leçon	   s’est	   également	   bien	  passée	   et	   grâce	  questionnement	   guidé	   	   les	  

élèves	  ont	  été	  de	  nouveau	  capables	  de	  relever	  les	  thèmes	  principaux	  du	  poème	  et	  d’en	  

analyser	   les	   images	  principales;	   une	   des	   élèves,	   avant	   même	   que	   nous	   passions	   à	   la	  

conclusion	  de	  ce	  poème,	  a	  su	  relever	  qu’il	  s’agissait	  ici	  d’une	  rupture	  involontaire	  étant	  

donné	  que	  l’on	  est	  impuissant	  face	  à	  la	  mort.	  Je	  pense	  que	  le	  fait	  d’avoir	  déjà	  analysé	  un	  

poème	  de	  cet	  auteur	  a	  facilité	  le	  travail	  aux	  élèves,	  et	  ils	  possédaient	  quelques	  points	  de	  

repère.	  

Après	  avoir	  présenté	  et	  analysé	  le	  déroulement	  des	  différentes	  leçons,	   il	  est	  désormais	  

nécessaire	  de	  poser	  un	  regard	  critique	  sur	  l’ensemble	  du	  projet.	  	  

Avant	  tout,	  	  le	  choix	  de	  la	  thématique	  du	  sentiment	  amoureux	  s’est	  avéré	  optimal,	  étant	  

donné	  qu’il	  m’a	  donné	  la	  possibilité	  d’actualiser	  la	  littérature	  telle	  que	  je	  l’avais	  prévu	  en	  

la	   rendant	  plus	   réelle,	   concrète	  et	  accessible	  aux	  élèves.	  En	  outre,	   ces	  derniers	  étaient	  

motivés	   à	   participer	   à	   la	   découverte	   de	   ce	   sentiment.	   Ainsi,	   au	   cours	   du	   projet,	   j’ai	  

constaté	   à	   travers	   certaines	   remarques	   ou	   questions	   qu’ils	   étaient	   intéressés	   et	  

également	  intrigués	  par	  cette	  thématique.	  (cf.	  l’amour	  parfait/	  Baudelaire)	  

Dans	  un	  même	  esprit,	  du	  point	  de	  vue	  des	  textes,	  mon	  choix	  était	  réfléchi	  et	   judicieux.	  

Les	  extraits	  ou	  textes	  choisis	  ont	  permis	  aux	  élèves	  de	  découvrir	   les	  différents	  aspects	  

du	  sentiment	  amoureux.	  De	  plus,	  les	  textes	  leur	  ont	  donné	  la	  possibilité	  de	  s’interroger	  

au	  sujet	  du	  sentiment	  amoureux,	  de	  s’identifier	  avec	  certains	  personnages	  ou	  de	  relier	  

certaines	  thématiques	  à	  leurs	  expériences	  personnelles.	  	  	  
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Je	   peux	   également	   affirmer	   que	   les	   élèves	   ont	   relevé	   le	   défi	   de	   l’analyse	   de	   certains	  

textes	  avec	  bravoure	  :	  ils	  ont	  réussi	  à	  analyser	  presque	  tous	  les	  textes	  que	  j’avais	  choisis	  	  

et	  ils	  ont	  su	  en	  dégager	  les	  thématiques	  principales	  même	  si	  la	  plupart	  des	  textes	  étaient	  

issus	  du	  programme	  de	  2e.	  

Après	   ce	   projet,	   j’ai	   réalisé	   qu’il	   était	   important	   de	   préparer	   rigoureusement	   et	  

minutieusement	  les	  textes	  à	  traiter	  en	  classe.	  Il	  fallait	  non	  seulement	  choisir	  les	  extraits	  

et	   les	  préparer	  minutieusement	  afin	  d’avoir	   toutes	   les	   réponses	  aux	  questions	  que	   les	  

élèves	   pourraient	   poser.	   De	   même,	   il	   fallait	   aussi	   trouver	   la	   bonne	   méthode	   afin	  

d’aborder	  un	  texte	  et	  que	  je	  prépare	  un	  questionnaire	  cohérent	  et	  ciblé	  qui	  permettrait	  

aux	  élèves	  de	  participer	  activement	  au	  cours.	  	  

De	  même,	  ce	  projet	  a	  permis	  de	  se	  rendre	  compte	  de	  l’importance	  du	  choix	  des	  entrées	  

en	  matière	  ciblées	  et	  qui	  poursuivent	  un	  but	  bien	  précis,	  à	  savoir	  captiver	  l’attention	  des	  

élèves	  et	  susciter	  leur	  intérêt	  pour	  les	  faire	  participer	  activement	  à	  l’analyse	  littéraire.	  

Les	  entrées	  en	  matière	  que	  j’avais	  choisies	  avaient	  toujours	  l’effet	  attendu	  et	  je	  peux	  en	  

conclure	   qu’elles	   étaient	   bien	   choisies,	   voire	   qu’elles	   étaient	   un	   des	   éléments	   le	   plus	  

réussis	   du	   projet.	   J’avais	   intégré	   certains	   éléments	   que	   les	   élèves	   avaient	   eux-‐mêmes	  

proposés,	  comme	  l’extrait	  du	  film	  «	  The	  fault	  in	  our	  stars	  »,	  ou	  des	  mindmaps	  qui	  avaient	  

pour	  but	  que	  les	  élèves	  	  présentent	  leurs	  connaissances	  ou	  expériences	  personnelles.	  	  

De	  plus,	   j’avais	  en	  avait	  également	  choisi	  qui	  constitueraient	  un	  véritable	  défi	  pour	   les	  

élèves;	  par	  exemple	  l’analyse	  d’un	  texte	  utilisé	  pour	  les	  oraux	  de	  première.	  	  	  

Finalement,	  nous	  pouvons	  dire	  que	  les	  entrées	  en	  matière	  étaient	  très	  variées	  et	  qu’elles	  

constituaient	  une	  nouvelle	  expérience	  pour	  chaque	  texte	  que	  nous	  allions	  aborder.	  	  

De	   cette	  manière,	   la	   littérature	   était	   rendue	   plus	   accessible	   aux	   élèves	   qui	   pouvaient	  

détecter	   un	   lien	   avec	   leur	   quotidien179.	   Pour	   eux,	   ces	   entrées	   en	  matière	   amélioraient	  

l’ambiance	  en	  début	  de	  cours	  et	  allégeaient	  la	  matière	  qui	  serait	  abordée	  par	  la	  suite.	  Ils	  

participaient	  activement,	  ce	  qui	  souligne	  le	  facteur	  de	  motivation	  et	  le	  fait	  qu’ils	  avaient	  

envie	  de	  découvrir	  les	  indices	  qui	  leur	  permettraient	  d’analyser	  les	  extraits	  qui	  allaient	  

suivre.	  

Comme	   nous	   l’avons	   précédemment	   évoqué	   dans	   notre	   partie	   théorique,	   l’entrée	   en	  

matière	  ne	  doit	   pas	   être	   synonyme	  d’une	  pause	  de	   cinq	   à	  dix	  minutes	   au	   cours	  d’une	  

leçon,	  mais	  qu’elle	  doit	  être	  ciblée	  et	  donner	  des	  pistes	  concrètes	  pour	  ce	  qui	  suivra	  au	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179	  Voir	  annexe	  3	  pour	  le	  questionnaire,	  p.155-‐159.	  
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cours	  de	  la	  suite	  de	  la	  leçon.	  	  Si	  ces	  conditions	  sont	  réunies,	  elle	  suscite	  la	  motivation	  des	  

élèves	  ainsi	  que	  leur	  intérêt	  pour	  l’analyse	  littéraire.	  

