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Résumé 

�4�8�$�1�'���/�(�6���$�/�%�8�0�6���3�$�5�/�(�1�7���'�¶�(�6�3�$�&�( 
Espaces et spatialité dans les albums pour enfants 

 

�/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�K�D�P�S�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H��
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �H�W�� �Y�H�X�W�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �j�� �S�U�R�X�Y�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W�� �V�S�D�W�L�D�O�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �p�W�p��
défini par Edward Soja  en 1996, qui permet de porter un regard autre sur les sociétés 
�H�Q���O�H�V���D�Q�D�O�\�V�D�Q�W���j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���R�E�M�H�W�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W�� 

Les albums pour enfants, ces livres conçus pour le jeune public qui combinent 
�L�P�D�J�H�V�����V�X�S�S�R�U�W�V���H�W���W�U�q�V���V�R�X�Y�H�Q�W���W�H�[�W�H�V���G�D�Q�V���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���G�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�����F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W��
les objets de ce travail de recherches. Envisagés comme des produits culturels 
géographiques, ils interrogent, disent, représentent et mettent en scène espaces et 
spatialités. 

 �6�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�V�� �Q�D�U�U�D�W�L�I�V�� �p�G�L�W�p�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H��
entre �����������H�W���������������F�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�H�P�S�O�R�L�H���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H��
entre trois instances narratives (textuelle, iconique et plastique) et que cette 
�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �J�p�Q�q�U�H�� �H�W�� �L�P�D�J�L�Q�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �P�D�L�V��
également une �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���V�S�D�W�L�D�O�H�����X�Q�H���W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�X�Q���K�D�E�L�W�H�U���W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���S�H�Q�V�p��
�S�D�U���O�¶�D�X�W�H�X�U-illustrateur. 

�/�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�D�U�W�L�H���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����S�O�X�V���H�[�S�O�R�U�D�W�R�L�U�H�����S�U�R�S�R�V�H���G�H���Y�R�L�U���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P��
�S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���X�Q���O�L�H�X���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���V�Satiale aiderait le 
lecteur-�H�Q�I�D�Q�W�� �j�� �D�J�L�U�� �V�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �/�D�� �U�p�F�H�S�W�L�R�Q���� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H��
�S�H�U�I�R�U�P�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�Len�W�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �X�Q�� �F�D�S�L�W�D�O�� �F�X�O�W�X�U�H�O��
spatial dans lequel il pourrait puiser pour « faire avec �ª�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �K�D�E�L�W�H�� �R�X�� �T�X�¶�L�O��
aura à habiter. 

  

Mots clés : spatialité �± habiter �± iconotexte �± album pour enfants �± transaction spatiale 
�± capital culturel �± performativité �± intertextualité �± intericonicité �± transfert spatial �± 
sptiogenèse �± produit culturel �± ville �± montagne �± littoral �± campagne �± urbain �± rural 
�± espace domestique �± enchantement �± transpatialité �± hyperspatialité �± frontière �± 
mobilité. 
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Résumé en anglais 

WHEN PICTURE BOOKS SPEAK OF SPACE 
Spaces and spatiality in children�¶s picture books 

 
The work presented in this dissertation fits in the field of cultural geography 

and hopes to prove that there exists a spatial turning point as defined by Edward Soja 
in 1996, which will allow a further look into societies, analyzing them by means of the 
cultural objects that they produce. 

Children�¶s picture books, these books conceived for the young public which 
combine images, props, and very often text in a relationship of interdependence, 
constitute the objects of this research work. Considered as geographic cultural 
products, they question, state, represent, and stage spaces and spatialities. 

Drawing from a body of narrative, iconotextual picture books published in 
France between 1919 and 2012, this work intends to demonstrate that there exists an 
interdependence among three narrative instances (textual, iconic, and plastic) and that 
this interdependence generates and imagines not only space for the reader but also a 
spatial intentionality, a transmission of living such as envisioned by the author-
illustrator. 

The last part of this work, more exploratory, proposes seeing in children�¶s 
books a place of communication in which the spatial intentionality would help the 
child-reader to act on the space. The reception, the esthetic experience, the 
performative reading of the picture book would allow the child to construct for himself 
a spatial cultural capital in which he could delve to �³play with�  ́the space in which he 
lives or that he will have to live.  

 
Key words:  spatiality - living - iconotext - children�¶s picture books - spatial 
transaction- cultural capital - performativity - intertextuality - inter-iconicity - spatial 
transference - spatiogenesis - cultural product - city - mountain - shore - country - 
urban - rural - domestic space - enchantment - transpatiality - hyper-spatiality - 
boundary - mobility 
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�/�H���S�U�R�E�O�q�P�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H�����H�Q�F�R�U�H���P�R�L�Q�V���G�H���O�H���U�p-inventer (trop 
�G�H�� �J�H�Q�V�� �E�L�H�Q�� �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�V�� �V�R�Q�W�� �O�j�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�R�X�U�� �S�H�Q�V�H�U�� �Q�R�W�U�H��
environneme�Q�W�«������ �P�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���� �R�X���� �S�O�X�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H���� �G�H�� �O�H��
dire �����F�D�U���F�H���T�X�H���Q�R�X�V���D�S�S�H�O�R�Q�V���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�W�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���p�Y�L�G�H�Q�F�H�����P�D�L�V���R�S�D�F�L�W�p : 
�X�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���F�p�F�L�W�p�����X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�D�Q�H�V�W�K�p�V�L�H�� 

Georges Pérec, �(�V�S�q�F�H�V���G�¶�H�V�S�D�F�H����Paris : Galilée, 1974, « Prière d�¶�L�Q�V�p�U�H�U ». 

�&�H�O�D���I�D�L�W���E�L�H�Q�W�{�W���W�U�H�Q�W�H���D�Q�V���T�X�H���O�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���R�Q�W���P�L�V���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��

des représentations, des images construites par les sociétés pour rendre 

compréhensible le monde qui les entoure. Ils ont su développer une géographie 

culturelle q�X�L�� �V�H�P�E�O�H�� �V�¶�r�W�U�H�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�V�p�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �S�D�U�D�G�L�J�P�H�� �D�X�� �G�p�E�X�W��

�G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������H�Q���S�O�D�o�D�Q�W���O�H�V���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���V�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���D�X���F�H�Q�W�U�H��

�G�H�� �O�D�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���� �8�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�V���� �G�H�� �W�K�q�V�H�V���� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �D�S�S�H�O�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��

objets culture�O�V���S�R�X�U���G�p�F�K�L�I�I�U�H�U���O�H���V�H�Q�V���T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�F�F�R�U�G�H���D�X�[���O�L�H�X�[���H�W���j���W�R�X�W�H���I�R�U�P�H��

�G�¶�H�V�S�D�F�H���� �-�H�� �F�L�W�H�U�D�L�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �0�X�U�L�H�O�� �5�R�V�H�P�E�H�U�J-Lasorne1 sur le 

marketing urbain, ceux de Marc Francon2 sur les guides touristiques, ceux de Jean-

François Staszak3 sur la peinture de Gauguin, ceux de Vincent Berry4, de Samuel 

�5�X�I�D�W�� �H�W�� �G�¶�+�R�Y�L�J�� �7�H�U-Minassian5 sur les modes virtuels des jeux vidéos, ou plus 

récemment ceux de Julien Champigny6 sur la bande dessinée. Et si tous ces artefacts 

culturels que la société produi�W���S�R�X�U���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���O�D���Y�L�H�����F�¶�H�V�W-à-dire habiter la Terre, 

pouvaient servir à comprendre la géographie ? 

�0�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Y�H�X�W�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H��

culturelle et phénoménologique, à �O�D�� �F�U�R�L�V�p�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V����

anthrop�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�V�����O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���V�p�P�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����0�R�Q���R�E�M�H�W�����O�¶�D�O�E�X�P��

de jeunesse���� �H�V�W�� �X�Q�� �P�H�G�L�X�P�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �k�J�H�V�� �G�H�� �O�D��

�Y�L�H���M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���� �,�O���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���S�R�X�U�� �P�R�L���X�Q���G�H�V���Q�R�P�E�U�H�X�[�� �R�E�M�H�W�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �D�X��

même titre que le jouet, le jeu de société, le dessin animé, le jeu vidéo, qui servent à 
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4 V. BERRY. �/�¶�(xpérience virtuelle : jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo. Rennes : Presses Universitaires 
de Rennes, 2012. 
5 S. RUFAT, H. TER-MINASSIAN. Les Jeux vidéos comme objet de recherche. Paris : Questions théoriques, 
2011. 
6 J. CHAMPIGNY. �/�¶Espace dans la bande dessinée. Thèse de doctorat soutenue à l4université de Paris VII en 
2010. 
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�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �j�� �G�R�Q�Q�H�U�� �G�X�� �V�H�Q�V�� �D�X�[�� �O�L�H�X�[���� �j�� �K�D�E�L�W�H�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �E�U�H�I���� �j��

comprendre la géographie.  

�/�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �Hn utilisant des 

�L�P�D�J�H�V���H�W���G�H�V���P�R�W�V�����'�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�¶�X�Q���V�X�S�S�R�U�W-livre, aux formats et aux tailles divers, 

�L�O�V�� �F�U�p�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �O�H�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �H�Q�� �L�P�D�J�H�V�� À �O�¶�L�Q�V�W�D�U�� �G�H�� �*�H�R�U�J�H�V�� �3�p�U�H�F���� �L�O�V��

�O�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�Q�W�����O�H���G�L�V�H�Q�W�����O�H���G�H�V�V�L�Q�H�Q�W���H�W���O�H���P�H�W�W�H�Q�W���H�Q���V�F�q�Q�H����Les personnages littéraires 

de François Place, Peter Sis, Kazuo Iwamura, Claude Ponti ou �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�F�R�U�H 

traversent des « �O�D�S�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H 7�ª���� �'�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �L�Q�W�L�P�H�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �S�U�R�F�K�H�� �R�X��

lointain, en passant par la maison et le jardin, ils construisent leur rapport à soi et au 

�P�R�Q�G�H���� �5�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �H�V�S�D�F�H�V���� �F�H�V�� �O�L�H�X�[�� �R�•�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�U�H�V�V�H�� �V�D�� �W�H�Q�W�H�� �D�X��

�V�H�L�Q���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�����G�L�U�D�L�W���+�D�Q�Q�D�K���$�U�H�Q�G�W8, semble être une problématique centrale chez 

certains auteurs pour enfants. 

�&�¶�H�V�W���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �X�Q�H�� �© géohistoire » du monde que François Place9 offre à 

ses jeunes lecteurs à travers la carte/image���� �/�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�� �O�H�V�� �F�L�W�D�W�L�R�Q�V��

�H�P�S�U�X�Q�W�p�H�V���j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�����2�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���o�j���H�W���O�j���G�H�V���D�O�O�X�V�L�R�Q�V���j���O�¶�$�W�O�D�V��

catalan �G�¶�$�E�U�D�K�D�P���&�U�H�V�T�X�H�V����au Patrón Real de la Casa de Contratación de Séville, 

aux �F�D�U�Q�H�W�V�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�H�U�� �+�X�P�E�R�O�G�W�� à �O�D�� �P�D�S�S�H�P�R�Q�G�H�� �G�¶�(�E�V�W�R�U�I... Le projet profond 

de son �$�W�O�D�V�� �G�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �G�¶�2�U�E�D�H est une réflexion à la fois sur le temps et 

�O�¶�H�V�S�D�F�H, « sur les grandes notions liées à la perception du monde et à son histoire, sur 

�O�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�Y�H�F�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �L�P�P�p�G�L�D�W10 ». Pour son personnage 

principal, Ortélius �± �O�L�E�U�H�P�H�Q�W���L�Q�V�S�L�U�p���G�¶�$�E�U�D�K�D�P���2�U�W�H�O�O������������-1598), fondateur avec 

Gérard Mercator de la cartographie allemande �± la carte crée le monde. �&�¶�H�V�W���S�D�U���H�O�O�H��

que l�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶Atlas se trouve ainsi introduit dans la diégèse. Elle le conduit à 

�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H, au sens étymologique11, et 

                                                           
7 G. PEREC. �(�V�S�q�F�H�V���G�¶�H�V�S�D�F�H. Paris, Galilée, 1974.  
8 H. ARENDT. Journal de pensée I, « Septembre 1951 », traduction : S. Courtine-Denamy. Paris : Seuil, 2005, 
p.150. 
9 S. DARDAILLON et C. MEUNIER. « �'�H�V���F�D�U�W�H�V���G�X���U�p�H�O���D�X�[���F�D�U�W�H�V���G�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H : les Atlas des géographes 
�G�¶�2�U�E�D�H de François Place au croisement de trois champs disciplinaires (littérature, histoire et géographie) », 
dans V. Alary et N. Chabrol-Gagne. Le P�D�U�W�L�� �S�U�L�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �R�X�� �O�D���V�X�L�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���L�P�D�J�H�V.  Clermont-Ferrand : 
PUBP, 2012. 
10 Interview de François Place pour le site Livres au Trésor en septembre 2002 : 
 http://www.livresautresor.net/v1/livres/e487.htm 
11 Explicare �V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W���G�p�S�O�L�H�U���H�Q���O�D�W�L�Q�����O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U���G�p�S�O�L�H�U�D�L�W���V�H�O�R�Q���P�R�L���O�H�V���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�V���G�X���P�R�Q�G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� 
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donne à emporter ou à méditer. La carte-frontispice de chaque histoire crée le monde 

�T�X�¶�H�O�O�H���U�H�Q�I�H�U�P�H���� 

Chez Peter Sis12, les différents types de représe�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�H�Q�G�Hnt 

�F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �P�R�G�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �G�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�r�W�U�H���� �&�H�V�� �P�R�G�H�V�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V��

part�L�F�L�S�H�Q�W���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���S�D�U���O�H�X�U���D�Q�F�U�D�J�H���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H����

Pour �F�H�W�� �D�X�W�H�X�U���� �Y�R�\�D�J�H�U�� �H�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �V�H��

connaître et �G�¶�H�[�L�V�W�H�U�� �W�R�X�W�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W, encore une fois, au sens étymologique. Mais 

Sis donne à voir ce que Gaston Bachelard13 nomme « �O�¶�L�P�P�H�Q�V�L�W�p�� �L�Q�W�L�P�H ». Pour 

�O�¶�D�X�W�H�X�U���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U���W�F�K�p�F�R-�D�P�p�U�L�F�D�L�Q�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���© aménagement �ª���G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V���p�S�D�U�V��

�H�W�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U�V�� �F�D�S�W�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �H�W�� �D�U�U�D�Q�J�p�V�� �j�� �V�D��

convenance. La carte est ici encore convoquée pour représenter cette intimité. La 

�V�S�K�q�U�H���L�Q�W�L�P�H���G�X���S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H���V�H���P�r�O�H���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�S�K�q�U�H�V�����V�¶�H�Q���L�P�S�U�q�J�Q�H���H�W���V�¶�H�Q���Q�R�X�U�U�L�W��

�S�R�X�U�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���� �/�H�F�W�X�U�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H��qui aurait à voir avec la vision 

de la spatialité �W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���S�H�X�W���r�W�U�H��envisagée par Peter Sloterdijk14 pour qui �O�¶�H�V�S�D�F�H��

fonde la coexistence.  

�4�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �K�H�X�U�L�V�W�L�T�X�H�� �R�X�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�[��

auteurs/illustrateurs de capter de �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �© fond comme le sable coule entre les 

doigts �>�«�@���� �� �G�¶�D�U�U�D�F�K�H�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �E�U�L�E�H�V�� �S�U�p�F�L�V�H�V�� �D�X�� �Y�L�G�H�� �T�X�L�� �V�H�� �F�U�H�X�V�H���� �G�H�� �O�D�L�V�V�H�U��

quelque part un sillon, une trace, une marque, ou quelques signes15 ». Les 

auteurs/illustrateurs �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V sont producteurs de spatialités. Les 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���T�X�¶�L�O�V���F�U�p�H�Q�W���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���T�X�L���O�H�X�U���V�R�Q�W���S�U�R�S�U�H�V���R�X���T�X�¶�L�O�V��

�S�D�U�W�D�J�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �/�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�X�U�� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �O�H�X�U�V��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �O�H�X�U�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �I�R�Q�W�� �G�¶�H�X�[�� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�V�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H��

géographique culturelle���� �/�H�X�U�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �T�X�H��

�O�¶�D�X�W�H�X�U���O�H�X�U���I�D�L�W���I�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���� 

                                                           
12 S.DARDAILLON et C.MEUNIER. « Des cartes du réels aux car�W�H�V���G�H���O�¶�L�Q�Y�L�V�L�E�O�H : les albums de Peter Sis et 
Béatrice Poncelet » dans E. Hamaide (dir.). La cartographie en littérature de jeunesse, cartes et plans dans les 
albums et les romans pour la jeunesse du XIXe au XXIe siècles : paysages à construire, espaces à rêver. Arras : 
Les Cahiers Robinson, n°, mai 2009. 
13 G.BACHELARD. La P�R�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H. Paris, PUF, 1957.   
14 P.SLOTERDIJK. Le Palais de cristal. Paris, Pluriel, 2005.  
15 G.PEREC, op. cit., p. 180. 
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�2�U���� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�� �(�G�Z�D�U�G�� �7���� �+�D�O�O���� �© une des fonctions 

�P�D�M�H�X�U�H�V�� �G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���H�V�W���G�¶�D�L�G�H�U�� �O�H���S�U�R�I�D�Q�H���j�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�U���V�R�Q���X�Q�L�Y�H�U�V���F�X�O�W�X�U�H�O16 ». Voilà 

bien ici une des origines de tout mon questionnement. De quelle manière, en effet, 

cette assertion est-elle réalisée dans le cas des albums pour enfants ? 

�-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V�� �L�F�L par albums pour enfants ces livres conçus pour le jeune public 

« qui combinent l�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �>�«�@�� �D�S�S�D�U�H�Q�W�p���� �P�D�L�V��

�Q�R�Q�� �D�V�V�L�P�L�O�D�E�O�H�V���� �j�� �F�H�W�� �D�X�W�U�H�� �J�H�Q�U�H�� �T�X�¶�H�V�W�� �O�D�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�V�V�L�Q�p�H17 ». Dans leur version 

contemporaine, ces albums sont dits essentiellement iconotextuels, �F�¶�H�V�W-à-dire selon la 

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�¶Alain Montandon, en 1990 : « [des] �°�X�Y�U�H[s]  dans [les]quelle[s]  

�O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���H�W���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���S�O�D�V�W�L�T�X�H���V�H���G�R�Q�Q�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q�H���W�R�W�D�O�L�W�p���L�Q�V�p�F�D�E�O�H [provoquant] 

des glissements plus ou moins conscients, plus ou moins voulus, plus ou moins 

�D�O�p�D�W�R�L�U�H�V���G�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�°�L�O���H�W���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���j���G�H�X�[���U�p�D�O�L�W�p�V���j���O�D���I�R�L�V���V�H�P�E�O�D�E�O�H�V��

et hétérogènes »18.  

Si je pars du postulat que tous les albums narratifs sont des récits qui mettent en 

images et en mots des personnages dans des aventures ordinaires ou extraordinaires, 

�F�¶�H�V�W���T�X�¶�L�Q�pvitablement ces albums parl�H�Q�W���G�H���W�H�P�S�V���H�W���G�¶�H�V�S�D�F�H�����3�R�X�U���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���S�O�X�V��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�V�S�D�F�H�����L�O���H�V�W���G�R�Q�F���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���V�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��

dans ces albums, mais également sur les relations que les personnages entretiennent 

avec l�X�L���� �-�H�� �S�H�X�[�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�p�G�L�X�P�� �H�W�� �T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �W�R�X�W��

médium il est lui-même un message. Mon hypothèse est alors que les albums pour 

�H�Q�I�D�Q�W�V���V�H�U�D�L�H�Q�W���j���H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���F�R�P�P�H���S�R�U�W�H�X�U�V���G�¶�X�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���V�S�D�W�L�D�O�����3�R�X�U���D�O�O�H�U���S�O�X�V���O�R�L�Q����

je peux également formuler une seconde hypothèse. Si les albums de jeunesse 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���G�H�V���P�H�V�V�D�J�H�V���G�H���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�����O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���T�X�¶�L�O�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���H�W���V�X�U lequel ils 

�V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �D�L�G�H�U�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q���� �&�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �O�j�� �R�•�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�S�D�W�L�D�O�� �V�H�U�D�L�W��

décrypté, un modèle �G�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �V�H�U�D�L�W�� �V�X�J�J�p�U�p���� �F�D�S�L�W�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U����

acteur spatial et futur citoyen. 