Au	  cours	  du	  projet,	   	   j’ai	   remarqué	  que	   le	   sujet	   intéressait	  vraiment	   les	  élèves	  et	  qu’ils	  

prenaient	   plaisir	   à	   participer,	   à	   relever	   le	   défi	   de	   l’analyse	   littéraire.	   	   Certains	   textes,	  

comme	  Une	  Charogne,	  Je	  t’aime,	  ou	  l’extrait	  du	  Père	  Goriot,	   intéressaient,	  fascinaient	  ou	  

choquaient	   les	   élèves	  ;	   ils	   découvraient	   de	   nouveaux	   éléments	   qui	   suscitaient	   leur	  

curiosité	  et	  qui	   les	  amenaient	  à	  s’interroger	  sur	  le	  sujet	  et	  à	  participer	  aux	  discussions	  

qui	  avaient	  lieu	  entre	  les	  différentes	  parties.	  

Je	  pense	  que	  cette	  motivation	  a	  surtout	  été	  due	  aux	  variations	  des	  entrées	  en	  matière	  et	  

à	   la	   diversité	   des	   textes.	   J’ai	   vraiment	   eu	   l’impression	   que	   chaque	   semaine	   les	   élèves	  

étaient	   impatients	   de	   découvrir	   ce	   qui	   les	   attendrait	   au	   cours	   de	   la	   leçon	   et	   avaient	  

réellement	  envie	   	  de	  découvrir	  un	  nouvel	  aspect	  du	  projet.	  Ceux	  qui	  avaient	   l’habitude	  

de	  participer	  aux	  cours	  participaient	  régulièrement	  voire	  plus	  que	  d’habitude.	  	  

En	   outre,	   j’avais	   élaboré	   les	   questionnaires	   correspondant	   aux	   extraits	   de	   sorte	   que	  

chaque	  élève	  puisse	  trouver	  des	  éléments	  de	  réponse	  et	  je	  pense	  que	  ces	  deux	  méthodes	  

ont	   eu	  un	   fort	   impact	   sur	   les	   élèves	  ;	   en	   effet	   la	  plupart	  du	   temps	   ceux-‐ci	   effectuaient	  

leur	  travail	  avec	  beaucoup	  de	  sérieux	  et	  essayaient	  de	  faire	  au	  mieux	  et	  présentaient	  des	  

réponses	   très	   pertinentes.	   Ce	   travail	   d’analyse	   ciblée	   par	   lequel	   les	   élèves	   étaient	  

constamment	  sollicités	  à	  rechercher	  des	  éléments	  de	  réponses	  précises	  a	   leur	  dès	   lors	  

certainement	  permis	  d’améliorer	  leurs	  capacités	  à	  analyser	  un	  texte	  littéraire.	  	  

Même	   si	   j’aurais	   certainement	   dû	   varier	   davantage	   les	   approches	   didactiques,	   cette	  

méthode	   a	   quand	  même	   fait	   travailler	   efficacement	   les	   élèves	   pendant	   la	  majorité	   du	  

projet.	  Une	  grande	  partie	  des	  élèves	  affirment	  avoir	  acquis	  un	  vocabulaire	  d’analyse	  plus	  

précis	   au	   cours	   de	   ce	   projet	   et	   se	   sentent	   plus	   à	   l’aise	   lorsqu’ils	   doivent	   analyser	   des	  

textes	   littéraires.180	  Dans	  un	  même	  esprit,	   	  ce	  projet	  m’a	  permis	  de	  travailler	  dans	  une	  

perspective	  de	  différenciation	  et	  de	  donner	   la	  possibilité	  aux	  élèves	   les	  plus	   faibles	  de	  

participer.	  Au	  bout	  de	  quelques	  semaines,	  j’ai	  remarqué	  que	  certains	  qui	  habituellement	  

n’osaient	  pas	  participer	  en	  cours	  essayaient	  de	  plus	  en	  plus	  de	  prendre	  la	  parole.	  

Je	  pense	  également	  que	  leur	  manque	  de	  motivation	  au	  milieu	  du	  projet	  était	  en	  partie	  dû	  

à	  la	  longueur	  de	  ce	  dernier,	  au	  fait	  que	  la	  fin	  de	  l’année	  s’approchait	  et	  à	  une	  approche	  

maladroite	  de	  ma	  part	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’étude	  de	  certains	  textes.	  	  Je	  ne	  pense	  pas	  que	  

cette	  baisse	  de	  motivation	  me	  visait	  personnellement	  et	  qu’elle	   traduisait	   la	  mauvaise	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180	  Voir	  annexe	  3	  pour	  le	  questionnaire,	  p.155-‐159.	  
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volonté	  des	  élèves,	  car	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  ils	  ont	  bien	  travaillé	  et	  ont	  fait	  preuve	  de	  

bonne	   volonté	   et	   d’une	   envie	   de	   progresser.	   Ils	   montraient	   beaucoup	   d’intérêt	   et	  

faisaient	  preuve	  d’une	  incroyable	  soif	  de	  savoir.	  	  	  

	  

2.	  À	  la	  découverte	  de	  l’expression	  des	  sentiments	  dans	  la	  poésie	  française	  

Dans	   l’Enseignement	   secondaire	  général,	   au	   cours	  de	   cette	  année	   scolaire	  2017/2018,	  

j’ai	  également	  pu	  mettre	  en	  pratique	   l’analyse	   thématique	  en	  classe	  de	  4e	  générale.	  En	  

effet,	  étant	  donné	  que	  le	  nouveau	  manuel	  Itinéraires	  1,	  inclut	  la	  possibilité	  d’étudier	  des	  

textes	   littéraires	   à	   ce	   niveau,	   j’ai	   décidé	   d’entamer	   un	   projet	   d’analyse	   littéraire	   dans	  

l’unité	   3.	   S’intitulant	   «	  Quelle	   émotion	  »,	   cette	   unité	   s’avère	   être	   parfaite	   pour	   une	  

introduction	  à	  la	  poésie	  lyrique	  et	  pour	  découvrir	  l’expression	  de	  certains	  sentiments	  à	  

travers	   des	   poèmes	   français.	   Ainsi,	   la	   séquence	   établie	   avait	   pour	   objectif	   de	   faire	  

découvrir	  l’expression	  des	  sentiments	  dans	  la	  poésie	  aux	  élèves.	  

Nous	   allons	   désormais	   présenter	   et	   analyser	   le	   déroulement	   de	   ce	   projet	   de	  manière	  

critique	   et	   objective	   en	   vue	   d’en	   retenir	   quelques	   pistes	   pour	   l’enseignement	   de	   la	  

littérature	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  général	  :	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  1	  :	  De	  la	  chanson	  à	  la	  poésie	  lyrique	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  il	   fallait	   introduire	  l’unité	  et	  la	  thématique	  des	  sentiments,	   j’ai	  

choisi	   de	   laisser	   travailler	   les	   élèves	   en	   groupes.	   Un	   thème	   (le	   bonheur,	   la	   tristesse,	  

l’amour	   et	   la	   haine)	   a	   été	   attribué	   à	   chaque	   groupe	   et	   les	   élèves	   ont	   dû	   chercher	   une	  

chanson	  correspondant	  à	   leur	  sentiment	  et	  ensuite	   la	  présenter	  à	  toute	  la	  classe.	  Cette	  

activité	  a	  passionné	  les	  élèves.	  Ils	  ont	  pu	  former	  les	  groupes	  librement	  et	  rapidement	  ils	  

se	   sont	   rassemblés	   non	   seulement	   pour	   leurs	   affinités	   personnelles,	   mais	   aussi	   pour	  

leurs	  goûts	  musicaux.	  De	  plus,	  les	  élèves	  avaient	  hâte	  de	  commencer,	  étant	  donné	  qu’ils	  

pouvaient	   faire	  part	  de	   leur	  monde	  dans	  un	  cours	  de	   français.	  Les	   instructions	  étaient	  

claires	  :	   tout	   d’abord,	   les	   élèves	   devaient	   choisir	   une	   chanson	   (peu	   importe	   la	   langue	  

étant	  donné	  que	   l’objectif	  était	  qu’ils	   travaillent	  sans	  barrière	  et	  qu’ils	  puissent	  choisir	  

une	   chanson	   qu’ils	   aiment	   personnellement).	   Ensuite,	   ils	   avaient	   pour	   tâche	   de	   faire	  

quelques	  brèves	  recherches	  sur	  l’artiste	  et	  finalement	  de	  présenter	  l’émotion	  ressentie	  à	  

travers	   une	   chanson.	   Les	   élèves	   étaient	   intéressés	   et	   ont	   rapidement	   trouvé	   des	  
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chansons	  correspondantes.	  De	  plus,	  ils	  ont	  également	  pris	  plaisir	  à	  analyser	  les	  textes	  du	  

mieux	  qu’ils	  pouvaient.	  

Dans	   un	   deuxième	   temps,	   les	   élèves	   ont	   présenté	   leurs	   différents	   choix.	   Le	   premier	  

groupe	   avait	   choisi	   la	   chanson	   «	  Fuck	   the	   police	  »	   de	   NWA181	  et	   a	   réussi	   à	  mettre	   en	  

avant	   la	   haine	   des	   jeunes	   Afro-‐Américains	   envers	   la	   police	   et	   certaines	   injustices	  

sociales.	  Le	  deuxième	  groupe	  était	  chargé	  de	  présenter	  le	  thème	  de	  la	  tristesse	  et	  avait	  

choisi	   la	   chanson	   Avant	   qu’elle	   parte182	  de	   Sexion	   d’Assaut	   qui	   avait	   pour	   message	  

principal	   de	   rendre	   hommage	   aux	  mères	   des	   chanteurs	   avant	   qu’elles	   ne	  meurent	   ou	  

après	   leur	   mort.	   Cette	   thématique	   a	   donc	   suscité	   beaucoup	   d’émotions,	   car	   certains	  

élèves	  se	  sont	  mis	  à	  réfléchir	  sur	  leur	  comportement	  et	  sur	  l’importance	  de	  la	  présence	  

de	  leur	  mère	  dans	  des	  situations	  difficiles	  qu’ils	  ont	  dues	  surmonter.	  Un	  élève	  a	  même	  

déclaré	  :	  «	  Madame,	  cette	  chanson	  est	  tellement	  vraie,	  j’ai	  déjà	  fait	  beaucoup	  de	  bêtises	  

dans	  ma	  vie,	  mais	  ma	  mère	  était	  toujours	  là	  pour	  me	  pardonner	  et	  pour	  m’aider	  à	  m’en	  

sortir	  ».	   Une	   autre	   élève	   était	   très	   émue	   et	   a	   commencé	   à	   pleurer,	   j’ai	   dû	   sortir	   de	   la	  

classe	  avec	  elle	  et	  elle	  m’a	  confié	  que	  sa	  mère	  était	  décédée	  il	  y	  a	  quelques	  années	  et	  que	  

la	  chanson	  l’avait	  énormément	  marquée.	  Le	  troisième	  groupe	  s’est	  penché	  sur	  le	  thème	  

du	  bonheur	  et	  a	  présenté	  la	  chanson	  Happy183	  	  de	  Pharell	  Williams.	  Ce	  choix	  a	  permis	  de	  

retrouver	   quelques	   minutes	   positives	   et	   d’oublier	   le	   thème	   de	   la	   tristesse.	   Certains	  

élèves	  ont	  même	  commencé	  à	  chanter	  et	  à	  danser	  un	  peu.	  Les	  élèves	  ont	  également	  su	  

relever	  le	  changement	  de	  rythme	  et	  de	  vocabulaire	  par	  rapport	  à	  la	  chanson	  précédente.	  

Finalement,	  nous	  sommes	  passés	  à	  la	  présentation	  de	  la	  chanson	  	  Marry	  me184	  	  de	  Jason	  

Da	  Rulo	  qui	  mettait	   en	  avant	   le	   thème	  de	   l’amour	  parfait	   et	  de	   la	   femme	  parfaite.	   Les	  

garçons	  n’ont	  pas	  vraiment	  apprécié	   cette	   chanson,	  mais	  on	  voyait	   aux	  yeux	  des	   filles	  

qu’elles	   étaient	   en	   train	  de	   rêver.	  Cette	   activité	   a	   été	   très	   judicieuse,	   car	   elle	   a	  permis	  

d’analyser	  différentes	   images,	  ou	  métaphores	  et	  même	  de	  souligner	   l’importance	  de	   la	  

biographie	  d’un	   chanteur	   afin	  de	   comprendre	   le	   sens	  d’un	   texte.	   Les	   chansons	   étaient	  

bien	  choisies	  et	  les	  élèves	  ont	  pris	  plaisir	  à	  les	  présenter.	  Toutefois,	  l’on	  peut	  relever	  que	  

certains	  élèves	  avaient	  du	  mal	  à	  en	  expliquer	  certaines	  parties	  étant	  donné	  qu’ils	  n’ont	  

pas	   l’habitude	   de	   s’intéresser	   aux	   détails	   des	   paroles	   d’une	   chanson,	   mais	   plutôt	   au	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181	  Oshea	  Jackson	  et	  Lorenzo	  Patterson	  «	  Fuck	  tha	  police	  »,	  Ruthless	  Records,	  Etats-‐Unis,	  1988.	  
182	  Sexion	  d’Assaut,	  « Avant	  qu’elle	  parte,	  Sony,	  France	  2012.	  
183	  Pharell	  Williams,	  «	  Happy	  »	  Back	  Lot;	  Columbia;	  Sony,	  Etats-‐Unis,	  2013.	  
184	  Jason	  da	  Rulo,	  «	  Marry	  me	  »,	  Atlantic,	  Etats-‐Unis,	  2012.	  
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message	   et	   au	   sens	   général.	   Finalement,	   cette	   activité	   nous	   a	   permis	   de	   définir	   les	  

objectifs	  de	  la	  poésie	  lyrique	  et	  d’en	  établir	  une	  définition.	  	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  2	  :	  Un	  peu	  de	  théorie	  

Au	  cours	  d’une	  deuxième	  leçon,	  nous	  avons	  entamé	  une	  partie	  théorique	  qui	  avait	  pour	  

objectif	   de	   mettre	   en	   avant	   certaines	   figures	   de	   style.	   Il	   m’importait	   en	   effet	   que	   les	  

élèves	   acquièrent	   également	   certaines	   notions	   de	   base	   pour	   l’analyse	   formelle	   du	  

poème.	   J’ai	   distribué	  une	   fiche	   théorique	   aux	   élèves	   et	   nous	   en	   avons	   lu	   les	   exemples	  

ensemble.	  Les	  élèves	  ont	  tant	  bien	  que	  mal	  compris	  ces	  nouvelles	  notions,	  mais	  il	  était	  

évident	  qu’ils	  les	  comprendraient	  mieux	  au	  cours	  des	  différentes	  analyses.	  Connaissant	  

mes	   élèves,	   je	   savais	   qu’ils	   arriveraient	   à	   comprendre	   les	   notions	   de	   comparaison,	   de	  

métaphore,	   sans	   pour	   autant	   pousser	   ce	   savoir	   à	   l’extrême.	   Étant	   donné	   que	   chaque	  

unité	  du	  livre	  au	  programme	  accorde	  un	  bref	  volet	  à	  la	  littérature,	  au	  cours	  du	  premier	  

trimestre	  nous	  avions	  déjà	  vu	  les	  termes,	  de	  strophes,	  de	  vers	  et	  de	  rimes.	  Il	  fallait	  donc	  

uniquement	  procéder	  à	  un	  bref	  rappel	  de	  ces	  termes	  techniques.	  À	  ma	  grande	  surprise,	  

ils	  s’en	  sont	  bien	  rappelés.	  	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  3	  :	  Victor	  Hugo,	  «	  Demain	  dès	  l’aube,	  la	  tristesse,	  le	  deuil	  »	  

Une	  première	  analyse	  portait	  ensuite	  sur	  le	  poème	  «	  Demain	  dès	  l’aube	  »	  de	  Victor	  Hugo.	  