                                                           
16 E.T. HALL. La Dimension cachée. 1978, p. 105. 
17 I. NIERES-CHEVREL, J.PEROT (dir.). Dictionnaire du livre de jeunesse. Paris : édition du Cercle de la 
Librairie, 2013, p.16. 
18A. MONTANDON (dir.). Iconotextes, Actes du colloque international tenu à Clermont-Ferrand, 17-19 Mars 
1988, organisé par le Centre de �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���H�Q���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�L�G�D�F�W�L�T�X�H�����V�R�X�V���O�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�$�O�D�L�Q���0�R�Q�W�D�Q�G�R�Q��
: Gap, CRCD, Paris, Orphys, 1990. 
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�,�O���V�¶agira ainsi de montrer comment le langage iconotextuel peut rendre compte 

des spatialités, et comment celles-ci sont mises en scène pour faire exister des 

personnages. Pour aller plus loin et de manière exploratoire���� �M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V�� �P�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�U��

�V�X�U���O�H�V���W�H�U�U�H�V���G�H���O�D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q���H�W���P�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�H���W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���F�K�H�]���O�H��

jeune lecteur des processus de territorialisation exposés dans certains albums. Pourrait-

�R�Q�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �T�X�L�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�D�L�W�� �S�D�U�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �R�E�M�H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H����

�X�Q�� �P�R�G�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�H�U�� �T�X�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U-�H�Q�I�D�Q�W�� �S�X�L�V�V�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �R�X�� �S�D�U�� �O�H�T�X�H�O�� �L�O�� �S�R�X�U�U�D�L�W��

simplement se laisser influencer �"���6�L���F�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V�����H�Q���T�X�R�L���O�¶�D�O�E�X�P, qui met en jeu un 

discours verbo-iconique, participerait-il de cette transmission ? 

�&�H�V���L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�H���F�R�U�S�V���G�H���P�D���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���P�¶�R�Q�W���F�R�Q�G�X�L�W���j��

organiser mes recherches autour de trois axes principaux, trois concepts : la 

spatiogenèse, le transfert de spatialité et la transaction spatiale.  

Première hypothèse, il existe un processus iconotextuel que je 
nomme spatiogenèse. 

Les albums pour enfants, par la forme du support, le rapport iconotextuel et le 

�U�p�F�L�W�����J�p�Q�q�U�H�Q�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�R�X�U���O�H lecteur. �&�¶�H�V�W���O�H���S�D�U�F�R�X�U�V���G�L�p�J�p�W�L�T�X�H���T�X�H���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V��

font faire à leurs personnages qui invente le récit. Pour reprendre une expression de 

Michel de Certeau, la diégèse produit de facto une « géographie �G�¶�D�F�W�L�R�Q�V » : 

�/�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �>�«�@�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�Q�W�� �H�W�� �>�«�@�� �R�U�J�Dnisent des lieux ; ils les sélectionnent et 
les relient ensemble ; ils en font des phrases et des itinéraires. Ce sont des 
�S�D�U�F�R�X�U�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V���� �>�«�@���&�H�V�� �O�L�H�X�[�� �V�R�Q�W���O�L�p�V�� �H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V��
serrée ou facile par des « modalités » qui précisent le type de passage 
�F�R�Q�G�X�L�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�X�Q�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �>�«�@�� �7�R�X�W�� �U�p�F�L�W�� �H�V�W�� �X�Q�� �U�p�F�L�W�� �G�H�� �Y�R�\�D�J�H����- une 
�S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H��19 

Je décide de nommer ce processus spatiogenèse. Dans sa thèse portant sur 

�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�V�V�L�Q�p�H���� �-�X�O�L�H�Q�� �&�K�D�P�S�L�J�Q�\�� �S�D�U�O�H�� �G�¶�X�Q�� �© espace créé » qui 

serait généré par le récit iconotextuel. Cet « espace créé » serait un « espace 

imaginaire, ni matériel, ni réel20 », une « �I�R�U�P�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H », « un objet 

cognitif non transposable dans sa totalité21 » et qui « �S�H�U�P�H�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���O�D��conscience 

                                                           
19 M. de CERTEAU. �/�¶�,nvention du quotidien, volume 1. Paris : Gallimard, 1990, p. 170-171. 
20 J. CHAMPIGNY. �/�¶�H�V�S�D�F�H���G�D�Q�V���O�D���E�D�Q�G�H���G�H�V�V�L�Q�p�H. Thèse : Géographie : Paris VII, 2010, p. 95. 
21 J. CHAMPIGNY, op. cit., p. 101. 
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�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�p�H�O22 ». Je veux, pour ma part, dépasser le dualisme 

« espace créé » / « espace réel ». �/�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�� �F�U�pe �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �W�R�X�W��

simplement, avec ses limites, ses lieux identifiables et identificatoires, ses itinéraires. 

�/�¶�H�V�S�D�F�H�� �D�L�Q�V�L��imaginé fait référence à de multiples perceptions, représentations 

intertextuelles ou intericoniques.  

Une schématisation des récits de tous les albums du corpus pourrait tout 

�G�¶�D�E�R�U�G��être réalisée. Puis, grâce à ces « récits dessinés �G�¶�H�V�S�D�F�H�V », une typologie des 

itinéraires pourrait être dressée. Des conduites spatiales particulières seraient alors à 

faire émerger. 

Deuxième hypothèse :  les albums pour enfants transfèrent de la 
spatialité. 

Les albums pour enfants transmettent des rep�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V��

lequel évoluent les personnages diégétiques. Je décide de nommer ce processus  

« transfert de spatialité ». Il  �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �D�O�R�U�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �F�R�J�Q�L�W�L�Y�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W���� �3�R�X�U��

�9�L�U�J�L�Q�L�D�� �/�H�H�� �%�X�U�W�R�Q���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H de La Petite Maison parue en 1942,  il ne 

�I�D�L�W���D�X�F�X�Q���G�R�X�W�H���T�X�H���O�¶�D�O�E�X�P���H�V�W���X�Q�� �P�H�G�L�X�P�� �G�H�V���S�O�X�V���H�I�I�L�F�D�F�H�V���S�R�X�U���S�U�p�S�D�U�H�U���O�H���I�X�W�X�U��

des enfants et poser les normes qui régiront leur pensée et leur action futures. 

�2�Q�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�D�� �L�F�L�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �T�X�H�� �U�H�Y�r�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�V����

�9�L�U�J�L�Q�L�D���/�H�H���%�X�U�W�R�Q���I�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�H���O�D���S�H�Q�V�p�H���H�Q���L�P�D�J�H�V�����G�X���P�R�G�H���Y�L�V�X�H�O���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O����

un mode plus naturel que le mode verbal.  

Le « transfert de spatialité �ª�� �V�H�U�D�L�W�� �j�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�U�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �R�X�� �G�H��

p�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�H�V�V�D�J�H�V�� �V�S�D�W�L�D�X�[�� �S�U�R�S�R�V�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�W�� �T�X�L�� �V�H�U�D�Lent là pour montrer, 

�p�G�X�T�X�H�U���� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �O�¶�°�L�O�� �H�W�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �I�X�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�U�R�F�K�H�� �R�X��

�O�R�L�Q�W�D�L�Q���� �$�I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �M�H�� �V�R�X�K�D�L�W�H�� �P�H�Q�H�U�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H de la 

représentation �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�O�E�X�P�V���� �F�R�P�P�H�� �Oes 

espaces ruraux, urbains, montagnards, littoraux ou domestiques. 

Troisième hypothèse : les albums pour enfants sont des lieux de 
transaction spatiale. 

                                                           
22 J. CHAMPIGNY, op. cit., p. 110. 
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La lecture des albums pour enfants tra�L�W�D�Q�W�� �G�H�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�� �H�W�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �S�H�X�W��

amener les jeunes lecteurs à modifier leurs perceptions initiales, soit partiellement soit 

complètement. Je décide de nommer ce second processus « transaction spatiale ». Je 

�P�¶�D�S�S�X�L�H�U�D�L���L�F�L���V�X�U���O�H�V���T�X�D�O�L�W�p�V���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���V�R�Q���V�W�D�W�X�W��

�G�H�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �O�¶�D�X�W�H�X�U-illustrateur et parfois un adulte-

�P�p�G�L�D�W�H�X�U�����-�H���Y�H�X�[���Y�R�L�U���G�D�Q�V���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�L���V�¶�p�W�D�E�O�L�W���D�X���P�R�P�H�Q�W���G�H��

�O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�F�R�Q�R�W�H�[�W�H�� �X�Q�� �p�F�K�D�Q�J�H�� �Gu type don/contre-don qui conduirait le 

récepteur-�O�H�F�W�H�X�U���j���U�p�D�J�L�U���S�X�L�V���j���D�J�L�U�����$�L�Q�V�L���O�¶�D�O�E�X�P���V�H�U�D�L�W���X�Q���O�L�H�X���G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���R�•���V�H��

�S�U�p�S�D�U�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q�� 

�/�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶adulte-enseignant, dans un rôle de « passeur de connaissances 

et de cultures », �P�¶apparaît alors comme un axe à envisager. Comment peut-il, par le 

�E�L�D�L�V�� �G�¶�X�Q�� �D�O�E�X�P���� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �G�H�V�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V qui participeraient à la construction du 

futur citoyen �"�� �&�R�P�P�H�Q�W�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�U�D�L�W-elle être mise en jeu dans la 

classe et modifier les spatialités initiales des élèves ? 

Pour étayer cette réflexion, je souhaite analyser quelques dispositifs mis en 

place �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�X�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �H�W�� �G�X�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �D�\�D�Q�W�� �W�U�D�L�W���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �j la 

perception �G�¶�X�Q���G�H�V��espaces considérés par mon étude (ruraux, urbains, montagnards, 

littoraux, domestiques et lointains) �S�D�U�� �O�H�V�� �p�O�q�Y�H�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �j�� �O�H�X�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

dans certains albums proposés à la classe, et enfin à la réception de ces albums. Sans 

�Y�R�X�O�R�L�U�� �H�Q�� �W�L�U�H�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �W�U�q�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�V���� �M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V explorer les possibilités 

transactionnelles des albums et ainsi vérifier si �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �O�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

conditions particulières de la classe, peuvent modifier les représentations que les 

�M�H�X�Q�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V���V�H���I�R�Q�W���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H�� 

 �0�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�U�D�� �G�R�Q�F en quatre parties. Dans un premier temps, je 

�P�¶�H�P�S�O�R�L�H�U�D�L���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���T�X�H���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���P�R�Q���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���R�E�M�H�W��

�G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �R�E�M�H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �H�W�� �T�X�¶�L�O��

�S�H�U�P�H�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�X�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H��

idéologie spatiale induite. Dans un deuxième temps, je montrerai que les récits 

�L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �J�p�Q�p�U�D�W�H�X�U�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �H�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V��

�S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V���V�R�Q�W���U�p�Y�p�O�D�W�H�X�U�V���G�¶�X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H���V�S�D�W�L�D�O�H�����G�¶�X�Q��modus habitandi. Dans un 

troisième temps, je veux me consacrer plus particulièrement au message spatial 
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�F�R�Q�W�H�Q�X���G�D�Q�V���O�D���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�O�H�����P�R�Q�W�U�H�U���T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W��

�T�X�L���F�R�Q�G�X�L�W���O�¶�D�X�W�H�X�U���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U���j���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���F�H���T�X�¶�L�O���S�H�U�o�R�L�W���G�H���V�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���j���O�¶�H�V�S�D�F�H��

�H�W�� �j�� �O�H�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �j�� �V�R�Q�� �O�H�F�W�R�U�D�W���� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �W�H�P�S�V���� �M�H�� �P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�D�L�� �j�� �O�D��

réception de certains de ces albums qui transfèrent de la spatialité et je chercherai à 

comprendre comment le message spatial peut mobiliser le l�H�F�W�H�X�U���� �-�¶�p�W�X�G�L�H�U�D�L��

�I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���V�¶�L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���O�¶�D�O�E�X�P���F�R�P�P�H���X�Q���O�L�H�X���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�L��

�S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �S�D�V�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�X�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� ��transfert ) vers une géographie 

en action (transaction).  
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Le monde dans lequel vivent les hommes est tout autant fait de mots et de 
�S�U�R�S�R�V���T�X�H���G�¶�H�D�X���� �G�¶�D�L�U���� �G�H���S�L�H�U�U�H���H�W���G�H���I�H�X���� �,�O���V�H���G�R�Q�Q�H���j�� �S�D�U�O�H�U���H�W���V�H���O�H�V�W�H���D�X��
�S�D�V�V�D�J�H���G�H���Y�D�O�H�X�U�V���� �/�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���p�Yoluent est une 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���T�X�L���V�¶�H�[�S�U�L�P�H���S�D�U���O�D���S�D�U�R�O�H : la logique que les hommes lui prêtent 
provient en partie des règles qui régissent la composition de leurs discours. 
�>�«�@���/�D���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�H���U�p�D�O�L�W�p�V���H�W���G�H�V���V�L�J�Q�H�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���L�Q�Y�H�Q�W�p�V���S�R�X�U��
�O�H�V�� �G�p�F�U�L�U�H���� �D�Y�R�L�U�� �S�U�L�V�H�� �V�X�U�� �H�O�O�H�V�� �H�W�� �H�Q�� �S�D�U�O�H�U���� �(�O�O�H�� �V�H�� �F�K�D�U�J�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�¶�X�Q�H��
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���� �>�«�@�� �'�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V��
�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� �V�¶�D�F�F�U�R�F�K�H�� �D�X�[�� �F�D�S�U�L�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���� �D�X�[�� �D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�V��
remarquables, ou à des monuments créés pour soutenir la mémoire de tous, 
�O�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�Y�L�H�Q�W���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� 
Paul Claval. Géographie culturelle. Une nouvelle approche des sociétés et des 
milieux. Paris : Armand Colin, 2003, p.6. 
 
 

�)�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �V�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �6�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �j�� �X�Q�H�� �R�X��plusieurs 

portions de la Terre où �O�¶�R�Q�� �Y�L�W. Habiter le monde. « Chercher, trouver, prendre une 

�S�O�D�F�H���H�W���V�¶�\���W�H�Q�L�U���R�X���H�Q���S�D�U�W�L�U�����Ç�W�U�H���L�F�L���R�X���O�j�����G�¶�L�F�L���H�W���G�H���O�j�����H�Q�W�U�H���L�F�L���H�W���O�j23. » Des actions 

qui peuvent sembler, de prime abord, simples et évidentes mais qui ont conduit bon 

�Q�R�P�E�U�H���G�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V�����G�H���V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V���H�W���G�H���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���j���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���G�H�S�X�L�V���S�O�X�V���G�H��

�T�X�D�U�D�Q�W�H�� �D�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V���� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q����

�G�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���D�X���P�R�Q�G�H���T�X�L���Q�R�X�V���H�Q�W�R�X�U�H���� 

�/�D���F�X�O�W�X�U�H�����W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H��est définie par Paul Claval en 2003, constitue un de ces 

�P�R�\�H�Q�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�H�U�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �/�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �P�r�P�H���� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�� �S�D�U�� �&�O�L�I�I�R�U�G�� �*�H�H�U�W�]�� �F�R�P�P�H��

« �X�Q�H���J�U�L�O�O�H���G�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���W�U�D�Q�V�P�L�V�H�V���S�D�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����F�R�Q�F�U�p�W�L�V�p�H���S�D�U���G�H�V���V�\�P�E�R�O�H�V�����X�Q��

système de conceptions héritées, exprimées sous des formes symboliques par 

lesquelles les hommes communiquent, perpétuent et développent leurs connaissances 

quant aux attitudes face à la vie24 �ª���� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �O�H�� �V�F�K�p�P�D�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�H�U�� �T�X�H��

�O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���F�K�H�]���2�O�L�Y�L�H�U���/�D�]�]�D�U�R�W�W�L25. En ef�I�H�W�����V�L���O�¶�K�D�E�L�W�H�U���U�p�X�Q�L�W���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����O�D���V�R�F�L�p�W�p��

�H�W���O�¶�H�V�S�D�F�H���K�D�E�L�W�p���D�X�W�R�X�U���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�V���H�W���G�H���V�D�Y�R�L�U�V�����L�O���S�D�U�D�v�W���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W���G�H���F�R�Q�F�H�Y�R�L�U���O�D��

�F�X�O�W�X�U�H���F�R�P�P�H���O�H���O�L�D�Q�W���H�Q�W�U�H���F�H�V���G�L�Y�H�U�V���p�O�p�P�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���G�¶�H�O�O�H���T�X�¶�p�P�D�Q�H�Q�W���S�U�D�W�L�T�X�H�V���H�W��

savoirs tout autant que ces derniers la construisent. Il y a encore culture lorsque 

�V�¶�L�Q�V�W�D�X�U�Hnt  �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�����W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W���H�W���V�H�V���F�R-�K�D�E�L�W�D�Q�W�V�����(�W���F�¶�H�V�W��

                                                           
23 �-�H���P�H���S�H�U�P�H�W�V���G�¶�D�M�R�X�W�H�U���L�F�L���X�Q�H���I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q���H�P�S�U�X�Q�W�p�H���j���2�O�L�Y�L�H�U���/�D�]�]�D�U�R�W�W�L : O. LAZZAROTTI. Habiter. La 
condition géographique. Paris : Belin, 2006, p.268.  
24 C. GEERTZ. �/�¶�,�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H. Paris : Gallimard, 1984, p.89. 
25 O. LAZZAROTTI, op. cit., p. 269. 
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bien-�O�j���T�X�H���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���M�R�X�H���X�Q���U�{�O�H�����U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q���H�V�S�D�F�H���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H���F�X�O�W�X�U�H�O��

entre co-habitants, entre l�¶�D�X�W�H�X�U���H�W���V�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V�� 

 
Figure 1 -  Le cercle culturel : « Habiter, un triangle et son cercle » proposé par Olivier Lazzarotti et modifié. 

Dans cette première partie, je voudrais montrer que certains albums pour 

enfants peuvent représenter de véritables objets culturels géographiques. Produits 

�G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H���� �L�O�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �V�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �-�H�� �P�¶�H�P�S�O�R�L�H�U�D�L�� �j�� �P�R�Q�W�U�H�U��

�T�X�¶�L�O�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W���H�Q�W�U�H���O�H�X�U�V���S�D�J�H�V���© des réalités et des signes qui ont été inventés pour 

les décrire et avoir prise sur elles » si je me reporte à la citation de Paul Claval mise en 

exergue dans cette première partie. Ainsi, je commencerai par dessiner le cadre précis 

de �F�H�� �T�X�¶�H�V�W�� �O�¶« album pour enfants �ª�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �X�Q��

�Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �M�¶�L�Q�V�F�U�L�V�� �P�D��

�U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �-�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�D�L�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �R�Q�W��

fait de « �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H �ª�� �O�H�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�H�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W�� �G�H��

�O�¶�K�D�E�L�W�H�U, influencé par leur propre culture. Enfin, je consacrerai les deux derniers 
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chapitres à la définition de mon corpus et à la typologie des images des espaces 

rencontrées dans le corpus.  
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�������/�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����X�Q���P�H�G�L�X�P���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U 

�/�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�H�G�L�X�P�� �S�D�U�W�L�F�X�O�Ler, « une création pleine de la 

littérature pour enfants », selon Isabelle Nières-Chevrel26. �&�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���J�H�Q�U�H���j���S�D�U�W��

de la littérature mais plutôt une pluralité de genres littéraires. Il constituerait plutôt un 

« système cohérent27 » à « trois dimensions28 » ���� �O�¶�L�P�D�J�H���� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W���� �6�L��

�O�¶�D�O�E�X�P�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �J�H�Q�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���� �L�O�� �H�Q�� �U�H�V�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q��genre éditorial qui 

�I�R�Q�G�H�� �V�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �)�U�D�Q�o�R�L�V�� �)�L�q�Y�U�H���� �V�X�U�� �© une prééminence de la mise en 

�S�D�J�H�V���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���F�H�O�O�H���G�X���W�Hxte29 �ª�����/�¶�D�O�E�X�P���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�D�L�W���D�L�Q�V�L���G�X���U�p�F�L�W��

�L�O�O�X�V�W�U�p���S�D�U���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�D�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�����S�D�U���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���p�W�U�R�L�W���F�R-construit 

�H�Q�W�U�H���O�H���W�H�[�W�H�����O�¶�L�P�D�J�H���H�W���V�R�Q���V�X�S�S�R�U�W�� 

�'�D�Q�V���F�H���F�K�D�S�L�W�U�H�����M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V���L�Q�V�L�V�W�H�U�����G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V�����V�X�U���O�D���S�D�U�W�L�F�X�Oarité 

de ce genre éditorial �T�X�¶�H�V�W���O�¶�D�O�E�X�P���H�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�U���O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�H���W�H�[�W�H����

�O�¶�L�P�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W���� �&�H�� �© rapport nécessaire, voire insécable30 » a constitué, pour 

�P�R�L���� �X�Q�� �F�U�L�W�q�U�H�� �G�H�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�R�Q�� �F�R�U�S�X�V���� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�X�[�L�qme 

temps, je focaliserai mon attention sur le lectorat, sur la cible de ces ouvrages �± �V�L���O�¶�R�Q��

�P�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �U�H�F�R�X�U�V�� �L�F�L�� �D�X�� �Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H�� �S�X�E�O�L�F�L�W�D�L�U�H : les enfants. 