J’ai	  tout	  d’abord	  brièvement	  présenté	  l’auteur,	  et	  ensuite,	  afin	  d’introduire	  le	  poème,	  j’ai	  

procédé	  à	  un	   rappel	  du	   thème	  de	   la	   tristesse	   et	  du	  deuil	  mis	   en	  avant	  par	   la	   chanson	  

«	  Avant	  qu’elle	  parte	  »	  de	  Sexion	  d’Assaut.	  Ces	  éléments	  pouvaient	  ainsi	  servir	  de	  point	  

de	  repère	  pour	  l’analyse	  du	  poème	  «	  Demain	  dès	  l’aube	  ».	  

J’ai	  ensuite	  lu	  le	  poème	  à	  voix	  haute	  et	   j’ai	  choisi	  de	  procéder	  à	  une	  analyse	  orale	  avec	  

des	   questions	   ciblées	   avant	   de	   distribuer	   un	   corrigé	   modèle185 	  aux	   élèves,	   car	   il	  

m’importait	  que	  ces	  derniers	  s’intéressent	  au	  texte	  et	  participent	  activement	  au	  cours	  en	  

vue	  de	  comprendre	  les	  méthodes	  d’analyse	  au	  lieu	  de	  passer	  leur	  temps	  à	  recopier	  des	  

réponses	  du	  tableau	  ou	  d’une	  présentation	  PowerPoint.	  

J’ai	   procédé	   à	   une	   analyse	   linéaire	   strophe	   par	   strophe	   et	   les	   élèves	   ont	   participé	   du	  

mieux	   qu’ils	   pouvaient.	   En	   outre,	   j’ai	   pu	   constater	   que	   quelques	   élèves	   qui	   ne	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185	  Voir	  annexe	  4,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  4GCM,	  p.162-‐165.	  
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participaient	   jamais	  ont	  pourtant	   essayé	  de	   contribuer	  à	   l’analyse.	   Le	  questionnement	  

guidé	   permettait	   aux	   élèves	   les	   plus	   faibles	   et	   aussi	   aux	   plus	   forts	   de	   s’impliquer	  

activement	  dans	  les	  cours.	  	  

Dans	   un	   même	   esprit,	   il	   était	   intéressant	   de	   voir	   que	   quelques	   élèves	   avaient	  

désespérément	  envie	  de	   trouver	  des	   figures	  de	  style	  à	   travers	   le	  poème	  et	  ont	  pris	  un	  

véritable	   plaisir	   à	   les	   rechercher	   et	   à	   les	   expliquer	   lors	   d’une	   première	   analyse	   juste	  

après	  en	  avoir	  pris	  connaissance	  au	  cours	  de	  la	  première	  heure.	  De	  manière	  générale,	  et	  

grâce	  à	  un	  questionnement	  ciblé,	   l’analyse	  s’est	  bien	  passée	  et	   les	  élèves	  ont	  réussi	  de	  

comprendre	  non	  seulement	  le	  thème	  central	  du	  poème,	  mais	  aussi	  d’analyser	  certaines	  

images	   et	   métaphores.	   À	   la	   fin	   de	   la	   leçon,	   certains	   élèves	   ont	   même	   déclaré	   qu’ils	  

avaient	   trouvé	   le	   poème	   intéressant,	   facile	   à	   comprendre	   et	   à	   analyser	   et	   qu’en	   ne	  

devant	  pas	  copier	  sans	  arrêt	  des	  réponses	  du	  tableau,	  ils	  avaient	  pu	  s’intéresser	  au	  texte	  

lui-‐même.	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  4	  :	  Paul	  Eluard,	  «	  Je	  t’aime	  »,	  	  l’amour	  parfait	  et	  le	  bonheur	  

Au	  cours	  d’une	  quatrième	  leçon,	  nous	  avons	  procédé	  à	  l’analyse	  du	  poème	  «	  Je	  t’aime	  »	  

de	   Paul	   Eluard.	   Afin	   d’introduire	   le	   thème	  de	   l’amour	   parfait	   et	   de	   l’idéalisation	   de	   la	  

femme,	  nous	  avons	  écouté	  la	  chanson	  «	  Just	  the	  way	  you	  are	  »186	  de	  Bruno	  Mars.	  Par	  un	  

questionnement	  ciblé,	   les	  élèves	  ont	   su	  dégager	  que	   la	   femme	  y	  était	   idéalisée,	  qu’elle	  

représentait	   la	  perfection	  et	  qu’il	   s’agissait	  d’un	  amour	  parfait	  et	  d’une	  union	  parfaite.	  

De	   même,	   comme	   nous	   avions	   étudié	   les	   figures	   de	   style	   au	   cours	   d’une	   leçon	  

précédente,	   les	   élèves	   ont	   pu	   déterminer	   que	   dans	   cette	   chanson	   un	   grand	   nombre	  

d’hyperboles	  étaient	  utilisées	  (notamment	  «	  and	  when	  you	  smile,	  the	  whole	  world	  stops	  

an	   stares	   for	   a	   while	  »),	   ce	   qui	   était	   important,	   car	   dans	   le	   poème	   de	   nombreuses	  

hyperboles	   seraient	   également	   à	   analyser.	  À	   l’écoute	  de	   la	   chanson,	   j’ai	   remarqué	  que	  

certains	   élèves	   étaient	   en	   train	   de	   chanter,	   car	   ils	   l’adoraient	   et	   d’autres	   grognaient	  

quelque	  peu,	  car	  ils	  trouvaient	  que	  la	  chanson	  faisait	  trop	  cliché.	  

J’ai	  ensuite	  introduit	  l’auteur	  par	  une	  brève	  présentation	  PowerPoint	  afin	  que	  les	  élèves	  

aient	   les	  informations	  biographiques	  nécessaires	  à	   l’analyse	  et	   j’ai	  ensuite	  lu	  le	  poème.	  

Ces	  derniers	  ont	  d’abord	  dû	  analyser	  la	  forme	  du	  poème,	  à	  savoir	  le	  nombre	  de	  strophes,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186	  Bruno	  Mars,	  « Just	  the	  Way	  you	  are »,	  Elektra	  records,	  Etats-‐Unis,	  2010.	  
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le	  type	  de	  vers	  et	  de	  rimes.	  Par	  un	  questionnement	  guidé,	  ils	  ont	  réussi	  tant	  bien	  que	  mal	  

à	  mettre	  en	  avant	  que	   la	   forme	  était	   très	   irrégulière	  et	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  vraiment	  de	  

rimes.	  	  

Dans	   un	   deuxième	   temps,	   les	   élèves	   ont	   dû	   repérer	   l’anaphore	   «	  je	   t’aime	  »	   et	   en	  

déterminer	  la	  signification.187Par	  la	  suite,	  ils	  ont	  dû	  relever	  et	  expliquer	  les	  raisons	  pour	  

lesquelles	  le	  poète	  aimait	  sa	  bien-‐aimée.	  Nous	  avons	  corrigé	  ce	  travail	  oralement	  et	  j’ai	  

projeté	   le	   poème	   avec	   les	   éléments	   soulignés	   afin	   que	   les	   élèves	   puissent	   avoir	   un	  

aperçu	  visuel	  du	  corrigé.	  

Nous	   avons	   ensuite	   analysé	   certaines	   images	   (dont	   l’interprétation	   n’était	   pas	   trop	  

difficile)	   par	   un	   questionnement	   guidé.	   Les	   élèves	   étaient	   attentifs	   et	   essayaient	  

d’interpréter	  du	  mieux	  qu’ils	  pouvaient	  les	  différentes	  images	  poétiques	  et	  métaphores	  

utilisées.	  Une	  dernière	  étape	  de	  l’analyse	  consistait	  à	  déterminer	  les	  différents	  rôles	  de	  

la	   femme	   afin	   d’établir	   une	   synthèse	   de	   l’image	   de	   cet	   amour.	   J’ai	   donné	   quelques	  

minutes	  aux	  élèves	  pour	  qu’ils	  trouvent	  les	  différents	  éléments	  de	  réponse.	  Nous	  avons	  

ensuite	   procédé	   à	   la	   correction	   et	   j’ai	   projeté	   les	   éléments	   de	   réponse	   en	   mots	   clés.	  

Finalement,	  la	  leçon	  s’est	  terminée	  par	  une	  discussion	  orale	  sur	  l’amour	  et	  les	  effets	  de	  

l’amour.	  Même	  si	  certains	  garçons	  ont	  trouvé	  le	  poème	  un	  peu	  trop	  kitsch,	  un	  garçon	  a	  

affirmé	   que	   le	   poème	   était	   bien	   réel,	   car	   si	   on	   était	   vraiment	   touché	   par	   l’amour,	   les	  

sentiments	  que	  le	  poète	  décrivait	  étaient	  bien	  réels	  et	  que	  même	  si	  «	  on	  était	  un	  homme,	  

on	  pouvait	  perdre	  le	  contrôle	  »	  quand	  on	  tombait	  amoureux.	  

Sujet	  de	  la	  leçon	  4	  :	  «	  Le	  Spleen	  »,	  Charles	  Baudelaire	  :	  la	  peur,	  l’angoisse,	  la	  dépression	  

Lors	   d’une	   dernière	   leçon,	   nous	   avons	   analysé	   le	   poème	   «	  Le	   Spleen»	   de	   Charles	  

Baudelaire	  afin	  de	  mettre	  en	  avant	  le	  mal-‐être	  des	  hommes	  et	  le	  thème	  de	  la	  dépression.	  

J’ai	  introduit	  l’auteur	  par	  une	  brève	  présentation	  PowerPoint	  afin	  que	  les	  élèves	  aient	  les	  

informations	   biographiques	   nécessaires	   à	   l’analyse	   et	   j’ai	   ensuite	   lu	   le	   poème.	   Cette	  

introduction	   n’était	   en	   partie	   qu’un	   rappel	   étant	   donné	   que	   nous	   avions	   analysé	   le	  

poème	   «	  L’invitation	   au	   voyage	  »	   au	   premier	   trimestre.	   Toutefois,	   une	   définition	   du	  

«	  spleen	  »	  a	  également	  dû	  être	  donnée.	  Celle-‐ci	  servait	  d’entrée	  en	  matière	  reposant	  sur	  

un	  jeu	  de	  questions-‐réponses	  qui	  suscitait	  une	  participation	  active	  de	  la	  part	  des	  élèves	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187	  Voir	  annexe	  4,	  cahier	  d’un	  élève	  de	  4GCM,	  p.167.	  
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et	   qui	   avait	   pour	   objectif	   de	   mettre	   en	   avant	   les	   raisons	   d’un	   tel	   mal-‐être.	   J’ai	   pu	  

constater	  un	  décalage	  au	  niveau	  des	  prérequis	  des	  élèves	  ;	  certains	  ont	  très	  bien	  compris	  

ce	  sentiment	  d’oppression	  et	  d’autres	  avaient	  du	  mal	  à	  se	  l’imaginer.	  Je	  pense	  que	  dans	  

nos	  classes,	  certains	  élèves	  ont	  certainement	  vécu	  de	  nombreuses	  expériences	  difficiles	  

à	  surmonter,	  ce	  qui	  pourrait	  expliquer	  l’identification	  au	  sujet.	  	  

J’ai	  ensuite	  procédé	  à	  la	  lecture	  du	  poème	  et	  les	  élèves	  ont	  dû	  s’intéresser	  à	  sa	  forme.	  Les	  

élèves	  ont	  réussi	  avec	   facilité	  à	   identifier	   les	   types	  de	  vers	  et	  de	  strophes	  étant	  donné	  

que	  nous	   avions	  procédé	  à	  un	   rappel	   au	   cours	  de	   la	  première	   analyse	   et	   que	  nous	   en	  

avions	   vu	   la	   théorie	   au	   cours	   du	   premier	   trimestre.	   Ils	   ont,	   par	   la	   suite,	   dû	   analyser	  

l’anaphore	   et	   le	   paysage	   décrit	   dans	   les	   premières	   strophes.	   Comme	   nous	   avions	   vu	  

l’anaphore	   au	   cours	   de	   l’analyse	   des	   deux	   premiers	   poèmes,	   ils	   ont	   facilement	   repéré	  

cette	   figure	   de	   style	   et	   ont	   réussi	   à	   en	   dégager	   le	   sens.	   Les	   élèves	   se	   sont	   ensuite	  

intéressés	   à	   la	   description	   du	   paysage	   et	   ont	   interprété	   les	   différentes	   images.	   Après	  

chaque	  question,	  j’ai	  projeté	  un	  corrigé	  modèle	  afin	  que	  les	  élèves	  notent	  les	  éléments	  de	  

réponse	  dans	   leur	  classeur.	  Toutefois,	   j’ai	  remarqué	  que	   les	  élèves	  avaient	  du	  mal	  à	  se	  

reconcentrer	  après	  avoir	  recopié	  du	  tableau.	  Le	  cours	  a	  commencé	  à	  manquer	  d’élan,	  car	  

certains	  élèves	  étaient	  plus	  rapides	  et	  d’autres	  plus	   lents	  et	  quand	  nous	  repassions	  au	  

texte,	   j’avais	   l’impression	   que	   certains	   avaient	   du	   mal	   à	   se	   reconcentrer	   et	   avaient	  

décroché.	  J’ai	  donc	  choisi	  d’arrêter	  de	  projeter	  le	  corrigé	  et	  de	  travailler	  activement	  avec	  

les	  élèves	  et	  la	  fin	  de	  la	  leçon	  était	  de	  nouveau	  plus	  interactive.	  

Le	  projet	  s’est	  terminé	  par	  l’analyse	  de	  ce	  poème.	  En	  effet,	  les	  trois	  poèmes	  choisis	  ont	  

permis	   d’illustrer	   les	   thèmes	   voulus	   de	   manière	   précise	   et	   les	   élèves	   ont	   réussi	   à	  

acquérir	  quelques	  notions	  de	  base	  en	  ce	  qui	   concerne	   l’analyse	  poétique.	  De	  même,	   je	  

peux	  souligner	  que	  les	  poèmes	  ont	  véritablement	  suscité	  l’intérêt	  des	  élèves	  et	  que	  pour	  

quelques-‐uns,	   l’identification	  personnelle	  dont	  nous	  avons	  parlé	  au	  préalable	  a	  eu	  lieu.	  