�/�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���F�R�Q�W�H�Q�X�H���G�D�Q�V���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���P�r�P�H���© albums pour enfants » me paraît 

suff�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �p�W�X�G�L�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �G�¶�X�Q�H��

�W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�H�U���� �(�Q�I�L�Q���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �W�H�P�S�V���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �G�H�X�[��

�H�[�H�P�S�O�H�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �Y�R�X�O�Xs assez « éloignés », je montrerai comment 

�O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���W�H�[�W�H��image et la mise en page peuvent �S�D�U�O�H�U���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�����-�¶�D�L���D�L�Q�V�L��

choisi de chercher le discours spatial à la fois dans un album à grand tirage, aux 

multiples rééditions et commercialisé par la grande distribution, comme dans un album 

à plus petit tirage, pouvant passer pour un hapax au regard de ce qui se « vend » 

majoritairement. 
                                                           
26 I. NIERES-CHEVREL. Introduction à la littérature de jeunesse. Paris : Didier Jeunesse, 2009, p.95. 
27 S. VAN DER LINDEN. « �/�¶�D�O�E�X�P�� entre texte, image et support » dans La Revue des livres pour enfants. 
2004, N°214, p.68. 
28 I. NIERES-CHEVREL, op. cit., p. 120. 
29 F. FIEVRE. « �/�¶�°�X�Y�U�H���G�H���:�D�O�W�H�U���&�U�D�Q�H�����.�D�W�H���*�U�H�H�Q�D�Z�D�\���H�W���5�D�Q�G�R�O�S�K���&�D�O�G�H�F�R�W�W�����X�Q�H���S�L�V�W�H���S�R�X�U���X�Q�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��
�G�H���O�¶�D�O�E�X�P » dans Strenae, n° 3, 2012. Mis en ligne le 7 février 2012, consulté le 30 décembre 2013. 
URL : http://strenae.revues.org/583 ; DOI: 10.4000/strenae.583 
30 I. NIERES-CHEVREL.  « Album » dans I. Nières-Chevrel et J. Perrot (dir.). Dictionnaire du livre de jeunesse. 
�/�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H. Paris : Cercle de la librairie,  2013, pp. 15-19. 
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1.1. Des images, du texte et un support 

���������������8�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H���G�H���O�¶�L�P�D�J�H 

�/�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���V�R�Q�W�����H�Q�W�U�H���D�X�W�U�H�V���F�K�R�V�H�V�����G�H�V���O�L�Y�U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V����dans les 

pays anglophones, on parle de picturebooks) et les illustrateurs évoquent un présent 

qui doit nécessairement se combiner avec les multiples temporalités du texte. Sans 

doute faut-�L�O���U�H�Y�H�Q�L�U���L�F�L���D�X�[���R�U�L�J�L�Q�H�V���G�H���O�¶�D�O�E�X�P et du nom lui-même ?  Au XVIe siècle, 

�O�¶album amicorum, est un recueil de pages blanches (album) que le propriétaire fait 

signer à ses nombreux amis (amicorum������ �&�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H��est très prisé par le 

milieu estudiantin qui est appelé à beaucoup voyager tout au long du cursus 

universitaire et qui fait ainsi signer camarades et professeurs. Beaucoup de ces albums 

contiennent des illustrations exécutées par le signataire lui-même mais également par 

des artistes professionnels commissionnés31���� �/�¶Album amicorum du cartographe et 

humaniste Abraham Ortelius (1527-1598) constitue une source importante pour 

étudier la vie culturelle au XVIe �V�L�q�F�O�H�����&�H�W���D�O�E�X�P�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���F�R�Q�V�H�U�Y�p���D�X���3�H�P�E�U�R�N�H��

�&�R�O�O�H�J�H�� �G�H�� �&�D�P�E�U�L�G�J�H���� �F�R�Q�W�L�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �H�W�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�� �G�H�� �F�H�� �S�q�U�H�� �G�H�� �O�D��

cartographie. Au milieu du XIXe �V�L�q�F�O�H���� �O�¶album devient un objet social : il prend la 

�I�R�U�P�H�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �G�¶�R�U�� �T�X�H�� �W�R�X�W�H�� �I�H�P�P�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �S�R�V�V�q�G�H�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �V�D�O�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�L�V�V�H�U��

�O�L�E�U�H���F�R�X�U�V���j���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�V���D�P�L�V���H�W���R�X���Y�L�V�L�W�H�X�U�V���� 

�'�D�Q�V�� �V�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �$�Q�Q�L�H�� �5�H�Q�R�Q�F�L�D�W�� �P�R�Q�W�U�H�� �Tue 

�F�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�W�� �D�S�S�D�U�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �X�V�D�J�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�Y�H�F��

�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �V�D�� �I�R�U�P�H�� �T�X�D�V�L�� �D�F�W�X�H�O�O�H : un recueil de gravures ou de lithographies, 

imprimé, relié, et édité32���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �X�Q�H�� �© espèce mutante du livre, créée 

pour véhiculer des images33 �ª���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �P�R�P�H�Q�W�� �R�•�� �O�H��

�S�U�R�G�X�L�W�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�� �H�W�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O�� �T�X�¶�L�O�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �S�U�H�Q�G�� �O�H�� �S�D�V�� �V�X�U�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�H�� �G�H��

�O�¶�D�O�E�X�P�����S�R�X�U�U�D�L�W���U�H�P�S�O�L�U���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V : 

�/�D�� �S�D�U�W�� �G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �H�W�� �O�D�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �D�F�F�R�U�G�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D��
�U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �G�X�� �W�H�[�W�H�� ���D�E�U�p�J�p���� �U�p�V�X�P�p�� �R�X��

                                                           
31 �/�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�O�X�V�� �E�H�D�X�[�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� �H�V�W�� �O�¶album amicorum de Gervasius Fabricus de Klesheim qui fut écrit entre 
1603 et 1637. Ce dernier était étudiant à Würsbu�U�J���H�Q�W�U�H�������������H�W�������������S�X�L�V���H�Q�W�U�D���D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���O�¶�D�U�F�K�H�Y�r�T�X�H���G�H��
Salzbourg. 
32 A. RENONCIAT. « �2�U�L�J�L�Q�H���H�W���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���P�R�G�H�U�Q�H » dans O. Piffault (dir.). Babar, Harry Potter et 
�&�R�P�S�D�J�Q�L�H�����/�L�Y�U�H�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���G�¶�K�L�H�U���H�W���G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L. BnF, 2008, 580 p., p.213. 
33 A. RENONCIAT, op. cit., p. 213. 
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�U�p�p�F�U�L�W������ �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�U�L�W���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �V�D��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �Q�D�U�U�D�W�L�Y�H���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �Y�L�V�X�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �W�\�S�R�J�U�D�S�K�L�H et des 
caractéristiques matérielles du support (format, double page, reliure), 
�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���H�V�S�D�F�H�V�����F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����S�D�J�H�V���G�H���J�D�U�G�H����
page de titre, table des matières, etc.) constituent les caractéristiques propres à 
�O�¶�D�O�E�X�P���D�X���W�R�Xrnant du XXe siècle34. 

�3�R�X�U�� �F�R�Q�F�O�X�U�H���� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �D�O�E�X�P�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�H�� �Q�D�U�U�D�W�L�I����

Elles représentent, retranscrivent une réalité. Elles nourrissent un imaginaire. Très 

fortement sémiotisées, elles ne proposent pas de facto une lecture rapide et invitent 

plutôt �O�¶�H�Q�I�D�Q�W �j���\���U�H�Y�H�Q�L�U�����j���V�¶�\���D�Y�H�Q�W�X�U�H�U���R�X���j���V�¶�\���S�H�U�G�U�H���S�D�U�I�R�L�V�� 

�/�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���D�S�S�D�U�D�v�W���G�R�Q�F���G�p�M�j���F�R�P�P�H���O�H���P�R�G�H���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�R�P�L�Q�D�Q�W��

�G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �'�H�� �O�j���� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H���� �Q�D�v�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �H�U�U�R�Q�p�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �R�I�I�U�H�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �X�Q�� �O�D�Q�J�D�J�H��

plus convaincant, plus accessible ; une sorte de « prélangage »35���� �2�U�� �L�O�� �Q�¶�H�Q�� �H�V�W�� �U�L�H�Q����

�O�¶�L�P�D�J�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�H�O : elle met en scène, en signes. Rappelons 

�T�X�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�T�X�H�P�H�Q�W�����O�¶image (en latin, imago) vient du verbe imitari (imiter) et que 

sémiologiquement elle est une forme, retranscrite, de la réalité. En ce sens, elle 

appartient au vaste domaine des r�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire à ce qui se tient (sentis) 

devant (prae) une nouvelle fois (re)�����(�O�O�H���S�H�U�P�H�W���G�R�Q�F���G�¶�p�Y�R�T�X�H�U���G�H�V���R�E�M�H�W�V���T�X�L���Q�H���V�R�Q�W��

plus devant nos yeux. Elle suppose un différé de plus ou moins longue durée ce qui lui 

confère une plus grande autonomie culturelle par rapport au réel. Une technique 

�G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �G�R�Q�F�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�H�� �G�p�P�r�O�H�U�� �F�H�� �T�X�L���� �G�D�Q�V��

�O�¶�L�P�D�J�H���� �O�L�H�� �O�¶�D�U�W�� �S�Uésent au passé, le fictif au réel, le figuratif au symbolique ou 

�O�¶�D�E�V�W�U�D�L�W�� �D�X�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H���� �/�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �P�H�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �(�U�Z�L�Q�� �3�D�Q�R�I�V�N�\36, dans les 

années 1930�����S�U�R�S�R�V�H�Q�W���W�U�R�L�V���S�K�D�V�H�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�¶�L�P�D�J�H �����O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����T�X�L���U�H�O�q�Y�H��

de �O�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H, pui�V�� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���� �U�H�O�H�Y�D�Q�W�� �G�H���O�¶�L�F�R�Q�R�O�R�J�L�H. 

�&�R�P�P�H���I�R�U�P�H���G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����O�¶�L�P�D�J�H���G�R�Q�Q�H���j���Y�R�L�U�����U�H�S�U�R�G�X�L�W���H�W���R�X���O�D�L�V�V�H���L�P�D�J�L�Q�H�U����

Sa finalité est de propager des clichés faisant appel au souvenir donc à un passé 

commun partagé. Le probl�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U�� �O�H��

retranscrit du fictif.  

De ce point de vue, s�L���O�¶�L�P�D�J�H���D���G�¶�D�E�R�U�G���V�H�U�Y�L���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���P�p�W�D�S�K�R�U�L�T�X�H���S�R�X�U��

traduire des mythes ou des utopies en déployant nombre de signes ou de symboles, elle 

                                                           
34 A. RENONCIAT, op. cit., p. 215. 
35 M. DURAND, G. BERTRAND. �/�¶�,mage dans le livre pour enfants. Paris �����O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���O�R�L�V�L�U�V�����������������S�������� 
36 E. PANOFSKY. La Perspective comme forme symbolique. 1927, rééd. Paris : Éditions de Minuit, 1975. 
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�Q�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�O�H �T�X�H�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �Y�p�K�L�F�X�O�p�H�V�� �I�R�Q�W�� �V�H�Q�V���� �/�¶�L�P�D�J�H��

�V�H�U�Y�L�W�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �W�U�q�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �j�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �j�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �F�R�P�P�H�� �H�Q�� �W�p�P�R�L�J�Q�H��

�O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�W�H�� �X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �V�H�F�U�q�W�H�V�� ���S�U�H�P�L�H�U�V�� �F�K�U�p�W�L�H�Q�V���� �I�U�D�Q�F-

�P�D�o�R�Q�Q�H�U�L�H���«�������/�¶�R�X�Y�Uage du pérugin Cesare Ripa, publié en 1593, Iconologia overo 

�'�H�V�F�U�L�W�W�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�,�P�D�J�L�� �X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�L�� �F�D�Y�D�W�H�� �G�D�O�O�¶�$�Q�W�L�F�K�L�W�D�� �H�� �G�D�� �D�O�W�U�L�� �O�X�R�J�K�L, sans cesse 

�H�Q�U�L�F�K�L���� �L�Q�Y�H�Q�W�R�U�L�H�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V���� �,�O�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �D�� �G�€�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �j�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H��

�O�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H���T�X�¶�H�O�O�H���S�U�R�G�X�L�V�D�L�W���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j���S�U�R�G�X�L�U�H�� 

�/�¶�L�P�D�J�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �G�R�Q�F�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �(�O�O�H�� �S�H�X�W��

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �r�W�U�H�� �O�H�� �V�H�X�O�� �R�X�W�L�O�� �G�H�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �H�O�O�H��

�H�V�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H���G�¶�X�Q���W�H�[�W�H���D�Y�H�F���O�H�T�X�H�O���H�O�O�H���H�Q�W�Ue en relation.  

1.1.2. Iconotexte 

�&�¶�H�V�W �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�H���� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�p�Q�p�W�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[��

�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �Q�D�U�U�D�W�L�I�V���� �O�¶�© interdépendance » dont parlent les critiques américains depuis 

Barbara Bader37���� �T�X�¶�L�O�� �P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �L�F�L���� �© Le texte génère des images 

mentales et les images suscitent des mots38 », les deux sont mis en résonnances et 

produisent du sens. En 1985, Michael Nerlich, à partir de ses recherches portant sur les 

albums pour enfants, la bande dessinée et les romans photos ainsi que de ses propres 

expériences artistiques, forge le terme iconotexte �T�X�¶�L�O�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H��

suivante : « �X�Q�H���X�Q�L�W�p���L�Q�G�L�V�V�R�O�X�E�O�H���G�H���W�H�[�W�H���V�����H�W���G�¶�L�P�D�J�H���V�����G�D�Q�V���O�D�T�X�H�O�O�H���Q�L���O�H���W�H�[�W�H���Q�L��

�O�¶�L�P�D�J�H���Q�¶�R�Q�W���G�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�Y�H���H�W���T�X�L���±normalement, mais non nécessairement �± 

�D�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�� �O�L�Y�U�H39 �ª���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F���� �S�R�X�U�� �$�O�D�L�Q�� �0�R�Q�W�D�Q�G�R�Q����

�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O���� �F�¶�H�V�W-à-dire « �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �H�W��

�O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �S�O�D�V�W�L�T�X�H�� �V�H�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �W�R�W�D�O�L�W�p�� �L�Q�V�p�F�D�E�O�H�� �>�S�U�R�Y�R�T�X�D�Q�W�@�� �Ges 

glissements plus ou moins conscients, plus ou moins voulus, plus ou moins aléatoires 

                                                           
37 B. BADER. American Picturebooks fro�P�� �1�R�D�K�¶�V�� �$�U�N�� �W�R�� �W�K�H�� �%�H�D�V�W�� �:�L�W�K�L�Q. New York : Macmillan Pub Co, 
1976, 4. 
38 S. DARDAILLON. Lire et relire Béatrice Poncelet. Une entrée en littérature. Grenoble : ELLUG, 2013, 
p. 20. 
39 M. NERLICH. « �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���L�F�R�Q�R�W�H�[�W�H ? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La 
Femme se découvre �G�¶�e�Y�H�O�\�Q�H�� �6�L�Q�D�V�V�D�P�\ » dans A. Montandon (éd.). Iconotextes. Paris : Orphys, Actes du 
colloque international de Clermont, 1990, p. 255-302. 
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�G�D�Q�V�� �O�¶�H�I�I�R�U�W�� �G�¶accommodation �G�H�� �O�¶�°�L�O�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �>�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�@���G�H�X�[�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �j�� �O�D��

fois semblables et hétérogènes.40 »  

Les albums sur lesquels je souhaite faire porter mon étude sont des albums 

iconotextuels narratifs41���� �,�O�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �R�X�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V��

�p�Y�R�O�X�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�Q�X�� �R�X�� �L�Q�F�R�Q�Q�X�� �G�¶�H�X�[-mêmes. Dans ce type 

�G�¶�D�O�E�X�P�V���� �O�H���W�H�[�W�H���H�V�W���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H���T�X�L���U�D�F�R�Q�W�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���R�U�J�D�Q�L�V�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H�V��

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �P�R�G�H�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �T�X�¶�,�V�D�E�H�O�O�H�� �1�L�q�U�H�V-Chevrel 

qualifie de verbal. Mais, il existe un second narrateur, iconique ou visuel celui-là, 

�S�U�H�V�T�X�H���W�R�X�M�R�X�U�V���H�[�W�p�U�L�H�X�U���j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����/�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�H���W�U�R�X�Y�H���D�Oors distribuée entre le 

lisible (telling) et le visible (showing)42 ce qui doit nous amener à considérer le mode 

�G�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�L�P�D�J�H�V�� �P�H�Q�W�D�O�H�V��

chez le lecteur. 

�/�H�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �Y�L�V�X�H�O�� �V�¶�H�P�S�O�R�L�H�� �j�� �P�R�Q�W�U�H�U���� �j�� �S�U�Rduire une illusion de réalité ; il 
�D�F�W�X�D�O�L�V�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �H�W�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �S�H�U�V�X�D�V�L�Y�H�� �>�«�@���� �/�H��
�Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �Y�H�U�E�D�O�� �V�¶�H�P�S�O�R�L�H�� �j�� �U�D�F�R�Q�W�H�U���� �D�V�V�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �O�L�D�L�V�R�Q�V�� �F�D�X�V�D�O�H�V�� �H�W��
�W�H�P�S�R�U�H�O�O�H�V�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �T�X�¶�Lls 
entretiennent.43 

�&�H�� �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �S�R�X�U�� �,�V�D�E�H�O�O�H�� �1�L�q�U�H�V-Chevrel, ce sont bien les 

« multiples interactions possibles entre un narrateur visuel et un narrateur verbal44 ». 

La question de la focalisation devient donc une question importante et sera donc 

récurrente dans �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H��mon corpus : qui parle et à quel moment ? 

�4�X�H�O�� �U�H�Q�G�X�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�L�P�D�J�H ? Pour Cécile Boulaire, qui préfère parler de narrations 

iconique et verbale45, la distinction de ces deux instances narratives permet de mettre 

�H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���O�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�����G�¶�H�Q���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�H���G�H�J�U�p���G�H���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� 

Les modes de cohabitation possibles des deux instances narratives expliquent 
�T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�O�E�X�P�V�� �S�X�L�V�V�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �V�L�� �U�L�F�K�H�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �D�I�I�L�F�K�H�U�� �G�H��

                                                           
40 A. MONTANDON. « Introduction » dans A. Montandon (éd.). Iconotextes. Paris : Orphys, Actes du colloque 
international de Clermont, 1990. 
41 Je reviendrai un peu plus loin (chapitre 3) sur ce critère de sélection. 
42 W. BOOTH. « Telling and showing » dans The Rhetoric of Fiction. Chicago : University of Chicago Press, 
1961, reed. 1983, p. 3-20. 
43 I. NIERES-CHEVREL. « Narrateur visuel, narrateur verbal » dans La Revue des livres pour enfants, 2003, 
n°214, p.75. 
44 I. NIERES-CHEVREL, op. cit., p. 78.  
45 C.BOULAIRE. « �/�H�V�� �'�H�X�[�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�V�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P : tentatives théoriques » dans V. Alary et N. 
Chabrol-Gagne �/�¶�$�O�E�X�P���� �/�H�� �3arti pris des images. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise-Pascal, 
2012, p. 28. 
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tout petits moyens ���� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �F�R�P�S�O�H�[�H���� �Q�X�O�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�P�S�O�L�T�X�p���� �&�H�W�W�H��
distinction permet par ailleurs de prendre en compte les conditions 
pragmatiques de la performance �R�U�G�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�� �D�O�E�X�P : un adulte 
�R�U�D�O�L�V�H���O�H���W�H�[�W�H���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���U�H�J�D�U�G�H �O�¶�L�P�D�J�H��46 

La performance de lecture dont parle Cécile Boulaire est donc un processus que 

je vais devoir prendre en compte dans la mesure où il  met en espace plusieurs acteurs 

�G�D�Q�V���X�Q���P�r�P�H���O�L�H�X���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V �����O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����O�¶�D�G�X�O�W�H���S�D�U�I�R�L�V���H�W���O�¶�D�X�W�H�X�U. 

 
Figure 2 �± �/�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���F�R�P�P�H���O�L�H�X���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V 

1.1.3. Un « objet affectif » 

Les questions du lectorat et des conditions de lecture posent subséquemment 

�O�¶�D�X�W�U�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�S�D�W�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H : où lit-on ? Quel 

�D�U�U�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �L�Pplique une lecture à deux, par exemple ? Cette 

�V�S�D�W�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �L�P�P�D�Q�T�X�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�� �D�X�� �V�X�S�S�R�U�W���� �j�� �O�¶�R�E�M�H�W-livre lui-même, cet 

« objet affectif » pour Paul Faucher, créateur avant-gardiste des éditions du Père 

Castor dans les années 1930. Le support cons�W�L�W�X�H���� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �W�H�[�W�H���� �O�D��
                                                           
46 C. BOULAIRE, op. cit., p.28. 
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« troisième dimension47 �ª�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �6�R�Q�� �© format est partie intégrante et capitale 

�G�¶�X�Q���R�X�Y�U�D�J�H�����L�O���H�V�W���O�H �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q�����L�O���H�Q���G�p�I�L�Q�L�W���O�H�V���O�L�P�L�W�H�V48 ». Les illustrateurs 

�G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �D�L�P�H�Q�W�� �j�� �L�Q�Y�H�V�W�L�U les couvertures, les pages de garde, jouent 

avec la double-page, la charnière centrale. �/�¶�D�O�E�X�P�� �H�V�W�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�V��

divers éléments de la narration sont mis en pages, sont reliés les uns avec les autres à 

�W�H�O���S�R�L�Q�W���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�H���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V���O�¶�R�E�M�H�W-livre est une narration à 

lui-seul. 