Toutefois,	  on	  aurait	  pu	  davantage	  varier	  les	  méthodes	  d’analyse,	  mais	  étant	  donné	  que	  

les	   élèves	   n’avaient	   pratiquement	   aucune	   expérience	   en	   analyse	   poétique,	   il	   était	  

nécessaire	  qu’ils	  soient	  guidés	  tout	  au	  long	  du	  projet.	  Je	  pense	  que	  si	  nous	  procédons	  à	  

l’analyse	   d’autres	   poèmes	   au	   cours	   des	   prochaines	   semaines,	   nous	   pourrons	  

certainement	  varier	  les	  méthodes,	  car	  les	  élèves	  possèdent	  désormais	  quelques	  notions	  

et	  quelques	  réflexes	  de	  base.	  
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Un	  autre	  point	  négatif	  reste	  qu’en	  parallèle,	  les	  élèves	  avaient	  commencé	  à	  travailler	  sur	  

la	  poésie	  en	  cours	  d’allemand	  et	  m’ont	  dès	  lors	  avoué	  qu’ils	  avaient	  en	  quelque	  sorte	  une	  

overdose	   de	   poésie.	   J’aurais	   dû	   me	   concerter	   avec	   leur	   professeur	   d’allemand	   avant	  

d’entamer	  ce	  projet,	  ce	  qui	  aurait	  certainement	  pu	  éviter	  cette	  surcharge	  de	  poésie.	  

Le	  devoir	  en	  classe	  

Pour	  clore	  ce	  projet	  et	  afin	  de	  voir	  si	  certains	  de	  mes	  objectifs	  avaient	  été	  atteints,	  il	  était	  

nécessaire	   d’effectuer	   une	   évaluation	   formative	   à	   l’appui	   d’un	   devoir	   en	   classe.	   Les	  

élèves	  devaient	  non	  seulement	  réviser	  les	  aspects	  formels	  que	  nous	  avions	  vus	  en	  cours,	  

mais	  aussi	  les	  trois	  poèmes	  étudiés	  en	  classe.	  	  

Cette	  épreuve	  était	  organisée	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  30	  points	  de	  questions	  de	  cours	  et	  

30	  points	  d’analyse	  textuelle	  portant	  sur	   le	  poème	  «	  l’Adieu	  »	  de	  Guillaume	  Apollinaire	  

étant	   proche	   du	   poème	   	  «	  Je	   t’aime	  »	  	   de	   Paul	   Eluard.	  De	   cette	  manière,	   les	   élèves	   qui	  

étaient	  plus	  faibles	  en	  analyse	  pouvaient	  réviser	  et	  réussir	  cette	  épreuve	  et	  l’analyse	  du	  

poème	  inconnu	  mobiliserait	  les	  connaissances	  acquises	  au	  cours	  du	  projet.	  De	  plus,	  les	  

questions	  portant	  sur	  le	  poème	  inconnu	  étaient	  courtes,	  ciblées	  et	  surtout	  orientées	  sur	  

des	   thèmes	   précis	   du	   poème,	   de	   sorte	   que	   les	   élèves	   puissent	   analyser	   le	   poème	   de	  

manière	  ciblée	  tel	  que	  nous	  l’avions	  fait	  en	  cours.	  

Analyse	  du	  devoir	  en	  classe	  	  

Les	   résultats	   du	   devoir	   en	   classe	   étaient	   hétérogènes,	   mais	   n’étaient	   pourtant	   ni	  

meilleurs	  pires	  que	   les	  résultats	  des	  autres	  devoirs	  en	  classe.	  La	  moyenne	  de	   la	  classe	  

était	  de	  33,4,	  dont	  la	  meilleure	  note	  s’élevait	  à	  48	  et	  la	  pire	  note	  était	  de	  17,5188.	  	  

Une	  partie	  des	  élèves	  a	  obtenu	  une	  bonne,	  voire	  très	  bonne	  note	  et	  a	  su	  prouver	  qu’ils	  

avaient	   appris,	   compris	   et	   assimilé	   la	  matière	   traitée	   en	   cours.	   À	  ma	   grande	   surprise,	  

l’analyse	  du	  poème	  inconnu	  n’a	  pas	  posé	  trop	  de	  difficultés	  aux	  élèves.	  Les	  élèves	  ont	  eu	  

plus	  de	  mal	  à	  réussir	  à	  répondre	  aux	  questions	  issues	  de	  la	  partie	  connue.	  Certains	  ont	  

avoué	  qu’ils	  n’avaient	  pas	  assez	  révisé	  et	  d’autres	  qu’ils	  avaient	  eu	  une	  sorte	  de	  «	  black	  

out	  »	  au	  cours	  du	  devoir.	  D’autres	  n’avaient	  pas	  appris	   les	   textes	  analysés	  en	  cours	  de	  

manière	  assez	  précise	  et	  m’ont	  également	  avoué	  qu’ils	  n’avaient	  relu	  qu’une	  ou	  deux	  fois	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
188	  voir	  annexe	  ,	  exemples	  de	  devoirs	  en	  classe	  p.174-‐182.	  
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les	   textes	   et	   les	   cours	   associés.	   Ainsi,	   il	   est	   évident	   que	   certains	   n’ont	   pas	   fait	   assez	  

d’efforts	  et	  se	  sont	  montrés	  paresseux	  au	  niveau	  de	  la	  préparation	  du	  devoir	  et	  savaient	  

bien	  qu’ils	  pourraient	  bien	  se	  rattraper	  avec	  la	  partie	  inconnue.	  	  

Toutefois,	  la	  réussite	  de	  la	  partie	  inconnue	  prouve	  que	  ces	  élèves	  qui	  ont	  des	  niveaux	  de	  

français	   très	   hétérogènes	   ont	   quand	   même	   réussi	   à	   analyser	   un	   texte	   poétique,	   tout	  

aussi	  bien	  au	  niveau	  de	  la	  forme	  qu’au	  niveau	  du	  contenu.	  Certaines	  réponses	  auraient	  

pu	  être	  plus	  élaborées,	  mais	  ce	  genre	  d’exercice	  nécessite	  encore	  plus	  d’entraînement	  et	  

d’exercice.	   Si	   nous	   avions	   analysé	   davantage	   de	   poèmes,	   les	   élèves	   auraient	  

certainement	  assimilé	  certains	  réflexes	  d’analyse	  et	  auraient	  encore	  mieux	  réussi.	  