Dans les années 1960, Warja Lavater, plasticienne, explore les champs de 

�O�¶�D�O�E�X�P���H�W���F�U�pe une série de petits ouvrages qui mettent en images les contes célèbres 

de la littérature pour enfants : Le Petit Chaperon Rouge (1965), le Petit Poucet (1965), 

Blanche Neige (1974), Cendrillon (1976), La Belle au bois dormant (1982). Elle 

choisit un format original ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�� ���������� �P�q�W�U�H�V���� �Y�D�V�W�H�� �H�V�S�D�F�H��

sans rupture, qui, repliée en accordéon (leporello), constitue un objet de 158 x 102 cm, 

�S�R�X�Y�D�Q�W�� �W�H�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W���� �/�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �V�H�P�E�O�H�� �I�D�L�U�H�� �© cross-over ». En 

�H�I�I�H�W���� �F�R�Q�o�X�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �O�L�Y�U�H�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �S�X�E�O�L�p�� �S�D�U�� �O�H�� �0�R�0�D�� �G�H�� �1�H�Z-York 

�S�R�X�U�� �X�Q�� �O�H�F�W�R�U�D�W�� �G�¶�D�G�X�O�W�H�V���� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �D�� �p�W�p�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �j�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �D�W�H�O�L�H�U�� �G�X��

Centre Georges-Pompidou en 1976. Sandra L. Beckett fait alors remarquer : 

�>�«�@�� �O�H�V�� �H�Q�Iants ont été fascinés par cet ouvrage insolite avec lequel ils 
pouvaient « jouer ». Depuis lors, les enseignants et les bibliothécaires ont 
confirmé que les imageries de Lavater séduisaient les enfants de différents âges 
et de diverses cultures.49 

À la fin des années 1980, Claude Ponti renoue, de son côté, avec le grand 

�I�R�U�P�D�W�� �j�� �O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H���� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�� �T�X�H�� �O�R�Q�J�� ���������� �[�� �������������/�¶�D�O�E�X�P�� �G�¶�$�G�q�O�H est un livre 

�G�¶�L�P�D�J�H�V�� �V�D�Q�V�� �W�H�[�W�H���� �/�H�� �O�H�F�W�H�X�U-enfant se retrouve plongé dans une atmosphère créée 

�S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �/�H�� �I�R�U�P�D�W impose une lecture partagée : le lecteur-adulte tient le livre 

ouvert et tourne les pages, le lecteur-enfant regarde et « lit  » les images. Cette posture 

�j�� �G�H�X�[�� �O�H�F�W�H�X�U�V�� �S�H�U�P�H�W�� �X�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�W�� �O�¶�D�G�X�O�W�H���� �(�Q�� ������������

Peter Sis, pour Madlenka, choisit quant à lui un format carré (260 x 260). Ce dernier 

permet une mise en main aisée par un lecteur-enfant et surtout, il facilite les 

                                                           
47 I. NIERES-CHEVREL, 2009 : 117 
48 ELZBIETA. �/�¶�(�Q�I�D�Q�F�H���G�H���O�¶�$�U�W, Rodez : Éditions du Rouergue, 1997, p.128. 
49 S. L. BECKETT. « Livres pour tous : le flou des frontières entre fiction pour enfants et fiction pour adultes » 
dans Tangence, n°67, 2001, p.21. 
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nombreuses manipulations sollicitées par la mise en page, à savoir, faire très souvent 

�S�L�Y�R�W�H�U���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���S�R�X�U���O�H���O�L�U�H�� 

 

Figure 3 �± �/�¶�$�O�E�X�P���G�¶�$�G�q�O�H (1985, C. Ponti), Madlenka (2000, P. Sis) et Le Petit Chaperon Rouge (1965, Lavater) :  
 trois albums, trois dimensions différentes.  
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�(�Q�� �V�R�L�� �O�H�� �O�L�Y�U�H�� �H�V�W�� �G�p�M�j�� �X�Q�� �M�R�X�H�W���� �L�O�� �H�V�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �P�D�Q�L�S�X�O�H���� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W��
�G�¶�L�P�L�W�H�U���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���D�G�X�O�W�H���D�Y�D�Q�W���P�r�P�H���G�¶�H�Q���S�R�V�V�p�G�H�U���O�H�V���P�R�\�H�Q�V50. 

�/�¶�D�O�E�X�P�� �G�H�Y�L�H�Q�W���� �S�D�U�� �V�R�Q�� �V�X�S�S�R�U�W���� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�V���� �4�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �G�H��

petit format carré, privilégiant une lecture intime, ou de grand format rectangulaire, 

privilégiant une lecture partagée ���� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�p�W�L�U�H�� �H�Q�� �O�R�Q�J�X�H�X�U���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �I�R�U�P�D�W��à la 

française, ou en largeur, à �O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H���� �L�O�� �S�U�R�S�R�V�H�� �j�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�� �X�Q�H�� �L�Q�I�L�Q�L�W�p�� �G�H��

combinaisons pour occup�H�U�� �H�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �,�O�� �I�D�X�G�U�D���� �H�Q�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D��

�V�S�D�W�L�D�O�L�W�p���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P�����V�H���S�R�V�H�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�X���F�K�R�L�[���G�X���I�R�U�P�D�W���S�D�U���O�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���F�D�U����

inévitablement, cette prise de position implique une relation sémantique avec la fiction 

�D�X�W�D�Q�W�� �T�X�¶�Xne spatialisation du moment de lecture qui pourrait avoir une importance 

dans la transmission du « message spatial » délivré par le livre et sa fonction 

performative. Il me faudra également en interroger tous les éléments paratextuels : la 

couverture, les pages de garde, la page de titre. La couverture a une grande importance 

pour tous les illustrateurs de notre corpus. Elle est le premier contact avec le livre-

objet, av�H�F���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H���T�X�¶il  �S�U�R�S�R�V�H�����&�¶�H�V�W�����V�H�O�R�Q���6�R�S�K�L�H���9�D�Q���'�H�U���/�L�Q�G�H�Q�����O�H��

« lieu où se noue le pacte de lecture ». Les pages de garde, usuellement blanches dans 

�O�H�V�� �U�R�P�D�Q�V�� �H�W�� �T�X�L�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �j�� �U�H�O�L�H�U�� �O�D�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �D�X�[�� �I�H�X�L�O�O�H�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �P�D�L�V��

également la page de titre, sont automatiquement investies par les illustrateurs dans les 

albums. �(�O�O�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���X�Q�H���H�Q�W�U�p�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�D�Q�V���O�¶�D�W�P�R�V�S�K�q�U�H�����O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V����

les mondes créés par les auteurs.  

�4�X�H�O�T�X�H�I�R�L�V���O�¶�L�P�D�J�H���T�X�H���M�H���S�U�p�I�q�U�H���G�¶�X�Q���D�O�E�X�P���H�V�W���V�D���S�D�J�H���G�H���J�D�U�G�H�����-�¶�D�L�P�H���T�X�H��
chacun de mes albums fasse visuellement un tout, que chacune de ses 
�F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �j�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�O�L�P�D�W���� �4�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�X�Q�� �O�L�Y�U�H��
fasse, jusque dans ses moindres recoins, globalement image.51 
 

1.2. « Lecteur modèle » �G�¶�X�Q�H���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q 

1.2.1. Des livres écrits pour les enfants 

Dans les années 1970, un débat ag�L�W�D���O�H�V���V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V���G�H���F�H���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�D�L�W���D�O�R�U�V��

la « littérature enfantine ». Devait-on, dès lors, parler de littérature de jeunesse ou pour 

la jeunesse ? Fallait-�L�O�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�D�� �Q�H�X�W�U�D�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �L�Q�Y�H�Q�W�p�H�� �H�Q�� ���������� �S�D�U��

�O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �+�H�W�]�H�O�� �S�R�X�U�� �S�D�U�O�H�U de cette littérature enfantine florissante ? Fallait-il, au 
                                                           
50 M. DURAND, G. BERTRAND. �/�¶�L�P�D�J�H���G�D�Q�V���O�H���O�L�Y�U�H���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V. Paris �����/�¶�p�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����������������S����165. 
51 ELZBIETA, op. cit., p. 137. 
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contraire, opter pour une terminologie plus « engagée » qui affirmait ou confirmait une 

intentionnalité forte ? Pour Isabelle Nières-Chevrel, les albums, livres à système, 

abécédaires, imagiers, romans dont il était question dans ce débat  sont « écrits pour, 

publiés pour et lus par des enfants52 ». Si le terme de « cible », emprunté, rappelons-

le au vocabulaire des publicitaires, semble mal convenir ici tant il renvoie à une 

certaine passivité du lecteur �����L�O���Q�¶�H�Q���G�H�P�H�X�U�H���S�D�V���P�R�L�Q�V���T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H�����S�R�X�U���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V��

et les éditeurs, et selon Umberto Ecco, un «  lecteur modèle �ª���T�X�L���H�V�W���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����/�¶�D�X�W�H�X�U��

�Q�¶�D�W�W�H�Q�G���G�H���O�X�L���D�X�F�X�Q�H���S�D�V�V�L�Y�L�W�p���P�D�L�V���S�O�X�W�{�W���T�X�¶�L�O���H�Q�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���M�H�X���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H�� 

Ce jeu de la le�F�W�X�U�H�� �Q�¶�D�� �U�L�H�Q�� �G�H�� �K�D�V�D�U�G�H�X�[���� �8�P�E�H�U�W�R�� �(�F�R�� �\�� �Y�R�L�W�� �P�r�P�H�� �X�Q�H��

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�W�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H����

�O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V���� �I�H�U�D�L�W�� �R�I�I�L�F�H�� �G�H�� �P�H�V�V�D�J�H���� �2�U�� �F�H�� �P�H�V�V�D�J�H���� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O���� �V�H�U�D�L�W�� �© un 

�W�L�V�V�X���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���E�O�D�Q�F�V�����G�¶�L�Q�W�H�U�V�W�L�F�H�V���j���U�H�P�S�O�L�U », de non-dits ou de déjà-dits53. 

�-�¶�D�X�U�D�L�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �D�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �T�X�D�W�U�L�q�P�H��

�S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �,�O�� �Q�¶�H�Q�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �© message » prendra, dans les 

albums qui nous intéressent, la forme �G�¶�X�Q���U�p�F�L�W���Q�D�U�U�D�W�L�I�����G�¶�X�Q�H��fabula pour Eco : 

�/�D���I�D�E�X�O�D�����F�¶�H�V�W���O�H���V�F�K�p�P�D���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���G�H���O�D���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q�����O�D���O�R�J�L�T�X�H���G�H�V��actions et 
la syntaxe des personnages, le cours des événements ordonné 
temporellement.54 

Dans les exemples qui nous concerneront, la fabula est le plus souvent 

« fermée ». En effet, les albums de mon corpus laissent une place réduite aux 

interprétations diverses des jeunes lecteurs. La situation finale est principalement 

�X�Q�L�Y�R�T�X�H���H�W���O�H���U�p�F�L�W���V�¶�D�Sparente à un parcours linéaire. La question qui se pose dès lors 

�H�V�W�� �G�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur entre dans le jeu de la fabula���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W��

fermée ou ouverte. 

���������������/�H���M�H�X���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���H�W���G�X���K�D�V�D�U�G�« 

Selon Michel Picard55, le jeu de �O�D���O�H�F�W�X�U�H���L�Q�Y�L�W�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur à alterner phase 

�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�Fation et phase de réflexion ou à parfois les mêler. Ce jeu permet aussi bien 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O���� �&�¶�H�V�W�� �G�X�� �P�R�L�Q�V�� �F�H�� �T�X�H��
                                                           
52 I. NIERES-CHEVREL. « �/�¶�$�O�E�X�P : le nom, la chose » dans V. Alary et N. Chabrol-Gagne �/�¶Album. Le Parti 
pris des images. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2012, p.14. 
53 U. ECO. Lector in fabula. Le rôle du lecteur. Paris : Grasset & Fesquelle, 1985, pp.63-64. 
54 U. ECO, op. cit., p. 130. 
55 M. PICARD. La Lecture comme jeu. Paris : Éd. De Minuit, 1986, 328 p. 
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Michel Picard emprunte aux théories de Donald W. Winnicott56. Pour ce dernier, le jeu 

est un phénomène transitionnel qui peut être organisé socialement (game) mais qui 

�S�H�X�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H���j���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H���G�H���M�R�X�H�U����playing). 

�/�H�� �M�H�X�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �L�Q�Q�p�� �F�K�H�]�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�W�� �L�O�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �/�H�� �M�H�X�� �G�H�V��

enfants peut �D�G�P�H�W�W�U�H���G�L�Y�H�U�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���S�R�X�U���F�U�p�H�U���X�Q���M�H�X���X�Q�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���X�Q���D�F�W�H���F�U�p�D�W�H�X�U��

�T�X�L�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �D�L�U�H�� �T�X�H�� �:�L�Q�Q�L�F�R�W�W�� �Q�R�P�P�H�� �O�¶espace potentiel���� �/�¶�D�S�S�R�U�W��

�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �V�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �O�¶espace 

potentiel, ne peut êtr�H���G�L�V�V�R�F�L�p���G�H���O�D���J�H�Q�q�V�H���G�¶�X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�����/�H���M�H�X���D���H�Q�I�R�X�L���H�Q���O�X�L���F�H�W�W�H��

genèse. 

Le jeu, en relation manifeste avec la symbolisation, serait à la fois défensif et 
constructif ���� �S�U�R�F�X�U�D�Q�W�� �X�Q�H�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �>�«�@�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p��
absorbante, incertaine, ayant des rapports avec le fantasmatique, mais 
également avec le réel, vécue donc comme fictive, mais soumise à des règles. 
�6�D���J�D�P�P�H���V�¶�p�W�H�Q�G�U�D�L�W���G�H�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���O�H�V���S�O�X�V���D�U�F�K�D�w�T�X�H�V���H�W���V�S�R�Q�W�D�Q�p�H�V���D�X�[��
recherches les plus compliquées, de paideia, kredati, jocus à ludus�����R�X�����V�L���O�¶�R�Q��
veut bien adopter ce vocabulaire, en hommage à Winnicott, du playing (à 
�O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�X��fooling) aux games ���j���O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�X��gambling�����G�X���P�R�L�Q�V���V�¶�L�O���H�V�W��
�P�D�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���G�R�P�L�Q�p���S�D�U���O�H���K�D�V�D�U�G���H�W���R�X���O�¶�D�S�S�k�W���G�X���J�D�L�Q��57. 

Les albums �S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���R�E�p�L�V�V�H�Q�W���D�X�[���P�r�P�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V�����/�H���M�H�X���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��

y est privilégié et le lecteur-enfant peut se reconnaître sans peine dans un héros ayant 

�O�H�� �P�r�P�H�� �k�J�H�� �T�X�H�� �O�X�L�� �H�W�� �T�X�L�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �V�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �X�Q�H�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H���� �/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H��

�O�¶�D�O�E�X�P���� �S�D�U�� �O�D �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �P�L�V�H�V�� �H�Q�� �M�H�X���� �O�¶�L�Q�Y�L�W�H�� �j�� �O�D��

décrypter comme une énigme en ayant recours à ses facultés de raisonnement. « Le 

�G�\�Q�D�P�L�V�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�R�Q�F�� �O�L�p�� �D�X�� �G�\�Q�D�P�L�V�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H��

créateur 58».   

Très souvent, pour ne pas dire tout le temps, la lectur�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���H�V�W���X�Q���M�H�X���j��

trois, convoquant dans le même espace potentiel �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�W�� �O�¶�D�G�X�O�W�H���� �,�O��

�V�¶�p�W�D�E�O�L�W���D�O�R�U�V���X�Q���W�L�V�V�X���G�H���O�L�H�Q�V���V�R�F�L�R-�D�I�I�H�F�W�L�I�V���T�X�L���I�D�F�L�O�L�W�H�Q�W���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���H�W���O�D���© passation 

de connaissances59 ». 

                                                           
56 D. W. WINNICOTT. �-�H�X���H�W���U�p�D�O�L�W�p�����O�¶�H�V�S�D�F�H���S�R�W�H�Q�W�L�H�O. Paris : Gallimard, 1975. 
57 M. PICARD, op. cit., p. 294-295  
58 J. DESPINETTE. « Du point à la ligne » dans J. Perrot (dir.). �-�H�X�[���J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H. 
Paris : CRDP de Créteil, 1991, p.75. 
59 ELZBIETA, op. cit., p. 69.   
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�&�¶�H�V�W�� �j��une « transmission de patrimoine entièrement référé60 » que �M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V 

également �P�¶intéresser. Par quels jeux �O�¶�D�G�X�O�W�H�� �W�U�D�Q�V�P�H�W-�L�O�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �K�D�E�L�W�H�� �R�X��

�T�X�¶�L�O�� �D�L�P�H�U�D�L�W�� �K�D�E�L�W�H�U �"�� �/�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �S�D�U�W�D�J�p�H���� �V�X�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W��

�O�¶�D�O�Eum pour enfants, est favorisée par le grand format. Est-ce pour autant que le petit 

�I�R�U�P�D�W�� �F�D�U�U�p���� �G�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �5�R�X�H�U�J�X�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �H�[�F�O�X�U�D�L�W�� �O�¶�D�G�X�O�W�H�� �G�X�� �M�H�X ? Non 

�E�L�H�Q���V�€�U�����O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�Q���H�V�W���T�X�H���S�O�X�V���L�Q�W�L�P�H�����6�L���Q�R�X�V���Q�R�X�V���U�p�I�p�U�R�Q�V���H�Q�F�R�U�H���X�Q�H���I�R�L�V���j��

�3�L�F�D�U�W���� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �M�R�X�H�X�U���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �U�H�S�p�U�H�U�� �F�K�H�]�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �D�G�X�O�W�H�� �W�U�R�L�V��

instances essentielles : le liseur, le lu et le lectant. Pour le liseur, le monde extérieur ne 

�F�H�V�V�H�� �G�¶�H�[�L�V�W�H�U ���� �L�O�� �H�V�W�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �T�X�L�� �V�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �O�L�W�� �Q�¶�H�V�W��pas vrai. Le lu 

�R�E�p�L�W�� �D�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�X�� �S�O�D�L�V�L�U�� �H�W�� �V�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H : il est la part du lecteur qui ne veut pas 

�T�X�¶�R�Q�� �O�X�L�� �G�L�V�H�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �O�L�W�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���� �/�H��lectant, quant à lui, est la part du 

�O�H�F�W�H�X�U���T�X�L���S�U�H�Q�G���G�X���U�H�F�X�O���H�W���T�X�L���H�V�W���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�H���O�¶�p�F�U�L�W���� 

�&�K�H�]���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����L�O���\���D���j���O�D���I�R�L�V���G�X��liseur et du lu. Vincent Jouve affirme que « le 

côté liseur �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W�� �P�r�P�H�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �F�K�H�]�� �O�¶�D�G�X�O�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•��

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H���O�H�F�W�X�U�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�H���S�R�X�U���O�X�L���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�����V�L�q�J�H���� �Gossier, etc.) et donc un 

rapport au réel matériel plus difficile à oublier61 �ª�����/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X��lu est manifeste ; 

�R�Q�� �O�¶�D�� �Y�X�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�V�� �S�D�U��

�O�¶�D�O�E�X�P�����4�X�¶�H�Q���H�V�W-il de la part du lectant �"���&�¶�H�V�W���O�j���T�X�H���O�¶adulte entre en jeu dans notre 

�O�H�F�W�X�U�H���j���W�U�R�L�V���Y�R�L�[�����3�D�U���V�D���F�X�O�W�X�U�H�����V�D���P�D�W�X�U�L�W�p�����V�D���G�L�V�W�D�Q�F�L�D�W�L�R�Q���F�U�L�W�L�T�X�H�����O�¶�D�G�X�O�W�H��invite 

�O�H�� �M�H�X�Q�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �j�� �V�¶�H�P�S�D�U�H�U�� �G�X�� �U�{�O�H�� �G�H��lectant. Il entre alors dans le jeu de la 

transmission de compétence. 

�3�R�X�U���O�¶�D�X�W�H�X�U�H���(�O�]�E�L�Hta, il existe une demande sociale forte qui traverse toute la 

littérature pour enfant, celle de son intentionnalité éducative. Ainsi, les albums qui me 

concernent semblent marqués par une volonté forte de délivrer un message à propos 

�G�¶�H�V�S�D�F�H�����G�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�p�F�U�L�W�����&�R�P�P�H���M�¶�D�X�U�D�L���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U��

plus loin, �O�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���T�X�L���S�D�U�O�H�Q�W���G�¶�H�V�S�D�F�H���S�R�V�V�q�G�H�Q�W���� �H�P�E�U�D�T�X�p�H���G�D�Q�V���O�D��

�Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H�����X�Q�H���L�G�p�R�O�R�J�L�H���V�S�D�W�L�D�O�H���T�X�¶�L�O���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���D�X���O�H�F�W�H�X�U���G�H���G�p�F�R�X�Y�U�L�U. 

 

                                                           
60 ELZBIETA, op. cit., p. 70 
61 V. JOUVE. « Littérature pour adultes, littérature pour enfants : à chacun son jeu » dans La Revue des livres 
pour enfants, n°206, p. 76. 
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1.3. Quand les albums �S�D�U�O�H�Q�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H 

�/�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�W�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �K�D�E�L�W�H�Q�W�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�D�\�V���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �F�R�Q�W�U�p�H�� �V�D�Q�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V����
Un lieu de transformations et de métamorphoses62. 

La représentation des espaces���� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶espaces potentiels �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� dans 

lesquels évoluent les personnages des albums pour enfants, �S�D�U�D�v�W�� �r�W�U�H�� �G�¶�X�Q�H��

�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �F�U�X�F�L�D�O�H�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���� �4�X�¶�L�O�V�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�Q�W�� �O�H�V��

focalisations, les paysages ou les types de représentations cartographiques, ils 

manifestent, me semble-t-�L�O�����X�Q�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�L�Q�V�Frire leurs personnages dans une réalité 

spatiale�����&�¶�H�V�W���E�L�H�Q���p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���Y�H�U�V���F�H�V���D�X�W�H�X�U�V-là que ma recherche �V�¶�R�U�L�H�Q�W�H�U�D. Mais 

�S�D�U�P�L���W�R�X�V���O�H�V���D�O�E�X�P�V���T�X�L���S�D�U�O�H�Q�W���G�¶�H�V�S�D�F�H�����V�H���F�D�F�K�H�Q�W���G�H�V���G�L�V�S�D�U�L�W�p�V�����2�Q���W�U�R�X�Y�H�U�D���G�H�V��

albums de série plus simples destinés à une consommation de masse, des albums plus 

complexes destinés à une consommation plus élitaire pouvant passer dans toute la 

production pour des hapax.  

1.3.1. Un hapax : �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H 
 

Figure 4 �± U. Schulevitz, �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H, (2008) couverture. 

Pour commencer une présentation sommaire du panel des albums qui 

�F�R�P�S�R�V�H�Q�W���P�R�Q���F�R�U�S�X�V�����M�¶�D�L���F�K�R�L�V�L���X�Q���D�O�E�X�P���D�X���W�L�W�U�H���p�Y�R�F�D�W�H�X�U : C�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L��appris 

la géographie63. Dans cet ouvrage, Uri Shulevitz revient sur son enfance. Juif, né en 

Pologne en 1935, il quitte son pays pris sous les bombardements de 1939 et envahi par 

�O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H��nazie. Ayant tout laissé derrière eux, son père, sa mère et lui se réfugient 

au Turkestan. La couverture �G�H���O�¶�D�O�E�X�P���M�R�X�H���D�Y�H�F���O�H���I�R�U�P�D�W���F�D�U�U�p���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�������������[��

255 cm) : elle représente un cadre aux volutes de pierre dont les coins supérieurs 

ajourés laissent voir le soleil et la lune étoilée. Comme une valeur universelle et 

�p�W�H�U�Q�H�O�O�H���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �W�R�X�W�H�� �H�Q�W�L�q�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�V�W�� �G�p�G�L�p���� �/�H�� �P�R�W��

« Géographie �ª�� �\�� �D�S�S�D�U�D�v�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�R�P�P�H���O�H���P�R�W���O�H���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W��par sa taille. Le 

dessin reprend la dernière double-�S�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �,�F�L���� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �T�X�L�� �V�X�U�Y�R�O�H�� �O�H�V��

paysages de la terre semble vouloir saisir de ses deux mains le mot « Géographie ». 

�/�¶incipit présente le sujet�����F�¶�H�V�W-à-dire le néant né du chaos. Une page blanche, en bas 

                                                           
62 ELZBIETA, op. cit., p.  9 
63 U. SHULEVITZ. How I learned geography. New York : Farrar, Straus & Giroux, 2008. Trad. par Élisabeth 
Duval. �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�Kie. Paris : Kaléidoscope, 2008, 30 p. 
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de laquelle le graphis�P�H���G�H�V���O�H�W�W�U�H�V���D�S�S�O�L�T�X�p���j���O�¶�X�Q�L�T�X�H���S�K�U�D�V�H���G�H���W�H�[�W�H���P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U��

�O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���G�p�F�O�H�Q�F�K�H�X�U���G�X���F�K�D�R�V : la guerre. 

Quand la guerre ravagea le pays, nos maisons furent réduites en 

poussière. 

Dans les neuf pages qui suivent, narration iconique et textuelle se font écho : 

�O�¶�D�X�W�H�X�U���p�Y�R�T�X�H���V�D���V�R�O�L�W�X�G�H�����V�R�Q���H�Q�I�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���F�H�O�O�X�O�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H�����O�H���G�p�Q�X�H�P�H�Q�W����

la faim. La double-page 7-8, qui place le père, venu acheter du pain, au souk, espace 

�F�O�R�V���S�D�U���G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���D�X�[���H�Q�V�H�L�J�Q�H�V���F�\�U�L�O�O�L�T�X�H�V�����I�R�U�P�H���O�H���S�R�L�Q�W���G�¶�R�U�J�X�H��du dépaysement 

le plus total ���� �O�H�� �S�q�U�H���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �Y�R�L�W�� �S�D�V�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�R�X�S, �W�D�Q�W�� �O�¶�°�L�O�� �G�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �H�V�W��

attiré par la foule dense puis déstabilisé par le nombre des enseignes et des maisons, 

est placé pourtant juste au-dessus du texte : « mon père alla au souk acheter du pain ». 

�/�D���P�L�Q�H���W�U�L�V�W�H�����O�D���F�D�V�T�X�H�W�W�H���H�Q�I�R�Q�F�p�H���V�X�U���O�D���W�r�W�H�����L�O���U�H�V�W�H���j���O�¶�p�F�D�U�W���G�X���W�X�P�X�O�W�H���G�H���O�D���S�O�D�F�H���� 

�$�X�[�� �S�D�J�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���� �R�Q�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �T�X�¶�D�X�� �O�L�H�X�� �G�H��rapporter du pain du souk il 

revient au foyer avec une carte murale. La carte est accrochée au mur à la page 13 et 

elle se « met à fasciner » le narrateur-enfant. À partir de ce moment, la linéarité du 

�G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�L�p�J�p�W�L�T�X�H�� �V�¶�D�U�U�r�W�H ���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�D�F�R�Q�W�H�� �P�D�L�V�� �G�H�V��

�V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �H�[�S�U�L�P�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �T�X�D�W�R�U�]�H�� �S�D�J�H�V�� �V�X�L�Y�D�Qtes. Le rythme des 

�L�P�D�J�H�V���H�V�W���S�O�X�V���V�D�F�F�D�G�p���H�W���O�¶�D�X�W�H�X�U���I�D�L�W���D�O�W�H�U�Q�H�U���G�R�X�E�O�H-pages et pages simples, images 

plein-cadre et images hors-cadre. Les narrations iconique �H�W���W�H�[�W�X�H�O�O�H���V�¶�L�Q�W�H�U�S�p�Q�q�W�U�H�Q�W����

�/�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�Q�W�U�H���G�D�Q�V���O�D���F�D�U�W�H���H�W���V�X�U�Y�R�O�H���O�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���T�X�¶�H�O�O�H génère dans sa tête.  

�&�H�� �V�R�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�V�� �j�� �Y�R�L�U : « des déserts 

brûlants » (p.17), « des plages » (p.18), « des sommets enneigés » (p.19-20). Puis, aux 

�S�D�J�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �V�¶�K�X�P�D�Q�L�V�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �K�D�E�L�W�p�V���� �/�D�� �Wechnique 

plastique change également. Le dessin, imitant un trait enfantin, laisse sa place aux 

collages et au patchwork. La double-�S�D�J�H���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�D���Y�L�O�O�H�����S������-26) 

est un exemple manifeste de ce glissement technique. Sur la page de gauche, quelques 

personnages, quelques autos sont regroupés autour de trois maisons au trait mal assuré. 

�3�X�L�V�����H�Q���J�O�L�V�V�D�Q�W���G�R�X�F�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�D���G�U�R�L�W�H�����O�H�V���L�P�P�H�X�E�O�H�V���V�¶�p�O�q�Y�H�Q�W���H�W���U�H�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�����S�D�U��

�F�R�O�O�D�J�H�V�����O�¶�L�P�D�J�H���G�H�V���I�D�o�D�G�H�V���G�H���J�U�D�Q�G�H�V���P�p�W�U�R�S�R�O�H�V���P�R�Q�G�L�D�O�H�V���� 

 

Figure 5 �± U. Shulevitz, �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H (2008), p.15-16. 
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Comme une synthèse, la dernière double-page (p. 27-28) livre un panorama de 

�W�R�X�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �V�X�U�Y�R�O�p�V�� �P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �/�H�V��collages ont disparu et le 

trait mal assuré est �U�p�D�S�S�D�U�X�����7�R�X�W���Q�R�X�V���L�Q�Y�L�W�H���j���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W-narrateur a de lui-

�P�r�P�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�D�O�L�V�p�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �H�W�� �O�H�V��

représentations probablement véhiculées par son entourage. �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�W�W�H��

conceptualisation qui tend à lui faire oublier la faim comme le suggère le texte : « �F�¶�H�V�W��

ainsi que je passais des heures merveilleuses loin, très loin de notre faim et de notre 

misère64 ». 

 

Figure 6 - U. Shulevitz, �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�Sris la géographie (2008) p.27-28. 

�'�D�Q�V���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���F�H�O�X�L���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p�����/�D���F�D�U�W�H�����H�W���S�D�U���H�O�O�H���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H��

�W�R�X�W�H�� �H�Q�W�L�q�U�H���� �H�V�W�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�H�� �V�¶�p�Y�D�G�H�U���� �/�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �S�D�U�� �6�K�X�O�H�Y�L�W�]�� �G�X�U�D�Q�W��

s�R�Q�� �H�[�L�O�� �O�¶�D�L�G�H�� �j�� �V�X�U�Y�L�Y�U�H�� �H�W�� �O�H�� �O�D�L�V�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q���� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �D�O�E�X�P�� �D�X�� �W�L�W�U�H�� �D�X�V�V�L��

�p�Y�R�F�D�W�H�X�U���S�R�X�U���O�H���J�p�R�J�U�D�S�K�H�����O�H���W�K�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���F�H�Q�W�U�D�O�����,�O���I�D�L�W���V�H���F�U�R�L�V�H�U���F�H�X�[���G�H��

�O�¶�H�[�L�O�����G�H���O�D���I�X�L�W�H�����G�X���Y�R�\�D�J�H�����G�H���O�D���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���G�p�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�Wion. 

1.3.2. Un album de série : Caroline et son automobile 

�/�H���G�H�X�[�L�q�P�H���D�O�E�X�P���T�X�H���M�¶�D�L���Fhoisi est un peu moins élitaire �����F�¶�H�V�W��un album de 

�V�p�U�L�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���F�L�Q�T�X�L�q�P�H���p�S�L�V�R�G�H���G�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�H���&�D�U�R�O�L�Q�H, personnage créé 

par Pierre Probst pour les éditions Hachette en 1953. �/�¶�D�X�W�R�P�R�E�L�O�H de Caroline est un 

album paru parmi les Grands Albums Hachette en 1957. La réédition de 1984, dans un 

plus petit format, conduit Pierre Probst à remanier complètement son travail. Il en 

�S�U�R�I�L�W�H�� �S�R�X�U�� �F�K�D�Q�J�H�U�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�X�W�R�P�R�E�L�O�H�� �G�H�� �&�D�U�R�O�L�Q�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H : il ne 

�V�¶�D�J�L�W���S�O�X�V���S�R�X�U���&�D�U�R�O�L�Q�H���H�W���V�H�V���D�P�L�V���G�H���T�X�L�W�W�H�U���O�D���Y�L�O�O�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���F�R�X�U�L�U���© dans les prés 

fleuris65 » mais de participer à un rallye de vieilles automobiles. Si la Citroën C6 rouge 

de 1957 a laissé place à une vieille Citroën 5CV, dite « Trèfle », de 1922, une grande 

�S�D�U�W�L�H���G�H�V���L�P�D�J�H�V���R�Q�W���p�W�p���D�F�W�X�D�O�L�V�p�H�V�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V���R�Q�W���p�W�p���P�r�P�H���D�M�R�X�W�p�H�V�����'�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

originale, Caroline finit par abandonner son véhicule dans un garage en pleine 

campagne après une crevaison, la perte de la roue et un accident sur une chaussée 
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65 P. PROBST. �/�¶�$utomobile de Caroline. Paris : Hachette, 1957, p.3 
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devenue glissante après la pluie. Dans la réécriture de 1984, Caroline va récupérer une 

vieille automobile chez un garagiste : 

Ça y est, mes amis, elle est prête ! Entièrement retapée �����/�H���J�D�U�D�J�L�V�W�H���P�¶�D�V�V�X�U�H��
�T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �U�H�W�U�R�X�Y�p�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �M�H�X�Q�H�V�V�H���� �4�X�L�� �Y�L�H�Q�G�U�D�� �G�H�P�D�L�Q�� �G�L�P�D�Q�F�K�H�� �O�D��
roder avec moi à la campagne ? Rassurez-vous, le moteur est neuf, les pneus 
sont neufs !66 

�/�H�� �O�L�H�Q�� �H�V�W�� �I�D�L�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H�� �H�W�� �V�D�� �U�p�p�F�U�L�W�X�U�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�G�H�X�[�� �Y�H�U�V�L�R�Q�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �L�F�R�Q�L�T�X�H�� �T�X�L�� �O�¶�H�P�S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �W�H�[�W�X�H�O���� �&�R�P�P�H�� �O�H��

suggère Cécile Boulaire67, « �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�V�W�� �O�j�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �V�€�U�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�Q�� �J�D�U�G�H�U�D��

quelque chose �ª���� �,�O�� �H�V�W�� �L�Q�I�p�R�G�p�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �T�X�L���� �V�H�X�O�H���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�H�� �I�L�O�� �F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U�� �G�H��

�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���U�H�F�U�p�p���S�D�U���3�U�R�E�V�W�����/�H�V���L�P�D�J�H�V���G�H���3�U�R�E�V�W���Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W���T�X�¶�R�Q���S�U�H�Q�Q�H���O�H���W�H�P�S�V���G�H��

�O�H�V���G�p�W�D�L�O�O�H�U���� �G�H���O�H�V���O�L�U�H���� �G�¶�H�Q�� �© décrypter » les moindre détails. Cécile Boulaire parle, 

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �S�R�X�U�� �p�Y�R�T�X�H�U�� �O�D�� �V�D�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�H�V�� �G�R�X�E�O�H-pages, de « bavardage 

graphique » ou de « capharnaüm visuel �ª�����&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���E�L�H�Q���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�X���U�p�F�L�W��

�L�F�R�Q�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �Y�R�L�U�� �V�H�� �G�H�V�V�L�Q�H�U�� �X�Q�H�� �W�U�D�P�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �(�O�O�H�� �S�U�H�Q�G���� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

deux versions, trois directions �����F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���S�U�R�I�R�Q�G�H���L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�D�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���U�p�H�O����

�F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H��fabula �V�S�D�W�L�D�O�H���H�W���H�Q�I�L�Q���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���Y�L�O�O�H���F�D�P�S�D�J�Q�H�� 

 

Figure 7 �± P. Probst, �/�¶�D�X�W�R�P�R�E�L�O�H���G�H���&�D�U�R�O�L�Q�H (1957), couverture et Caroline et son automobile (1984), couverture. 

Les quelques expositions consacrées au travail de Pierre Probst depuis sa 

�G�L�V�S�D�U�L�W�L�R�Q���H�Q�������������Q�H���I�R�Q�W���S�O�X�V���P�\�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���H�W���G�H���O�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���O�L�H�X�[���G�H��

sa vie personnelle dans les albums de Caroline. Installé depuis 1947 à la Garenne-

Colombes, Probst se plaît à représenter à travers ses albums des lieux qui lui sont 

familiers. La station service Texaco de 1957, rebaptisée « Garage bleu » en 1984, la 

rue embouteillée qui porte le nom de « Rue de la République » dans la première 

version, la ferme percheronne, le « rond-point de la colonne » sont autant de lieux 

�S�U�p�F�L�V���� �D�X�[�� �Q�R�P�V�� �G�p�W�R�X�U�Q�p�V���� �P�D�L�V�� �L�Q�V�F�U�L�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�p�H�O�� �H�W�� �Y�p�F�X�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�Llle 

Probst. La rue empruntée à contre-sens par Noiraud68 �H�V�W���X�Q���W�U�R�Q�o�R�Q���G�H���O�¶�$�Y�H�Q�X�H���G�H���O�D��

République de la Garenne-Colombes. La ferme au milieu de laquelle arrive Caroline 

                                                           
66 P. PROBST. Caroline et son automobile. Paris : Hachette, 1984, p.4. 
67 C. BOULAIRE. « Caroline���� �(�P�L�O�L�H���� �7�¶�&�K�R�X�S�L : iconotextes et albums pour la jeunesse en série » sur le site 
�$�O�E�X�P�¶�����¶, mis en ligne le 30 mai 2014. Disponible sur : http://album50.hypotheses.org/632. 
68 P. PROBST, op. cit., 1957, p. 3-4 ; P. PROBST, op. cit., 1984, p. 5-6. 
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est une ferme des environs de Pontgouin, en Eure-et-Loir, où Probst avait une 

résidence secondaire. La colonne qui trône au milieu du rendez-vous de chasse en 

pleine forêt du « Bois-Joli » est celle de la Place de la Colonne à la Garenne-

Colombes. Cette inscription dans le réel est soigneusement travaillée par Probst qui 

réalise de nombreux dossiers de documentation en découpant des sujets dans des 

�U�H�Y�X�H�V�����H�Q���H�I�I�H�F�W�X�D�Q�W���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���S�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H�V�����H�W���H�Q���U�p�D�O�L�V�D�Q�W���G�H�V���F�U�R�T�X�L�V���G�¶�R�E�M�H�W�V��

spatiaux de son environnement proche. 

 

Figure 8 �± P. Probst, Caroline et son automobile (1984), p.16-17 

�/�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �T�X�H�� �U�p�D�O�L�V�H�Q�W�� �&�D�U�R�O�L�Q�H et ses amis dans les deux versions est à 

quelque chose près le trajet que devaient emprunter Pierre Probst et les siens pour aller 

passer le week-end dans leur maison de campagne au lieu-dit Champ à Pontgouin. Le 

récit iconique surtout rend compte de cet itinéraire qui part de la ville et parcourt la 

campagne beauceronne (pages 7 à 18) puis percheronne (pages 19 à 24). La linéarité 

�G�H���O�¶�L�W�L�Qéraire au�O�R�Q�J���G�X�T�X�H�O���O�¶�D�X�W�H�X�U���H�Q�W�U�D�v�Q�H���V�R�Q���O�H�F�W�H�X�U���H�V�W���D�L�Q�V�L���S�R�Q�F�W�X�p�H���G�H���U�H�S�q�U�H�V��

topographiques mais également topologiques. Dans la première version, par exemple, 

le recours à la carte routière est récurrent. Cela commence dès la page de couverture 

avec la carte qui est entre les mains de Pouf, le copilote de Noiraud. Cette même carte 

�V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �P�D�L�Q�V�� �G�H�� �&�D�U�R�O�L�Q�H�� �D�X�[�� �S�D�J�H�V�� ���� �H�W�� �������� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�E�R�U�G���� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �F�D�V���� �G�¶�X�Q���R�X�W�L�O�� �S�R�X�U�� �S�D�U�W�L�U�� �j�� �O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H����Mais elle est également 

�O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���V�R�Q���F�K�H�P�L�Q���j���O�D���S�D�J�H�����������/�¶�D�O�E�X�P���U�p�Y�q�O�H���L�F�L���V�R�Q��

�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���p�G�X�F�D�W�L�Y�H���T�X�L���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���V�R�X�O�L�J�Q�p�H���S�D�U���O�H���W�H�[�W�H���G�H���O�D���S�D�J�H������ : 

Est-ce à droite ? Est-ce à gauche ou en avant ? Et quelle route faut-il prendre ? 
�>�«�@���6�D�Y�H�]-vous lire ? Bien entendu ! Mais savez-vous lire une carte ? Où est le 
nord ? Où est le sud ? Heureusement tous les parents reconnaissent très 
facilement, sur les belles cartes routières, la meilleure route à suivre.69 

La quatrième de couverture de ce premier album reprend iconographiquement 

�O�H���W�K�q�P�H���G�X���U�H�S�p�U�D�J�H���H�W���G�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����$�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q���F�D�U�U�H�I�R�X�U�����X�Q���S�D�Q�Q�H�D�X���G�H��

signalisation de forme hexagonale indique cinq directions. Les cinq amis de Caroline, 

représentés devant le panneau, montrant chacun une direction différente, semblent 
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perdus. Noiraud tient malgré tout la carte routière. Caroline, dans la voiture, boussole 

en main, confirme la direction donnée par Pouf et qui indique la mer. Le projet est, par 

ces diverses représentations, fort clair ���� �V�H�� �U�H�S�p�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �V�H�� �G�p�S�O�D�F�H�U���� �6�D�Q�V��

doute faudrait-il ajouter à cette interprétation une autre, plus historique, qui inscrirait 

�O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���3�U�R�E�V�W���G�D�Q�V���O�¶�D�S�U�q�V�������������H�W���O�D���O�R�L���V�X�U���O�D���W�U�R�L�V�L�q�P�H���V�H�P�D�L�Q�H���G�H���F�R�Q�J�p�V��payés. 

�3�U�H�Q�G�U�H���O�D���U�R�X�W�H���� �S�D�U�W�L�U���H�Q���Y�D�F�D�Q�F�H�V�����W�K�q�P�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���T�X�L���V�X�L�Y�U�D���F�H�O�X�L-ci en 195870), 

goûter au plaisir des promenades en automobile devenu accessible pour le plus grand 

nombre �����Y�R�L�O�j���G�H�V���W�K�q�P�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���S�D�J�H�V���G�H���F�H�W�W�H��première 

version et qui restent sous-jacents dans la seconde. 