Après	   ce	   projet,	   nous	   pouvons	   tirer	   la	   conclusion	   qu’il	   ne	   faut	   surtout	   pas	   priver	   nos	  

élèves	   de	   l’enseignement	   secondaire	   général	   de	   l’apprentissage	   de	   la	   littérature	   ou	  

encore	   de	   la	   poésie.	   En	   effet,	   si	   l’enseignant	   choisit	   une	   thématique	   qui	   intéresse	   les	  

élèves	   et	   des	   méthodes	   adéquates	   qui	   susciteront	   leur	   motivation,	   les	   élèves	  

participeront	  au	  cours	  et	  aimeront,	  du	  moins	  un	  peu,	  la	  littérature.	  Les	  élèves	  ont	  aimé	  

pouvoir	   associer	  musique	   et	   textes	   à	   étudier	   et	   chaque	   début	   de	   leçon	   était	   animé	   et	  

interactif.	   Les	   chansons	   choisies	   (en	   partie	   par	   les	   élèves	   eux-‐mêmes)	   ont	   permis	  

d’introduire	  leur	  univers	  dans	  l’univers	  scolaire	  et	  c’est	  ce	  qui	  a	  certainement	  contribué	  

à	  la	  réussite	  du	  projet.	  De	  même,	  elles	  ont	  facilité	  la	  compréhension	  de	  certains	  poèmes	  

et	  ont	  permis	  de	  faciliter	  la	  compréhension	  de	  certaines	  images	  et	  métaphores	  utilisées	  

en	  poésie.	  En	  outre,	  nous	  pouvons	  souligner	  que	  si	   les	  termes	  essentiels	  techniques	  de	  

base	  sont	  bien	  expliqués,	  les	  élèves	  sauront	  les	  utiliser	  en	  vue	  de	  l’analyse	  poétique.	  Au	  

cours	   de	   ce	   projet,	   les	   élèves	   étaient	   fiers	   dès	   qu’ils	   avaient	   bien	   analysé	   la	   forme	   du	  

poème	   et	   repéré	   les	   figures	   de	   style.	   Étant	   donné	   que	   la	   thématique	   choisie	   les	  

intéressait	   et	   que	   les	   poèmes	   choisis	   étaient	   adaptés	   à	   leur	   niveau,	   les	   élèves	   ont	  

éprouvé	  de	   la	   facilité	   à	   les	   analyser	  et	   à	   en	  dégager	   les	   thématiques	  principales.	   Il	   est	  

donc	  important	  d’arrêter	  de	  sous-‐estimer	  les	  capacités	  de	  nos	  élèves	  de	  l’enseignement	  

secondaire	  général	  et	  de	  les	  priver	  de	  littérature.	  
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V. Conclusion	  
	  
Pour	   conclure	   ce	   travail	   de	   candidature,	   il	   est	   important	   de	   revenir	   sur	   les	   points	  

importants	  de	  notre	  réflexion	  afin	  d’en	  établir	  une	  synthèse.	  

La	  littérature,	  depuis	  ses	  débuts,	  est	  synonyme	  de	  savoir,	  de	  connaissance	  et	  de	  culture	  

générale	   et	   était	   réservée	   aux	   hommes	   cultivés	   ayant	   accès	   à	   la	   lecture.	   Aujourd’hui	  

ouverte	  à	   tout	  public	  et	   instaurée	  dans	  pratiquement	  chaque	  système	  d’enseignement,	  

elle	  est	  malheureusement	  souvent	  critiquée	  et	  remise	  en	  question.	  Ce	  travail	  avait	  pour	  

objectif	   principal	   de	   voir	   si	   cette	   discipline,	   autrefois	   prestigieuse,	   pouvait	   encore	  

trouver	   sa	   place	   dans	   l’enseignement	   luxembourgeois.	   L’intérêt	   d’enseigner	   la	  

littérature	   à	   nos	   élèves	   existe-‐t-‐il	   toujours	  ?	   Et	   si	   oui,	   quelles	   seraient	   les	  méthodes	   à	  

préconiser	  ?	  

	  

Nous	   avons	   pu	   constater	   que	   notre	   système	   scolaire	   accorde	   une	   grande	   place	   à	   la	  

littérature	   française	   dans	   l’enseignement	   secondaire	   classique	   et	   initie	   les	   élèves	   à	  

l’analyse	   textuelle	   et	   littéraire	   dès	   la	   7e	   en	   augmentant	   progressivement	   le	   degré	   de	  

difficulté	   au	   cours	   des	   années.	   Toutefois,	   dès	   la	   classe	   de	   4e	   et	   surtout	   en	   3e,	   nous	  

constatons	  que	  les	  méthodes	  d’enseignement	  choisies	  doivent	  être	  quelque	  peu	  revues	  

et	   adaptées	   à	   un	   public	   adepte	   des	   nouvelles	   technologies	   et	   de	   la	  modernité	   afin	   de	  

redonner	  goût	  à	  la	  littérature	  française.	  	  

En	  ayant	  analysé	  les	  «	  Horaires	  et	  Programmes	  »	  de	  l’enseignement	  secondaire	  général,	  

nous	  avons	  pu	  relever	  que	  la	  littérature	  n’y	  est	  pratiquement	  pas	  présente	  et	  qu’elle	  ne	  

joue	  qu’un	  rôle	  mineur	  :	  nous	  privons	  souvent	  nos	  élèves	  de	  cette	  discipline	  étant	  donné	  

que	  de	  nombreux	   enseignants	   les	   estiment	   incapables	   d’analyser	   un	   texte	   littéraire.	   Il	  

est	  primordial	  que	  nous	  changions	  nos	  mentalités	  et	  que	  nous	  fassions	  abstraction	  de	  ce	  

type	  de	  préjugés	  futiles	  et	  dépourvus	  de	  sens.	  Si	  nous	  choisissons	  les	  bons	  textes	  et	  les	  

bonnes	  méthodes	  pédagogiques,	  l’analyse	  littéraire	  sera	  également	  accessible	  et	  faisable	  

pour	   ces	   élèves.	  Nous	  devons	   suivre	   l’exemple	  de	  nos	   collègues	   enseignant	   l’allemand	  

qui	  initient	  les	  élèves	  à	  l’analyse	  littéraire	  dès	  la	  7e	  secondaire	  générale.	  La	  littérature	  ne	  

doit	  plus	  être	  enseignée	  à	  une	  élite,	  mais	  chaque	  élève	  devrait	  avoir	  la	  possibilité	  d’être	  

initié	  à	  cette	  discipline	  et	  d’en	  obtenir	  des	  notions	  de	  base,	  car	  «	  elle	  sert	  à	  vivre	  ».	  
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Or,	  de	  manière	  générale,	  le	  problème	  ne	  réside	  pas	  uniquement	  au	  niveau	  des	  méthodes	  

d’enseignement.	   En	   effet,	   les	   élèves	   s’opposent	   à	   l’apprentissage	   de	   la	   littérature	  

française,	  car	  ils	  se	  sentent	  mal	  à	  l’aise	  par	  rapport	  à	  l’apprentissage	  du	  français	  et	  ils	  ne	  

se	  sentent	  pas	  à	  la	  hauteur.	  En	  outre,	  les	  élèves,	  pour	  diverses	  raisons,	  n’aiment	  pas	  cette	  

langue	  et	  refusent	  tout	  ce	  qui	  est	  mis	  en	  relation	  avec	  la	  langue	  de	  Molière.	  	  

Ainsi,	  avant	  de	  nous	  intéresser	  à	  l’enseignement	  de	  la	  littérature	  française,	  nous	  devons	  

nous	   intéresser	   à	   l’enseignement	   de	   la	   langue	   française	   et	   redonner	   confiance	   à	   nos	  

élèves.	  Ces	  derniers	  n’aiment	  pas	  le	  français,	  car	  ils	  n’éprouvent	  aucun	  lien	  affectif	  avec	  

elle-‐ci	   et	   se	   sentent	   incapables	   d’écrire	   ou	   de	   parler	   français.	   De	   plus,	   le	   français	   est	  

fortement	  concurrencé	  par	  l’allemand,	  que	  les	  élèves	  apprennent	  avec	  plus	  de	  facilité	  et	  

l’anglais,	   langue	   dont	   l’apprentissage	   est	   poussé	   par	   une	   motivation	   personnelle,	   à	  

savoir	  celui	  d’une	  langue	  non	  seulement	  internationale,	  mais	  qui	  leur	  donne	  également	  

accès	   à	   leur	   monde,	   c’est-‐à-‐dire	   à	   la	   musique,	   au	   cinéma	   et,	   plus	   récemment,	   aux	  

influenceurs	  internationaux.	  Il	  est	  ainsi	  important	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  créent	  et	  

ressentent	   un	   lien	   affectif,	   tout	   d’abord	   avec	   la	   langue	   française	   et	   ensuite	   avec	   la	  

littérature.	  