 

Figure 9 �± �/�¶Automobile de Caroline (1957), quatrième de couverture  

Dans la seconde version, la carte disparaît totalement. Elle est remplacée par un 

itinéraire fléché, celui du « Rallye des Teuf-Teuf �ª���� �'�¶�D�S�U�q�V���O�¶�D�I�I�L�F�K�H���G�H���O�D���S�D�J�H�������� �O�H��

point de départ est le « Garage Bleu » (p.3-���������O�H���S�R�L�Q�W���G�¶�D�U�U�L�Y�p�H���H�V�W���O�H���© Rond-point de 

la Colonne » dans le « Bois-Joli » et des flèches sont représentées aux pages 14 et 18. 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �W�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�V : les panneaux de 

�V�L�J�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �U�R�X�W�L�q�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �H�X�[�� �T�X�H�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �G�H�� �&�D�U�R�O�L�Q�H �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W��

dans un espace réel et réaliste. Déjà présents dans la première version, ils expriment 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q���G�p�V�L�U���G�H���I�X�L�U���O�D���Y�L�O�O�H���T�X�H���O�¶�R�Q���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���Y�H�U�V�L�R�Q�V�� 

Si je compare les panneaux de signalisation de ces deux versions �± le premier 

étant situé à la page 15 et le second à la page 14 �± �O�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���G�L�U�H�F�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H��

vécu par la famille Probst sont données. La Garenne-Colombes est la direction « à 

rebours �ª���� �/�H�� �O�R�Q�J�� �G�¶�X�Q�� �D�[�H�� �T�X�L�� �P�q�Q�H�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �P�H�U�� ��via la Bretagne), une direction se 

dégage, « prend la tangente » : Pontgouin, à mi-chemin entre la ville et le littoral ; 

�3�R�Q�W�J�R�X�L�Q�����O�D���F�D�P�S�D�J�Q�H���L�G�p�D�O�L�V�p�H�����'�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���Y�H�U�V�L�R�Q�V�����O�D���V�F�q�Q�H���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

à la Garenne-�&�R�O�R�P�E�H�V���V�¶�R�S�S�R�V�H���j�� �O�D���V�F�q�Q�H���G�X���S�L�T�X�H-nique au milieu des champs. Et 

Probst de préciser, dans la première version : 

Par �X�Q���E�H�D�X���G�L�P�D�Q�F�K�H���G�¶�p�W�p�����&�D�U�R�O�L�Q�H a invité ses bons amis Pouf et Noiraud, et 
puis Youpi naturellement, et puis, bien entendu, Bobi. « Vous verrez, leur a-t-
elle dit, ce sera très amusant. Nous partirons pour la campagne et nous jouerons 
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et nous courrons à travers les prés fleuris. Vite, vite, quittons la ville pour aller 
�U�H�V�S�L�U�H�U���O�¶�D�L�U���S�X�U�� »71 

 

Figure 10 �± P. Probst, �/�¶�$�X�W�R�P�R�E�L�O�H���G�H���&�D�U�R�O�L�Q�H (1957), p.20-21. 

Là encore, dans un album de série comme Caroline�����O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�����O�H��

« faire avec » prend du sens. Pour Probst, il semble exister une opposition salutaire 

entre la ville et la campagne et la mobilité entre les deux espaces apparaît comme une 

�V�R�X�U�F�H���G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���S�R�X�U���O�¶�D�X�W�H�X�U�����/�¶�X�Q���Q�H���S�H�X�W���H�[�L�V�W�H�U���V�D�Q�V���O�¶�D�X�W�U�H���H�W���W�R�X�V���O�H�V���G�H�X�[���I�R�Q�W��

partie de son être. Alors que la première version semble constituer une boucle où, 

après avoir épuisé son automobile, Caroline rentre à la Garenne-Colombes en stop, la 

�V�H�F�R�Q�G�H���Y�H�U�V�L�R�Q���H�V�W���T�X�D�Q�W���j���H�O�O�H���X�Q�H���O�L�J�Q�H���G�U�R�L�W�H���T�X�L���V�H���S�H�U�G���D�X���I�L�Q���I�R�Q�G���G�¶�X�Q���E�R�L�V�����D�X��

milieu des champs et des vaches. Cependant, le « Rond-Point de la Colonne �ª���� �V�¶�L�O�� �D��

beaucoup à voir avec le Ronde de Pomereu dans le Bois de Favril, près de Pontgouin, 

�Q�¶�H�Q�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �O�H�� �O�L�H�X�� �R�•�� �3�U�R�E�V�W�� �D�� �S�O�D�F�p�� �O�D�� �&�R�O�R�Q�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�X�� �P�r�P�H��

nom, située à La Garenne-�&�R�O�R�P�E�H�V�����S�O�D�o�D�Q�W���D�L�Q�V�L���X�Q���S�H�X���G�¶�X�U�E�D�L�Q���G�D�Q�V���O�H���U�X�U�D�O�« 

���������������8�Q���S�H�X���G�¶�D�U�W���G�D�Q�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�« 

�¬�� �O�¶�Lmage du jeune narrateur de �&�R�P�P�H�Q�W�� �M�¶�D�L�� �D�S�S�U�L�V�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H, ou de 

Caroline, les personnages de mon corpus entretiennent tous un rapport étroit avec 

�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �R�X�� �O�H�V espaces qui les entourent. Ils les habitent, les occupent, se les 

approprient, établissent des liens entre cet espace et les autres protagonistes 

�G�L�p�J�p�W�L�T�X�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���� �V�H�P�E�O�H-t-il, pour les auteurs/illustrateurs de les ancrer dans une 

réalité, de les « créer » �D�X���V�H�Q�V���E�L�E�O�L�T�X�H���G�X���W�H�U�P�H�����1�¶�H�V�W-ce pas de la terre elle-même, 

�T�X�¶�L�O���V�H�U�D���D�P�H�Q�p���j���G�R�P�L�Q�H�U, �T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�V�W���H�[�W�U�D�L�W ? 

�/�H���M�R�X�U���R�•���O�H���6�H�L�J�Q�H�X�U���'�L�H�X���I�L�W���O�D���W�H�U�U�H���H�W���O�H���F�L�H�O�����L�O���Q�¶�\���D�Y�D�L�W���H�Q�F�R�U�H���V�X�U���O�D���W�H�U�U�H��
aucun arbuste des champs et aucune herbe des �F�K�D�P�S�V�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �J�H�U�P�p����
�F�D�U�� �O�H�� �6�H�L�J�Q�H�X�U�� �'�L�H�X�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �I�D�L�W�� �S�O�H�X�Y�R�L�U�� �V�X�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �H�W�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W�� �S�D�V��
�G�¶�K�R�P�P�H���S�R�X�U���F�X�O�W�L�Y�H�U���O�H���V�R�O ; mais un flux montait de la terre et irriguait toute 
�O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�X���V�R�O�����/�H���6�H�L�J�Q�H�X�U���'�L�H�X���P�R�G�H�O�D���O�¶�K�R�P�P�H���D�Y�H�F���G�H���O�D���S�Russière prise 
�G�X���V�R�O���� �,�O���L�Q�V�X�I�I�O�D���G�D�Q�V���V�H�V���Q�D�U�L�Q�H�V���O�¶�K�D�O�H�L�Q�H���G�H���Y�L�H�����H�W���O�¶�K�R�P�P�H���G�H�Y�L�Q�W���X�Q���r�W�U�H��
vivant72. 

                                                           
71 P. PROBST, op. cit., 1957, p. 3. 
72 GENESE, II, 5 à 7. 
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�/�D���G�p�P�L�X�U�J�L�H���G�H�V���D�X�W�H�X�U�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���V�H�P�E�O�H���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���G�H���O�D���&�U�p�D�W�L�R�Q���H�W���� �S�R�X�U��

bon nombre de philosophes comme Gilles Deleuze73, tenant �G�¶�X�Q�H�� �J�p�R�S�K�L�O�R�Vophie74, 

�O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���X�Q�H���L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q���H�[�L�V�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�����&�¶�H�V�W�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����F�H�W�W�H���P�r�P�H���S�H�Q�V�p�H���T�X�L��

�Q�R�X�U�U�L�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���� �W�H�Q�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �P�p�W�D�W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �G�H�V��

axiomes fondateurs, et voyant en lui une composante majeure et multidimensionnelle 

de la société. « �/�¶�H�V�S�D�F�H�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q », écrivait Gaston Bachelard75. Les 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�H���P�R�Q���F�R�U�S�X�V���R�Q�W���E�H�V�R�L�Q���G�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H���S�R�X�U���D�J�L�U�� 

�¬�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���� �2�Q�� �\�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�H�V��

paysages et/ou diverses représentations cartographiques. Les artistes/illustrateurs 

�V�¶�H�P�S�D�U�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �S�R�X�U�� �G�R�Q�Q�H�U�� �j�� �Y�R�L�U�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur une 

�J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�L�� �H�Q�W�R�X�U�H�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�W���� �G�¶�X�Q�H��

certaine façon, par transfert, entourer le lecteur lui-même. Quelle est donc cette image 

sociale qui est offerte aux enfants par les auteurs/illustrateurs ? Quel environnement 

visuel lui propose-t-on �"�� �6�¶�D�J�L�W-�L�O�� �G�¶�X�Q�� �U�H�I�O�H�W�� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�q�O�H ? En 1975, Marion 

Durand répondait déjà de manière évasive à cette question : 

�/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �R�X�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �L�O�O�X�V�W�U�p�� �V�H�� �I�D�L�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�q�W�H�� �D�X�S�U�q�V�� �G�X�� �M�H�X�Q�H��
�O�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H��
société76. 

*  
**  
*  

Les deux albums que je viens de prendre en exemple, si différents dans leur 

écriture, dans leur ligne éditoriale, manifestent également un rapport différent à 

�O�¶�H�V�S�D�F�H���� �X�Q�� �G�p�V�L�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�� �G�R�P�L�Q�H�U���� �X�Q�� �X�V�D�J�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �O�H��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�����&�¶�H�V�W���6�K�X�O�H�Y�L�W�]�����O�D���F�D�U�W�H���H�V�W���P�R�\�H�Q���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�¶�X�Q���Y�R�\�D�J�H��onirique qui 

�S�H�U�P�H�W�� �O�¶�p�Y�D�V�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �K�R�U�L�]�R�Q�V�� �L�P�D�J�L�Q�p�V���� �&�K�H�]�� �3�U�R�E�V�W���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q��

voyage réel. Ces deux albums sont, pour moi, révélateurs de toute la richesse que peut 

�F�R�Q�W�H�Q�L�U���X�Q���F�R�U�S�X�V���V�L�����S�D�U�W�L�D�O�H�P�H�Q�W���H�W���S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�R�Q�o�X���T�X�¶�L�O���V�R�L�W�� 

   
                                                           
73 G. DELEUZE, F. GUATTARI. Mille plateaux. Paris : Éd. De Minuit, 1980. 
74 « �/�D���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H���H�V�W���X�Q�H���J�p�R�S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H�����H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�V�W���X�Q�H���J�p�R�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H��
Braudel. » dans G. Deleuze, F. Guattari. �4�X�¶�H�V�W-ce que la philosophie ? Paris : Éd. De Minuit, 1991, p.91. 
75 G. BACHELARD. La P�R�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H. 1957. 
76 M. DURAND, G. BERTRAND, op. cit., p. 201. 
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�������/�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����X�Q���R�E�M�H�W���S�R�X�U���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H 

Comme tend à le montrer les deux exemples précédents, il existe dans les 

�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �X�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �S�R�X�U�� �\�� �O�D�L�V�V�H�U�� �V�¶�H�[�H�U�F�H�U�� �F�H�� �T�X�H�� �%�H�U�W�U�D�Q�G�� �:�H�V�W�S�K�D�O��

appelle une « géocritique77 ». L�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H��

�G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�� �S�H�X�W�� �\�� �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �M�H�� �Y�D�L�V��

�P�¶�H�P�S�O�R�\�H�U���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���F�H���G�H�X�[�L�q�P�H���F�K�D�S�L�W�U�H�� 

Dans �/�¶�(�Q�I�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�$�U�W���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �H�W�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�U�L�F�H�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �(�Ozbieta, se 

penche sur ses débuts dans �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W���� �S�O�X�V��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���� �V�X�U�� �O�H�� �U�{�O�H�� �T�X�H�� �S�H�X�W�� �M�R�X�H�U�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �(�O�O�H�� �\�� �Y�R�L�W�� �W�U�R�L�V��

�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�V�����W�U�R�L�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V�������T�X�¶�H�O�O�H���G�p�J�D�J�H���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W : 

�/�¶�D�X�W�H�X�U-mère (je parle bien sûr, dans tous les cas, de la position symbolique 
�G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���H�W���Q�R�Q���G�H���V�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���U�p�H�O�O�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���X�Q���H�Q�I�D�Q�W�����Q�L����a fortiori, de 
son sexe) enseigne tout ce qui touche au corps : comment se nomment ses 
�S�D�U�W�L�H�V�����F�R�P�P�H�Q�W���R�Q���O�¶�K�D�E�L�O�O�H�����O�H���Q�R�X�U�U�L�W�� �O�X�L���O�D�Y�H���O�H�V���G�H�Q�W�V�����O�¶�H�Q�G�R�U�W�����,�O���H�Q�V�H�L�J�Q�H��
�O�H�V���V�H�Q�V�����O�H�V���G�D�Q�J�H�U�V�����O�D���G�R�X�O�H�X�U�����,�O���I�D�L�W���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���V�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
immédiat, le petit monde de la maison, le jardin, les animaux domestiques. 
�/�¶�D�X�W�H�X�U-�S�q�U�H���� �T�X�D�Q�W�� �j�� �O�X�L���� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �D�X-delà de la maison, il fait les 
dictionnaires, les encyclopédies, les ouvrages scientifiques, les manuels. 
Le rôle dévolu à la position dans laquelle je me place, celle que je désigne 
comme étant « enfantine », diffère des positions « parentales �ª�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��
c�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�R�X�Y�H�U�W�� 
�&�¶�H�V�W�� �O�D�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�U�L�W�� �T�X�L�� �S�U�R�G�X�L�W�� �O�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �I�L�F�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �U�{�O�H��
consiste, de mon point de vue, à fournir aux enfants des outils et un cadre pour 
�O�H�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U�����G�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�H�U�� �H�W���G�¶�D�J�U�D�Q�G�L�U���O�H���F�K�D�P�S���G�H���O�D���S�H�Q�V�p�H��
�V�S�p�F�X�O�D�W�L�Y�H�����G�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���H�W���G�X���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�����(�W���D�X�V�V�L���j���D�S�S�U�H�Q�G�U�H���j���H�Q���J�p�U�H�U���O�H�V��
débordements78.  

La réflexion que développe �F�H�W�W�H�� �D�X�W�H�X�U�H�� �V�X�U�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�� �P�p�U�L�W�H��

�T�X�¶�R�Q�� �V�¶�\�� �D�U�U�r�W�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H��medium apparaît bien là comme un artefact produit par 

une société �S�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �H�W�� �P�L�H�X�[�� �V�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �G�D�Q�V��son environnement. Il procède 

de trois dispositions, selon Elzbieta, pouvant être rapprochées �G�¶un emboîtement de 

coquilles, selon la théorie de la proxémie définie par Edward T. Hall79 dans les années 

1960. Ainsi c�H�U�W�D�L�Q�V���D�O�E�X�P�V���U�H�Q�G�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���V�S�K�q�U�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�����V�D��

                                                           
77 B. WESTPHAL, J.M. GRASSIN (dir.). �/�D�� �*�p�R�F�U�L�W�L�T�X�H���� �P�R�G�H�� �G�¶�H�P�S�O�R�L. Limoges : Presses universitaires de 
Limoges, 2000, p.17. 
78 ELZBIETA, op. cit., p. 12 
79 �(���7���� �+�$�/�/���� �³�$�� �6�\�V�W�H�P�� �I�R�U�� �W�K�H�� �1�R�W�D�W�L�R�Q�� �R�I�� �3�U�R�[�H�P�L�F�� �%�H�K�D�Y�L�R�U�´�� �L�Q��American Anthropologist, vol. 68, n°5, 
1963, pp.1003-1026.  
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�F�K�D�P�E�U�H���� �V�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �V�R�Q�� �M�D�U�G�L�Q������ �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�S�K�q�U�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� ���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�D��

�P�D�L�V�R�Q���� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���� �H�W�� �H�Q�I�L�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �Jlobalement 

dans �O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O�����Oa sphère psychologique voire purement sociale.  

�'�D�Q�V���F�H���V�H�F�R�Q�G���F�K�D�S�L�W�U�H�����M�¶�D�X�U�D�L���G�R�Q�F���O�H���V�R�X�F�L���G�H���P�R�Q�W�U�H�U���H�Q���T�X�R�L���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U��

�H�Q�I�D�Q�W�V���S�H�X�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���F�R�Q�Y�H�Q�X���G�¶�D�S�S�H�O�H�U���X�Q���© objet culturel �ª�����F�¶�H�V�W-à-dire 

un artefact produit pa�U�� �X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�R�Q�Q�p�H�� �H�W�� �V�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �-�H�� �P�¶�H�P�S�O�R�L�H�U�D�L�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �j��

�P�H�W�W�U�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���X�Q�H���G�H�V���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V���G�H���F�H�W���R�E�M�H�W���T�X�L���I�D�L�W���G�H���O�X�L���X�Q���© produit culturel 

manufacturé et commercial �ª���� �5�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�U�p�D�W�L�R�Q��

parfois artistique, i�V�V�X�H���G�H���O�D���F�K�D�v�Q�H���G�X���O�L�Y�U�H�����O�¶�D�O�E�X�P���P�H�W���H�Q���M�H�X���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�¶�D�F�W�H�X�U�V��

�°�X�Y�U�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �E�X�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �(�Q�I�L�Q���� �M�H�� �W�H�U�P�L�Q�H�U�D�L�� �S�D�U�� �H�[�S�R�V�H�U�� �F�H�� �T�X�L�� �P�H�� �V�H�P�E�O�H��

faire de certains albums pour enfants des produits culturels véritablement 

géographiques. 

2.1. Un objet culturel  

Artefact produit par un milieu80 �S�R�X�U���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���F�H���P�L�O�L�H�X�����O�¶�D�O�E�X�P���U�H�P�S�O�L�W���O�H�V��

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �© objet culturel �ª�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �j�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �3�D�X�O��

Claval donne de « culture », à savoir, « une médiation entre les hommes et la 

nature81 » ou encore « �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �H�W�� �G�H�V�� �D�U�W�H�I�D�F�W�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �j�� �O�¶�K�R�P�P�H��

�G�¶�D�J�L�U�� �V�X�U�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U82 ». Dans un article paru en 2010, le psychologue 

�(�P�P�D�Q�X�H�O���'�L�H�W���G�p�O�L�P�L�W�H���D�L�Q�V�L���O�H�V���F�R�Q�W�R�X�U�V���G�H���O�¶ « objet culturel » : 

�-�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�D�L���L�F�L���G�p�V�L�J�Q�H�U���S�D�U���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶ « objet culturel » tout objet psychique 
ou matériel susceptible de fonctionner comme producteur, attracteur ou 
conteneur de sens permettant, dans et par la culture, une métabolisation, une 
régulation ou une transformation des dynamiques pulsionnelles et des scénarios 
�I�D�Q�W�D�V�P�D�W�L�T�X�H�V���>�«�@83.  

Parmi les thématiques récurrentes des albums pour enfants, pour prendre un 

exemple signifiant, il en existe une qui conduit le jeune lecteur, souvent de moins de 

�V�H�S�W�� �D�Q�V���� �j�� �O�D�� �I�H�U�P�H���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �O�j���� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �M�R�X�H�W�V���� �j�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��

                                                           
80 Je prends ici le mot « milieu �ª�����W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���-�D�F�T�X�H�V���/�p�Y�\���G�D�Q�V���O�H��Dictionnaire de la géographie et  
�G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V (p.618) : « Dans sa généralité, le mot « milieu �ª���G�p�V�L�J�Q�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���j���O�D��
�I�R�L�V���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���V�R�F�L�D�O�H�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���D�J�L�U���V�X�U���O�H���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���K�X�P�D�L�Q���T�X�L���O�X�L�����H�Q���U�H�W�R�X�U�����S�H�X�W���D�J�L�U��
sur ces conditions. » 
81 P. CLAVAL, op. cit., p. 8. 
82 P. CLAVAL, op. cit., p. 15. 
83 E. DIET. « �/�¶�R�E�M�H�W���F�X�O�W�X�U�H�O���H�W���V�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���P�p�G�L�D�W�U�L�F�H�V » dans Connexions, n°93, 2010, p.40. 
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« �K�R�U�L�]�R�Q���G�¶�D�W�W�H�Q�W�H » tel �T�X�¶�L�O a pu être défini par Hans-�5�R�E�H�U�W���-�D�X�V�V���H�Q���������������F�¶�H�V�W-à-

dire « �X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���R�E�M�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���I�R�U�P�X�O�D�E�O�H���T�X�L���� �S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���°�X�Y�U�H���D�X��

�P�R�P�H�Q�W���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���R�•���H�O�O�H���D�S�S�D�U�D�v�W�����U�p�V�X�O�W�H���G�H���Wrois facteurs principaux �����O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H��

�S�U�p�D�O�D�E�O�H���T�X�H���O�H���S�X�E�O�L�F���D���G�X���J�H�Q�U�H���G�R�Q�W���H�O�O�H���U�H�O�q�Y�H�����O�D���I�R�U�P�H���H�W���O�D���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���G�¶�°�X�Y�U�H�V��

�D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H�� �S�U�p�V�X�S�S�R�V�H�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �>�«�@84 �ª���� �$�L�Q�V�L���� �S�D�U�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�X��

�M�H�X�� �P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U���O�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q et la représentation de la ferme, le petit enfant se 

�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�D�L�W�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�L�P�D�J�H�V�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�¶�X�Q�� �E�H�V�W�L�D�L�U�H���� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �E�k�W�L�� �L�Q�V�W�D�O�O�p��

loin de la ville. Tout est réuni pour que dès lors, le concept de « ferme » soit associé 

aux images que nous venons de rapidement balayer.      

Que ce soit avec le personnage de Martine de Marcel Marlier et Gilbert 

Delahaye en 1954 ou celui de Caroline de Pierre Probst en 198785, les auteurs offrent à 

leurs lecteurs ce que la société leur donne à voir�����F�¶�H�V�W-à-dire un état datable de réalités 

spatiales. Ces deux séries rendent compte de deux réalités temporelles et culturelles. 

 Prenons, par exemple, la vie à la ferme qui témoigne, dans ces deux séries, de 

représ�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �D�X�[�� �P�R�P�H�Q�W�V�� �R�•�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�O�E�X�P�V��

Martine à la ferme en 1954 et Caroline à la ferme en 1987.  

 

Figure 11 �± G. Delahaye et M. Marlier, Martine à la ferme (1954), couverture 
 

 

Figure 12 �± Plan de reconstitution de la ferme la ferme de Martine (C. Meunier) 

La maison-rurale de Martine, pour employer une terminologie plus adéquate au 

sujet86, �H�V�W���V�L�W�X�p�H���Q�R�Q���O�R�L�Q���G�¶�X�Q���Y�L�O�O�D�J�H���G�H��moyenne montagne (p.10). On y accède par 

un chemin de pierres (p.3). Le corps de ferme est de forme rectangulaire et semble en 

�S�D�U�W�L�H���H�Q�W�R�X�U�p�� �S�D�U���X�Q���F�R�X�U�V���G�¶�H�Du, �G�H���V�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���O�D���F�R�X�U���V�H���I�D�L�W���S�D�U���X�Q���S�H�W�L�W��

                                                           
84 H.-R. JAUSS. Pour une esthétique de la réception. Paris : Gallimard, 1972, p.54. 
85 Il existe une version antérieure de Caroline à la ferme, datant de 1977, mais qui est une version de douze 
�S�D�J�H�V���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���D�O�E�X�P���j���Y�L�J�Q�H�W�W�H�V���D�X�W�R�F�R�O�O�D�Q�W�H�V�����-�¶�D�L���S�U�p�I�p�U�p���L�F�L���P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���O�D���Y�H�U�V�L�R�Q���L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�O�H��
de 1987. 
86 Ce que dans le langage courant, nous appelons « ferme » renvoie en fait à un système de faire-valoir indirect 
�G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�S�O�R�L�W�H�� �H�W�� �S�D�L�H�� �D�X�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �X�Q�� �O�R�\�H�U��
�I�L�[�H�� ���O�H�� �I�H�U�P�D�J�H������ �3�R�X�U�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �Q�R�X�V�� �X�W�L�O�L�V�H�U�R�Q�V�� �G�R�Q�F��
�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H��maison-rurale, introduite par Albert Demangeon et Jean Brunhes au cours des premières 
recherches en géographie humaine et rurale au début du siècle dernier. La maison-rurale ainsi définie remplit 
deux fonctions ���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �p�W�D�Q�W�� �O�H��
�F�H�Q�W�U�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�H�� 



- 51 - 

 

�S�R�Q�W�� �T�X�L�� �S�U�p�F�q�G�H�� �O�D�� �S�R�U�W�H�� ���S���������� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �D�X�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�S�R�V�p�� �H�Q�� ���������� �S�D�U��

Albert Demangeon87, la maison-rurale de Martine correspondrait à une « maison-

composée à cour fermée ». La cour intérieure y est pavée et reçoit toutes les 

habitations des animaux (p.4). De fait, les pages qui suivent font découvrir 

successivement tous les animaux de la basse-cour : la poule et ses poussins (p.5), le 

coq et le poulailler (p.7), la cane et ses canetons (p.8), les oies et leurs oisillons (p.9), 

�X�Q���F�R�X�S�O�H���G�H���S�L�J�H�R�Q�V�����S�������������O�H�V���O�D�S�L�Q�V�����S�������������O�¶�D�J�Q�H�D�X�����S�������������O�H�V���F�R�F�K�R�Q�V�����O�D���M�X�P�H�Q�W��

et son poulain (p.13), la vache et son veau (p.14). On y trouve également les animaux 

domestiques : le chat (p.16) et le chien (p.11). De la partie logis, on ne sait rien : 

�D�X�F�X�Q�H���L�P�D�J�H�����D�X�F�X�Q�H���D�O�O�X�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� 

 

Figure 13 �± P. Probst, Caroline à la ferme (1987), p. 6-7. 
 

 

Figure 14 �± Plan de reconstitution de la ferme de Caroline (C. Meunier) 

La ferme de Caroline (1987), quant à elle, a �O�¶�D�V�S�H�F�W���G�¶une ferme beauceronne 

traditionnelle88. �/�¶�H�Q�W�U�p�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �S�R�U�W�H�� �F�Rchère. Une mare jouxte cette entrée. 

Les bâtiments ne semblent pas totalement refermés sur eux-mêmes et des hangars 

                                                           
87 A. DEMANGEON, A. WEILER. Les Maisons des hommes de la hutte au gratte-ciel. Paris : Bourrelier, 1935 
[127p.] 
88 �&�R�P�P�H���M�¶�D�L���S�X���G�p�M�j���O�¶�p�Y�R�T�X�H�U�����F�H�W�W�H���I�H�U�P�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���U�p�H�O���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H��
la ferme du lieu-dit « Champ », sur la commune de Pontgouin (Eure-et-Loir), à une centaine de mètres de la 
maison de campagne de Pierre Probst.    
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modernes sont présents : ils servent à stocker les meules de foin et le matériel agricole 

(tracteur, semoir, herse�«�����j���H�Q���M�X�J�H�U���S�D�U���O�H�V���S�D�J�Hs 7 et 8. Dans le classement proposé 

par �'�H�P�D�Q�J�H�R�Q���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�L�W�� �G�¶�X�Q�H��« maison-composée à cour ouverte ». Les activités 

�P�R�Q�W�U�p�H�V�� �S�D�U�� �3�U�R�E�V�W�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�V�� �j�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �6�L�� �O�H�V�� �D�Q�L�P�D�X�[�� �G�H�� �O�D��

basse-cour sont tous regroupés en « revue de troupe » aux pages 5-6, on découvre de la 

page 7 à 16 un large �S�D�Q�H�O���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V �����V�W�R�F�N�D�J�H���G�X���I�R�L�Q���S�R�X�U���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�����S����-

8), céréaliculture/fenaison (p.9-10), culture de pois (p.11-12), élevage bovin (p.19-20). 

Les agriculteurs ont, chez Caroline�����X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���S�D�U�D�O�O�q�O�H���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H : ils ont ouvert 

une pension pour poneys (p.17-18). 

Caroline à la ferme donne également une vue détaillé�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�D��

�P�D�L�V�R�Q���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���© fermiers » (p.21-�������������&�H�W�W�H���Y�X�H���H�V�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H��

permet à Probst89 de faire cohabiter deux éléments qui lui semblent participer du 

monde rural : tradition et mutations. Le monde rural se transfo�U�P�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�¶�X�Q�H��

agriculture qui se mécanise. La photographie en noir et blanc au-dessus du buffet 

témoigne des pratiques du passé, tout comme le fléau, le fer à cheval, la lampe à huile 

et le soufflet sur la cheminée, devenus objet de décoration. Cependant la présence de 

ces objets manifeste un attachement aux traditions culturelles dont la campagne reste 

semble-t-il emprunte. À côté de ces objets-reliques, la modernisation est également 

perceptible �����O�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���R�Q�W���O�D���W�p�O�p�Y�L�V�L�R�Q�����O�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���H�W���O�H téléphone à touches. Le 

�F�D�O�H�Q�G�U�L�H�U���T�X�H���O�¶�R�Q���D�S�H�U�o�R�L�W���j���O�D���S�D�J�H���������W�p�P�R�L�J�Q�H���T�X�H���O�H�V���© fermiers » appartiennent à 

�X�Q�H�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�Y�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�L�V�W�H��

utilisant des intrants chimiques.  

 

Figure 15 �± P. Probst, Caroline à la ferme (1987), p.24-25. 

Une autre transformation notoire, mais bien plus subtile, réside dans le récit. En 

effet, si dans Martine à la ferme, le héros-�Y�L�V�L�W�H�X�U���G�¶�X�Q���M�R�X�U���R�E�Verve les « fermiers » en 

action, dans Caroline à la ferme �F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V���R�Q�W���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���V�¶�p�F�O�L�S�V�H�U���S�R�X�U��aller 

en ville et laisser le travail au héros-visiteur �G�¶�X�Q���M�R�X�U, mais également, à au moins un 

�R�X�Y�U�L�H�U���D�J�U�L�F�R�O�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D�S�H�U�o�R�L�W���D�X���Y�R�O�D�Q�W���G�H���O�D���P�R�L�V�V�R�Q�Q�H�X�V�H-batteuse dans la page 

                                                           
89 Nous retrouvons cette coprésence dans La Maison de Caroline (1956). 
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�������/�j���H�Q�F�R�U�H�����3�U�R�E�V�W���V�H���I�D�L�W���O�H���W�p�P�R�L�Q���G�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�J�Uicole qui cesse 

�G�¶�r�W�U�H���X�Q���v�O�R�W���I�D�P�L�O�L�D�O���H�W���D�U�W�L�V�D�Q�D�O���S�R�X�U���G�H�Y�H�Q�L�U���X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���D�J�U�L�F�R�O�H�� 

Ces albums, offerts aux enfants, sont donc bel et bien de véritables objets 

culturels. Ils rendent compte de ce que le milieu socio-économique produit. Ils 

montrent �W�D�Q�W�{�W���O�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V�����W�D�Q�W�{�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�L�J�X�U�H�V���U�D�V�V�X�U�D�Q�W�H�V���G�H���O�¶�L�P�P�X�D�E�L�O�L�W�p�����,�O�V��

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���G�H�V���O�L�H�X�[���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�V���O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur est amené à réguler ou à 

transformer peu à peu ou radicalement sa vision des choses. En conclusion, et pour 

es�T�X�L�V�V�H�U�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�R�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �Q�R�X�V�� �S�R�X�U�U�L�R�Q�V�� �O�H��

définir, provisoirement, comme un artefact culturel, producteur de sens ayant pour 

fonction de médier la culture qui le produit. 

 

2.2. Un produit culturel 

�&�R�P�P�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �O�H�� �V�L�J�Q�D�O�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H���� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U��

�H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�V�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �X�Q�� �R�E�M�H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �T�X�¶�X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W��

���S�D�U�I�R�L�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���� �p�G�L�W�p�� �H�W�� �G�L�V�W�U�L�E�X�p�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V��

dans un but économique. Cet a�V�S�H�F�W���� �Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H���� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �p�F�K�D�S�S�p�� �j�� �%�D�U�E�D�U�D��

�%�D�G�H�U�����F�H�W�W�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H���D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H���G�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H���D�Y�D�L�W���S�U�R�S�R�V�p��

�F�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���H�Q���������� : 

�8�Q���D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���F�¶�H�V�W���G�X���W�H�[�W�H�����G�H�V���L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�����X�Q���V�\�V�W�q�P�H���J�O�R�E�Dl ; à la 
fois un article manufacturé et un produit commercial ; un document social, 
culturel et historique ; et, surtout, une expérience pour un enfant. Comme 
�I�R�U�P�H�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���� �L�O�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �P�R�W�V����
sur la présentation simultanée de deux pages qui se font face, et sur le choc de 
�O�D�� �W�R�X�U�Q�H�� �G�H�� �S�D�J�H���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �V�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V���� �V�H�V�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �V�R�Q�W��
illimitées.90 

�3�U�H�Q�D�Q�W�� �O�H�� �S�D�U�W�L�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �G�¶�H�P�E�O�p�H�� �F�H�W�� �R�E�M�H�W�� �G�H�V�W�L�Q�p�� �j�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q��

« article manufacturé et un produit commercial », Bader revient sur un des sens 

premiers du mot « produit �ª�����W�H�O���T�X�¶�L�O���D�S�S�D�U�D�v�W���W�R�X�W���G�X���P�R�L�Q�V���D�X���;�9�,e siècle en France, 

�j�� �V�D�Y�R�L�U�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H�� �I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�X�Q�H��

diffusion. Les auteurs et les illustrateurs sont finalement des maillons dans la chaîne du 

�O�L�Y�U�H�����S�D�U�I�R�L�V���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����S�D�U�I�R�L�V���D�X���F�°�X�U���� 

                                                           
90 B.BADER, op. cit., p. 2 [Traduction �G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�@ 
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�-�¶�D�L�P�H�U�D�L�V�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �L�F�L���� �G�D�Q�V un premier temps, que le livre de jeunesse, et 

�O�¶�D�O�E�X�P�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �S�D�U�� �V�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�X�� �O�L�Y�U�H���� �S�H�X�W�� �G�p�M�j 

représenter ce que les publicitaires nommeraient une « �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�L�P�S�D�F�W » capable 

�G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�U�� �O�H�� �U�H�J�D�U�G�� �G�¶�X�Q�� �O�H�F�W�H�X�U�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �V�X�U�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G��

temps, je verrai que, �V�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���© spatiale » de la part des auteurs et 

des illustrateurs à travers leurs productions, il existe également une intentionnalité 

spatiale de la part des éditeurs, liée à une intentionnalité commerciale qui les conduit 

souvent à �V�¶�D�S�S�X�\�H�U���V�X�U���G�H�V���V�W�p�U�p�R�W�\�S�H�V �U�D�V�V�X�U�D�Q�W�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶achat. 

���������������/�¶�K�\�S�R�W�K�p�W�L�T�X�H���© �S�X�L�V�V�D�Q�F�H���G�¶�L�P�S�D�F�W » du livre-jeunesse 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �D�G�P�H�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �U�p�X�Q�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�V��

projets qui répondent à une demande précise du marché, qui sont insérés dans le 

processus de commercialisation, on conçoit alors que la création et la valorisation 

�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���L�Q�G�L�V�V�R�F�L�D�E�O�H�V�����/�¶�D�O�E�X�P de jeunesse est un produit commercial 

qui constitue un support de vente important, juste après les ouvrages de coloriages et 

�G�H�� �M�H�X�[���� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�Ltion du livre de jeunesse mais également dans celle, plus 

large, du livre tout court. La filière jeunesse, en effet, est le secteur qui a connu la plus 

�I�R�U�W�H�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�Q�� �W�U�H�Q�W�H�� �D�Q�V���� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �������� �G�H�V�� �Y�H�Q�W�H�V�� �W�R�W�D�O�H�V�� �G�H�V��

éditeurs. Si les tirages moyens ont eu tendance à diminuer de moitié depuis les années 

1980, les parutions annuelles ont en revanche été multipliés par trois. Dans ce secteur 

�G�\�Q�D�P�L�T�X�H�����O�¶�D�O�E�X�P���V�H��taille �X�Q�H���S�D�U�W���G�H���U�R�L���D�Y�H�F���S�U�q�V���G�H�����������G�X���F�K�L�I�I�U�H���G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V���V�R�L�W��

124 million�V���G�¶�H�X�U�R�V���S�R�X�U���O�D���V�H�X�O�H���D�Q�Q�p�H������������ 

Les chiffres clés donnés chaque année par le Ministère de la Culture et de la 

Communication91 �Q�¶�L�Q�G�L�T�X�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �F�O�D�L�U�H�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��

�G�¶�D�O�E�X�P�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �(�Q�� ������������ ���������� �Q�R�X�Y�H�D�X�W�p�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�S�H�U�W�Rriés par le Syndicat 

�1�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �O�¶�e�G�L�W�L�R�Q�� ���6�1�(�� dans la catégorie « Éveil, petite enfance, albums à 

colorier »92. Derrière cette appellation se cachent bien évidemment divers types 

                                                           
91 Chiffres clés 2012, Statistiques de la culture, Documentation française, 2012, pp.139-153. Consultable sur le 
site du Ministère de la culture : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-
publications/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture/Chiffres-cles-2012-Statistiques-de-la-culture 
92 Pour le SNE, il existe trois catégories de livres jeunesse : la catégorie 251 �± « Fiction jeunesse », dont la 
définition donnée par le SNE est la suivante : ouvrages spécialement conçus pour les jeunes de moins de 15 ans, 
�G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �G�R�P�L�Q�H�� �j�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �V�F�R�O�D�L�U�H�V ; la catégorie 252 �± « Éveil, petite enfance, 
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�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�����(�Q���U�p�D�O�L�V�D�Q�W���X�Q�H���P�R�\�H�Q�Q�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���V�H�S�W���G�H�U�Q�L�qres années et 

des variétés recensées, nous arrivons à environ 2603 nouveaux « Albums » par an. En 

comparaison, sur ces mêmes sept dernières années, sont réimprimés une moyenne de 

3081 « Albums » (cf. figure 16). 

 Total Nouveautés Réimpressions 
2005 4972 2039 2663 
2006 5886 2782 3104 
2007 5593 2221 3372 
2008 5011 2257 2754 
2009 5798 2662 3136 
2010 6145 3057 3088 
2011 6663 3209 3454 

Moyenne 5724 2603 3081 
 Source : SNE/DEPS 

Tableau 16 : Fictions jeunesse éditées entre 2005 et 2010 

La dernière étude e�[�K�D�X�V�W�L�Y�H���V�X�U���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q de  jeunesse et le marché culturel des 

�P�R�L�Q�V���G�H���������D�Q�V���G�D�W�H���G�H�������������H�W���S�U�H�Q�G���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���U�D�S�S�R�U�W��rédigé par Sylvie Octobre 

et François Rouet pour le Ministère de la Culture et de la Communication93. Une 

approche diachronique de la �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �\�� �H�V�W�� �W�H�Q�W�p�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �F�K�L�I�I�U�H�V��

obtenus auprès du SNE �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� ������������ �/�j-encore, les critères retenus pour 

« �O�¶�D�O�E�X�P » sont ceux correspondants à la « catégorie 252 �����D�O�E�X�P�V���R�X���O�L�Y�U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V��

et albums à dessiner ou à colorier pour les enfants �ª�����3�R�X�U���O�¶�D�Q�Q�p�H���������������S�D�U���H�[�H�P�S�O�H����

�O�¶�p�W�X�G�H�� �U�H�O�q�Y�H�� ���������� �W�L�W�U�H�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� ���������� �W�L�W�U�H�V�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V��

pour la jeunesse répertoriés. Cependant, le paragraphe qui analyse cet objet culturel 

précise que « les nouveautés sont peu nombreuses94 ».  

�3�R�X�U���D�Y�R�L�U���W�R�X�W���G�H���P�r�P�H���X�Q�H���L�G�p�H���G�H���F�H�W�W�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�������M�¶�D�L���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�O�O�L�F�L�W�p��

la base de données de La Joie par les Livres qui regroupe « �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D��

production éditoriale française pour les enfants depuis les années 1960 »95. Cependant, 

là encore, le « genre album �ª�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�p�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �W�H�O���� �-�¶�D�L�� �D�O�R�U�V�� �U�p�X�Q�L�� �O�H�V��

chiffres concernant les « �O�L�Y�U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V » et les « textes illustrés » publiés en France 

depuis 2005 : 

                                                                                                                                                                                     
albums à colorier » �����D�O�E�X�P�V���R�X���O�L�Y�U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V���H�W���D�O�E�X�P�V���j���G�H�V�V�L�Q�H�U���R�X���j���F�R�O�R�U�L�H�U���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V ; et la catégorie 
253 �± « Documentaire ». 
93 S. OCTOBRE, F. ROUET. Les Moins de 15 ans et le marché des loisirs culturels. Ministère de la Culture et 
de la Communication, Département des études statistiques et de la prospective, 2004, pp.65-128 
94 S. OCTOBRE, F. ROUET, op. cit., p. 75 
95 Cette citation est empruntée au chapeau de présentation du catalogue sur le site de La joie des livres : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_CATAl_tous.xml 
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 �/�L�Y�U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V Textes illustrés Total 
2005 2071 145 2216 
2006 2069 120 2189 
2007 2195 140 2335 
2008 2340 146 2486 
2009 2028 120 2148 
2010 2305 150 2455 
2011 2341 139 2480 
2012 2035 86 2121 

moyenne 2173 116 2303 
Source : catalogue La joie par les Livres 

Tableau 17 : « Textes illustrés » et « Liv �U�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�V » publiés entre 2005 et 2012  

�G�¶�D�S�U�q�V���O�H���F�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���/�D���-�R�L�H���S�D�U���O�H���/�L�Y�U�H
96

 

 

�&�H�V�� �F�K�L�I�I�U�H�V�� �Q�H�� �W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �U�p�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �T�X�L���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �H�Q�� �M�X�J�H�� �S�D�U��

les résultats du tableau 14 �D�W�W�H�L�Q�G�U�D�L�H�Q�W�� �������� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q��pour la jeunesse, soit une 

m�R�\�H�Q�Q�H���G�H�����������D�O�E�X�P�V���U�p�L�P�S�U�L�P�p�V���S�D�U���D�Q�����&�¶�H�V�W���G�R�Q�F�����������W�L�W�U�H�V���G�¶�D�O�E�X�P�V��en tant que 

créations originales qui paraissent chaque année en �)�U�D�Q�F�H�������������G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���M�H�X�Q�H�V�V�H����

Ces chiffres étant en augmentation régulière depuis le début des années 90. 