Ce	  lien	  affectif	  ne	  peut	  être	  trouvé	  que	  si	  nous	  donnons	  un	  sens	  à	  l’enseignement	  de	  la	  

littérature	  et	  si	  nous	  savons	  pourquoi	   il	  est	  nécessaire	  de	   la	  garder	  dans	  nos	  salles	  de	  

classe.	  	  

Dans	   un	   premier	   temps,	   nous	   pouvons	   retenir	   que	   la	   littérature	   est	   un	   outil	  

d’apprentissage	  à	  la	  langue	  française.	  Si	  nous	  voulons	  que	  nos	  élèves	  enrichissent	  leurs	  

compétences	  langagières,	  nous	  devons	  puiser	  dans	  les	  textes	  littéraires	  qui	  offrent	  une	  

panoplie	  de	  vocabulaire,	  mais	  favorisent	  et	  développent	  également	  la	  compréhension	  de	  

l’écrit	  des	  élèves.	  	  

Ensuite,	  cette	  discipline	  est	  source	  de	  savoir	  et	  de	  culture	  générale.	  En	  effet,	  grâce	  à	   la	  

lecture	  littéraire,	  nos	  élèves	  apprennent	  à	  connaître	  la	  société,	  ses	  mœurs	  et	  les	  conflits	  

qui	   y	   régnaient	   ou	   règnent	   afin	  de	  développer	  non	   seulement	  un	   esprit	   critique,	  mais	  

aussi	  en	  vue	  de	  devenir	  des	  citoyens	  sachant	  distinguer	  le	  bien	  du	  mal	  et	  faire	  de	  notre	  

monde	  un	  monde	  meilleur.	  

Outre	  la	  culture	  et	  connaissance	  générale,	  la	  lecture	  littéraire	  nous	  offre	  davantage.	  Il	  est	  

certes	  important	  de	  viser	  cet	  aspect,	  mais	  afin	  de	  fasciner	  nos	  élèves,	  il	  est	  nécessaire	  de	  

viser	   l’identification	   personnelle	   qui	   aura	   pour	   conséquence	   logique	   qu’ils	   pourront	  

développer	  un	  certain	  plaisir	  à	  lire	  et	  à	  analyser	  des	  extraits	  littéraires	  ou	  des	  poèmes.	  
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Ce	  type	  d’identification	  est	  primordial,	  car	  elle	  peut	  permettre	  aux	  élèves	  de	  trouver	  des	  

réponses	   à	   des	   questions	   aux	   niveaux	   personnel	   et	   émotionnel.	   Les	   lycéens,	   jeunes	  

adolescents	  et	  jeunes	  adultes,	  sont	  souvent	  à	  la	  recherche	  d’une	  identité	  et	  se	  posent	  de	  

nombreuses	   questions.	   Si	   l’enseignant	   choisit	   les	   textes	   adaptés,	   cette	   identification	  

personnelle	  pourra	   avoir	   lieu.	   Les	  personnages	   littéraires,	   ainsi	   que	   les	   situations	  que	  

ces	  derniers	  vivront,	  pourront	  servir	  de	  point	  de	  repère	  et	  de	  modèle	  à	  nos	  élèves.	   Ils	  

sauront	  qu’ils	  ne	  sont	  pas	  les	  seuls	  à	  vivre	  une	  telle	  situation	  et	  que	  d’autres	  avant	  eux	  

ont	  su	  survivre	  à	  ce	  type	  d’aventure	  et	  ont	  su	  les	  surmonter.	  	  

	  

Finalement,	  après	  avoir	  défini	  pourquoi	  il	  est	  nécessaire	  d’enseigner	  la	  littérature	  dans	  

nos	  lycées,	  il	  était	  important	  de	  proposer	  quelques	  suggestions	  d’amélioration	  au	  niveau	  

des	   méthodes	   d’enseignement	   du	   français	   et	   de	   la	   littérature	   française.	   Comme	   nous	  

l’avons	  évoqué	  au	  préalable,	  il	  est	  impératif	  de	  redonner	  le	  goût	  à	  la	  lecture	  à	  nos	  élèves	  

et	  deleur	  faire	  aimer	  à	  nouveau	  le	  français.	  Ceci	  sera	  seulement	  possible	  si	  nous	  arrêtons	  

de	  traumatiser	  nos	  élèves	  et	  de	  les	  traiter	  comme	  s’ils	  n’étaient	  capables	  ni	  de	  parler,	  ni	  

d’écrire	  le	  français,	  il	  faut	  les	  encourager	  et	  motiver	  à	  apprendre	  cette	  langue	  dès	  la	  7e.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  lectures	  longues,	  il	  est	  important	  de	  choisir	  des	  thèmes	  adaptés	  

au	   niveau	   et	   surtout	   aux	   intérêts	   des	   élèves.	   En	   outre,	   il	   est	   important	   de	   garder	  

l’identification	  en	  tête	  avant	  de	  choisir	  le	  livre	  que	  nous	  voulons	  lire	  avec	  nos	  élèves.	  En	  

ce	  qui	  concerne	  l’enseignement	  de	  la	  littérature,	  il	  serait	  bien	  d’instaurer	  une	  variation	  

entre	  l’approche	  chronologique	  et	  thématique	  afin	  d’éviter	  «	  un	  bourrage	  de	  crâne	  »	  qui	  

aurait	  pour	  conséquence	  logique	  le	  refus	  de	  la	  littérature.	  	  

Un	  dernier	  point	  qui	  doit	  impérativement	  être	  pris	  en	  considération	  est	  le	  fait	  de	  tracer	  

un	   lien	   entre	   les	   textes	   classiques	   et	   notre	   époque	   actuelle.	   Il	   est	   du	   devoir	   de	  

l’enseignant	  d’établir	  ce	  lien	  entre	  aujourd’hui	  et	  autrefois.	  Il	  s’agit	  là	  de	  l’essence	  même	  

de	  l’enseignement	  de	  la	  littérature,	  car	  de	  cette	  manière,	  nous	  ferons	  aimer	  cette	  matière	  

à	  nos	  élèves	  qui	  comprendront	  qu’elle	  n’est	  ni	  abstraite	  ni	  éloignée	  de	  leur	  monde	  et	  de	  

leurs	  problèmes.	  

	  

Comme	  nous	  l’avons	  prouvé	  tout	  au	  long	  de	  ce	  travail,	  la	  littérature	  française	  a	  sa	  place	  

dans	   notre	   société	   ainsi	   que	   dans	   nos	   écoles	   et	   vu	   les	   contenus	   et	   savoirs	   qu’elle	  

véhicule,	   il	   est	   inimaginable	   d’envisager	   son	   abolition.	   Il	   est	   ainsi	   du	   devoir	   des	  

enseignants	   de	   sauver	   cette	   matière	   et	   de	   plaidoyer	   en	   sa	   faveur.	   Nous	   devons	   faire	  
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comprendre	   à	   nos	   élèves	   que	   la	   littérature	   sert	   à	   vivre	   et	   qu’ils	   peuvent	   la	   percevoir	  

comme	  un	  manuel	  d’apprentissage	  à	  la	  vie	  qui	  leur	  permettra	  de	  mieux	  se	  connaître,	  de	  

mieux	  connaître	  le	  monde	  et	  de	  devenir	  des	  citoyens	  modèles	  susceptibles	  de	  changer	  le	  

monde	  et	  de	  le	  rendre	  meilleur.	  
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