 

 

Source : Catalogue La Joie par les Livres 
Figure 18 �����e�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�D�O�E�X�P�V���G�H��1974 à nos jours 

                                                           
96 Catalogue en ligne de la joie par les livres : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?INSTANCE=joie&GRILLE=02
AVANCEEJPL_0# 
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L�¶�p�G�L�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���D���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���Q�¶�D���U�L�H�Q���j���H�Q�Y�L�H�U��

au secteur adulte. Elle constitue une véritable industrie culturelle don�W���O�¶�D�O�E�X�P���H�V�W�� �X�Q��

�S�U�R�G�X�L�W���S�D�U�P�L���W�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V�����/�H���P�D�U�F�K�p���G�X���O�L�Y�U�H de jeunesse prend la forme de ce que 

Bénédicte Reynaud-Cressent97 nomme dans sa thèse une « oligopole avec frange » :  

�/�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�W�V�� �G�H�� �P�D�U�F�K�p�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W le 
�F�U�L�W�q�U�H�� �G�H�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�¶�R�O�L�J�R�S�R�O�H�� �D�V�\�P�p�W�U�L�T�X�H. Même sans tenir 
compte des lia�L�V�R�Q�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�V���� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �L�Q�p�J�D�O�L�W�p��
structurelle de la distribution des parts de marché�����>�«�@ 
En conséquence, les neuf premières socié�W�p�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�R�O�L�J�R�S�R�O�H�� �G�H�� �O�D��
�E�U�D�Q�F�K�H���� �>�«�@�� �/�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�V�� �S�D�U�W�V�� �G�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �E�U�D�Q�F�K�H�� �F�R�P�S�R�V�p�H��
�G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�����F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�H���S�U�H�P�L�q�U�H���D�S�S�U�R�[�L�P�D�W�L�R�Q���G�H��
�O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���j���O�D���I�U�D�Q�J�H���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�L�H�O�O�H98.  

Quatre groupes se partagent, en 2012, à peu près à parts égales, 57% du marché 

du livre de jeunesse : Gallimard Jeunesse99 (18%), Hachette Livre100 (16%), Editis101 

(13%) et Bayard Presse102 �������������� �&�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �V�R�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�Y�R�T�X�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �G�H��

Dominique Sagot-Duvauroux103, « intégrés verticalement » possédant chacun leur 

propre société de diffusion et de distribution (Union-Distribution Flammarion, SODIS 

filiale de Gallimard104, ...) qui, parallèlement, diffusent et distribuent des maisons 

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�H�V���� 

À côté de ces quatre majors, les 43% du marché sont partagés entre une frange 

�G�R�X�E�O�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �P�R�L�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� ���/�D�� �0�D�U�W�L�Q�L�q�U�H���� �$�O�E�L�Q-

Michel, Actes-�6�X�G���� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�W�V�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H��conséquents de petits éditeurs 

�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�V���F�R�P�P�H���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����5�X�H���G�X���0�Rnde, Hélium, Circonflexe, la Joie 

�G�H���/�L�U�H�����0�p�0�R�����0�L�Q�p�G�L�W�L�R�Q�����O�¶�$�W�H�O�L�H�U���G�X��Poisson S�R�O�X�E�O�H�����6�D�U�E�D�F�D�Q�H�����H�W�F�����&�¶�H�V�W���O�H���S�O�X�V��

�V�R�X�Y�H�Q�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �I�U�D�Q�J�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �F�H�Q�W�D�L�Q�H��

�G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �G�H�Y�R�Q�V�� �O�D�� �I�R�U�F�H�� �F�U�p�D�W�L�Y�H�� �Ht la prise de risque. Le 

                                                           
97 B. REYNAUD-CRESSENT. �/�¶�e�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H���O�D���E�U�D�Q�F�K�H���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H���O�L�Y�U�H�V���H�Q��France. Thèse de  
3ème cycle, Paris I, novembre 1981. 
98 B. REYNAUD-CRESSENT. « �/�D���'�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�¶�X�Q���R�O�L�J�R�S�R�O�H���D�Y�H�F�� �I�U�D�Q�J�H �����O�H���F�D�V���G�H���O�D���E�U�D�Q�F�K�H���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H��
livres en France » dans �5�H�Y�X�H���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H, vol. 22, 4ème trimestre 1982, p. 62-63. 
99 Le groupe Gallimard est la société mère de Folio, Futuropolis, des Grandes Personnes et, depuis 2012, du 
groupe Flammarion (Casterman, Autrement, Père Castor, Chan Ok, etc.). 
100 Le groupe Hachette Livre est la société mère de Grasset, Hatier. 
101 Le groupe Editis est la société mère de Nathan, Gründ-�/�H�V���'�U�D�J�R�Q�V���G�¶�2�U�����%�R�U�G�D�V�� 
102 Bayard Presse est la société mère des éditions Milan depuis 2004. 
103 D. SAGOT-DUVAUROUX, op. cit., p.40. 
104 �/�D�� �6�R�G�L�V�� �G�L�V�W�U�L�E�X�H�� �p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �*�D�O�O�L�P�D�U�G�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �%�D�\�D�U�G���� �O�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V���� �8�Q�L�R�Q-Distribution 
Flammarion travaille pour le groupe Flammarion dont elle est une filiale mais également pour Actes Sud. 
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�S�U�H�P�L�H�U�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�� �5�L�F�K�D�U�G��

Caves en 2000, le « Nobody Knows Principle �ª�����/�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���G�H���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���H�V�W���S�R�X�U��

la frange un moteur de survie. La prise de risque dans les sujets, le format, la créativité 

�G�H�V���D�O�E�X�P�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�H���P�D�U�T�X�H���G�H���I�D�E�U�L�T�X�H���G�¶�X�Q���E�R�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H���F�H�V���S�H�W�L�W�H�V���P�D�L�V�R�Q�V��

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����7�R�X�W���F�H���T�X�L�����H�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q���R�E�V�W�D�F�O�H���S�R�X�U���O�H�V���P�D�M�R�U�V�� 

Les groupes issus de ces concentrations, le plus souvent cotées en bourse et 
donc soumis aux arbitrages des spéculateurs, ont des impératifs de rentabilité 
difficilement compatibles avec la prise de risque artistique. Dans L�¶�p�G�L�W�L�R�Q���V�D�Q�V��
Editeur, André Schiffrin dénonce ainsi cette pression financière dans les 
grandes maiso�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���F�R�Q�G�X�L�U�D�L�W���F�H�O�O�H�V-ci à privilégier une stratégie de 
�F�R�X�U�W�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�L�Y�U�H�V�� �V�D�Q�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �j�� �X�Q�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�H�� �O�R�Q�J�� �W�H�U�P�H��
�I�R�Q�G�p�H���V�X�U���O�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�D�W�D�O�R�J�X�H��105 
 

�&�H�W�W�H�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�Q�W�D�E�L�O�L�W�p�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�H�U�F�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�D�M�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�R�O�L�Jopole conduit 

souvent les grands groupes à développer des stratégies de standardisation, à décliner 

sur différents formats des long-sellers, à penser le développement de certains albums 

sur les principes de la sérialité, à déployer des moyens multiples de crossfertilisation. 

Les long-sellers �V�R�Q�W�� �F�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �Y�H�Q�G�X�V�� �V�X�U�� �O�D�� �O�R�Q�J�X�H�� �G�X�U�p�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W-là 

�G�¶�X�Q�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �+�D�F�K�H�W�W�H��

continue à éditer les Aventures de Babar de Jean de Brunhoff (1931), et vient de se 

lancer dans une nouvelle réédition, à très bon marché, de la série Caroline et ses amis 

(1953). Casterman a relooké la série des Martine de Delahaye et Marlier (1954) pour 

�T�X�¶�H�O�O�H�� �S�X�L�V�V�H�� �L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�H�V�� �O�L�Q�p�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���� �3�R�X�U�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �G�H�U�Q�L�H�U�V��

�H�[�H�P�S�O�H�V���� �R�Q�� �V�H�U�D�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�O�X�V�� �H�Q�F�O�L�Q�� �j�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H��mega-long-sellers���� �F�¶�H�V�W-à-dire 

�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �Y�H�Q�G�X�V�� �V�X�U�� �O�D�� �O�R�Q�J�X�H�� �G�X�U�p�H�� �H�W�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �P�Dssive, dans tous les cercles de 

distribution. Ces mega-long-sellers �V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�X�U�� �O�D�� �V�p�U�L�D�O�L�W�p�� �S�R�X�U�� �I�L�G�p�O�L�V�H�U��

une clientèle de plus en plus segmentée. Conditions de la grande distribution oblige, 

ces albums doivent répondre à une standardisation en termes de format et à un 

�D�I�I�L�F�K�D�J�H���F�O�D�L�U���G�H���O�¶�k�J�H���G�X���O�H�F�W�R�U�D�W�� 

�/�H�V���F�K�R�L�[���G�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���H�W���P�R�\�H�Q�Q�H�V���V�X�U�I�D�F�H�V���V�¶�R�U�L�H�Q�W�H�Q�W���D�L�Q�V�L���Y�H�U�V���O�H�V���V�p�U�L�H�V���H�W��
les best-sellers ainsi que les bandes dessinées. Par ailleurs, ces grandes surfaces 

                                                           
105 D. SAGOT-DUVAUROUX, op. cit., p. 40. 
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ne mettent pas en valeur �O�H���O�L�Y�U�H�����F�R�P�P�H���O�H���I�H�U�D�L�W���X�Q���O�L�E�U�D�L�U�H���H�W���Q�¶�D�V�V�X�U�H�Q�W���S�D�V���O�H��
�V�H�U�Y�L�F�H���G�H���F�R�Q�V�H�L�O���H�W���G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�K�H�W�H�X�U��106 

Que ce soit Nathan avec �7�¶�&�K�R�X�S�L, Casterman avec Martine, Hachette avec 

Caroline���� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�p�U�L�H�V�� �j�� �I�D�L�E�O�H�� �F�R�€�W�� �W�U�q�V��

fortement segmentarisées. La série des Martine �S�H�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q���H�[�H�P�S�O�H��

pertinent dans ce domaine. En effet, Casterman a décliné, à partir des soixante albums 

de la série (entre 1954 et 2010), �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �k�J�H�V��

différents : Mini pop-up Martine, Mes premiers Martine, Je commence à lire avec 

Martine...  Par ailleurs, les éditeurs accompagnent cette segmentarisation par ce que 

Claude de Saint-Vincent, directeur adjoint du groupe Média Participation, nomme une 

« politique active de crossfertilisation »107���� �F�¶�H�V�W-à-dire une politique multipliant 

�O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�O�L�W�p�����O�H��merchandising, autour des personnages populaires des albums pour 

enfants de façon à réaliser des profits maximums. Je veux parler de tous les produits 

dérivés (fournitures scolaires, articles de papeterie, de confection, jeux vidéos, films 

�G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q�����T�X�L���H�Q�W�R�X�U�H�Q�W���O�D���I�L�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�H���V�p�U�L�H�V���F�R�P�P�H : Martine, 

�7�¶�&�K�R�X�S�L���Ru Babar �H�W���W�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V. 

�3�R�X�U�T�X�R�L���D�F�F�R�U�G�H�U���D�X�W�D�Q�W���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���D�X�[��logiques éditoriales dans un travail 

�T�X�L���H�Q�W�H�Q�G���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���D�X�[���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V���Y�p�K�L�F�X�O�p�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V �"���&�¶�H�V�W����

�T�X�¶�j���P�R�Q���V�H�Q�V�����O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���S�U�R�G�X�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���F�X�O�W�X�U�H�O���© livre » est, parfois au 

�P�r�P�H���W�L�W�U�H���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U-illustrateur, acteur de cette spatialité. 

2.2.2. Ligne éditoriale et discours spatial 

�/�¶�L�P�P�H�Q�V�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V���� �O�H�� �F�D�W�D�O�R�J�X�H�� �H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W�� �I�R�X�U�Q�L�� �G�H�V�� ��������

éditeurs de littérature de jeunesse répertoriés par le SNE en 2012, me laissent croire, à 

�O�¶�L�Q�V�W�D�U�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�� �-�R�K�Q�� �.�H�Q�Q�H�W�K�� �*�D�O�E�U�D�L�W�K���� �T�X�H�� �O�D�� �I�L�O�L�q�U�H�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �H�V�W��

une « filière inversée �ª���� �/�R�U�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �G�D�Q�V��Le Nouvel État industriel108, Galbraith 

soutient que l�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �V�R�X�P�L�V�H�V�� �D�X�W�D�Q�W�� �T�X�¶�R�Q�� �O�H�� �F�U�R�L�W�� �D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V��

des consommateurs, aux caprices du client-�U�R�L���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �G�p�I�H�Q�G�U�H���O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H��la 

�W�H�F�K�Q�R�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V�� �D�� �O�D�� �I�R�U�F�H�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�U�� �V�X�U��les décisions des 
                                                           
106 S. OCTOBRE, F. ROUET, op. cit., p. 97. 
107 Cité dans T. GROENSTEEN. La Bande dessinée, un objet culturel non identifié. Angoulême : éditions de 
�O�¶�D�Q���������������������S�������� 
108 J. K. GALBRAITH. Le Nouvel État industriel : Essai sur le système économique américain. Paris : Gallimard 
(collection TEL), 1989, 3ème éd. (1968), 504 p. 
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consommateurs, de proposer aux auteurs des sujets à traiter, des histoires à raconter, 

des spatialités à partager. �/�H���U�{�O�H���G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���S�H�X�W���G�R�Q�F���V�¶�D�Y�p�U�H�U���L�P�S�R�U�W�D�Q�W����

sans doute davantage idéologique que propagandiste. Je prendrai un exemple pour 

étayer mes propos. 

Les années 50 et 60 ont été marquées par une transformation profonde des 

paysages urbains. Pour répondre rapidement à une demande de logements neufs, 

modernes et en nombre important, le plan Courant de 1953, puis surtout le programme 

de « Logements économiques de première nécessité » (LEPN) de 1955, et le décret du 

31 décembre 1958 créant les Zones à Urbaniser en Priorité, généralisèrent la sortie de 

terre, à la périphérie des grandes villes, de tours et de barres formant ce que 

progressivement on a appelé les « grands ensembles ». Les architectes, comme Jean 

Dubuisson à Villeneuve-la-Garenne109, Chambéry110, Metz111 ou Lyon112, Marcel Lods 

à Marly-le-Roi113, Drancy114, Meaux115, Rouen116 et Élancourt117, Jacques Henri-

Labourdette et Roger Boileau à Sarcelles118, à Tours119, à Choisy-le-Roi120, à Quincy-

sous-Sénart121�����V�¶�L�Q�V�S�L�U�q�U�H�Q�W�����H�Q�W�U�H���D�X�W�U�H�V�����G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V���G�D�Q�V���O�D��Cité 

industrielle de Tony Garnier (1917) ou dans la Cité radieuse de Le Corbusier (1935). 

Beaucoup de ces architectes, pour ne pas dire tous, ont notamment bâti leurs projets de  

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �X�U�E�D�L�Q�� �V�X�U�� �G�H�V�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� �H�W��

standardisées. Ces grands ensembles viennent souvent remplace�U�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W��

précaire et spontané �T�X�L�� �V�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �p�W�H�Q�G�X�H�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �H�W�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �6�H�Fonde Guerre 

mondiale. 

 

                                                           
109 �,�P�P�H�X�E�O�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q��« La caravelle » (1959-1967),  6000 habitants pour 1850 logements, dont une barre de 
385 mètres de long sur 10 étages. 
110 La Z.U.P. de la Croix-Rouge (1962-1980),  
111 La Z.U.P. de des Hauts-de-Blémont à Borny (1964-1973), 7000 logements.  
112 « Les Érables » dans le quartier de la Duchère (1964-1967). 
113 « Les Grandes terres » (1957-1959), 1500 logements ; la cité Paul-Éluard (1967-1970). 
114 La Cité Salengro (1959-1962), 803 logements. 
115 Quartier « Beauval » (1959-1969), 803 logements 
116 La « Zone verte » à Sotteville-lès-Rouen (1966) ; la Cité de la Grand-Mare (1968-1970). 
117 « Les Contemporains » (1966-1970), 500 logements. 
118 Le Grand Ensemble de Sarcelles (1955-1970), près de 10 000 logements. 
119 Quartier du « Sanitas » (1959-1969), 3000 logements. 
120 Le « Domaine Gazier » (1962-1966). 
121 Le Clos-Guillaume (1966). 
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Or si �O�¶�R�Q�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �S�K�D�U�H�V�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q��

pour la jeunesse de la période 1950-1960���� �D�X�F�X�Q�H�� �Q�¶�p�Y�R�T�X�H�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��

grands ensembles et les transformations des grandes villes françaises. Chez Hachette, 

le personnage de Caroline �I�X�L�W�� �O�D�� �Y�L�O�O�H���� �/�¶�K�p�U�R�w�Q�H�� �T�X�L�W�W�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�D�� �S�U�R�F�K�H��

�E�D�Q�O�L�H�X�H���S�D�Y�L�O�O�R�Q�Q�D�L�U�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���V�¶�D�P�X�V�H�U���G�D�Q�V���O�D���F�D�P�S�D�J�Q�H���D�O�H�Q�W�R�X�U�����j���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H�����j��

�O�D�� �P�H�U�� �R�X�� �E�L�H�Q�� �H�Q�F�R�U�H�� �j�� �O�¶�p�W�U�D�Q�J�Hr. Chez Casterman, il en est de même pour le 

personnage de Martine. Quant à la collection des Albums du Père Castor, publiés chez 

Flammarion, sous la direction de Paul Faucher, elle �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���W�U�q�V���S�H�X���j���O�D���Y�L�O�O�H���P�D�L�V��

bien plus aux contes traditionnels, à la faune et à la flore.  

 
HACHETTE  

Caroline de Pierre Probst 

CASTERMAN  
Martine de Gilbert Delahaye et Marcel 

Marlier  
1953 Une fête chez Caroline   

1954 
Le Voyage de Caroline Martine à la ferme 

Martine en voyage 
1955 Caroline aux Indes Martine à la mer 
1956 La Maison de Caroline Martine au cirque 
1957 �/�¶�$utomobile de Caroline Martine, vive la rentrée ! 
1958 Les Vacances de Caroline Martine à la foire 

1959 
Caroline �D�X�[���V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U Martine au théâtre 

Martine à la montagne 
1960 Caroline en Europe Martine fait du camping 
1961 Caroline au ranch Martine en bateau 
1962 Caroline au Pôle Nord Martine et les 4 saisons 

1963 
Le Cirque de Caroline Martine au zoo 

Martine à la maison 
1964  Martine fait ses courses 
1965 Caroline à la mer Martine en avion 
1966 Caroline à travers les âges Martine monte à cheval 
1967 Caroline au Canada Martine au parc 
1968  Martine petite maman 
1969  Martine fête son anniversaire 
1970  Martine embellit son jardin 
1971  Martine fait de la bicyclette 
1972  Martine �S�H�W�L�W���U�D�W���G�H���O�¶�R�S�p�U�D 
1973  Martine à la fête des fleurs 
1974  Martine fait la cuisine 
1975  Martine apprend à nager 
1976  Martine est malade 
1977  Martine chez tante Lucie 
1978  Martine prend le train 
1979 Caroline visite Paris Martine fait de la voile 

 Tableau 19 : Les albums de Caroline et de Martine entre 1953 et 1979 

Comme le montre le tableau 19, les deux éditeurs concurrents, Hachette et 

Casterman, à travers les deux séries de Caroline et Martine, semblent donc refuser en 
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bloc de montrer aux petites filles et aux petits garçons122 le monde qui est pourtant en 

�W�U�D�L�Q���G�H���F�K�D�Q�J�H�U���V�R�X�V���O�H�X�U�V���\�H�X�[�����(�W���V�L���O�¶�R�Q���p�Y�R�T�X�H���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���O�H���W�R�X�U�L�V�P�H���G�H���P�D�V�V�H���T�X�L��

se développe alors (tourisme �G�¶�p�W�p�� �j�� �O�D�� �P�H�U�� �H�W�� �G�¶�K�L�Y�H�U�� �j�� �O�D�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H��, �F�¶�H�V�W��surtout 

�S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �V�\�Q�R�Q�\�P�H�� �G�H�� �Y�D�F�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �H�Q�� �O�L�H�Q�� �G�L�U�H�F�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �/�H�V��

�S�D�\�V�D�J�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���R�I�I�H�U�W�V���D�O�R�U�V���V�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���P�D�U�T�X�p�V���S�D�U���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H��

�D�Q�F�L�H�Q���� �F�H�O�X�L�� �L�V�V�X�� �G�¶�X�Q�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �Eourgeois. Même si la troisième semaine de congés 

payés accordée en 1956 contribue à populariser davantage les vacances à la mer et les 

�V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U�����F�H���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���G�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���E�p�W�R�Q�Q�p�V���G�H���V�W�D�W�L�R�Q�V���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V��

cinquante que Probst et Marlier offrent à leurs jeunes lecteurs. Quand Caroline part à 

Cabourg123 en 1965 et à Anton-am-Arlberg124 en 1959, Martine se rend à 

Lauterbrunnen125, dans les Alpes suisse, en 1959 et à Ostende126 en 1955. Ainsi, le 

�E�p�W�R�Q���Q�¶�D���U�p�V�R�O�X�P�H�Q�W���S�D�V���G�U�R�L�W���G�H���F�L�W�p���G�D�Q�V���O�H�V���D�O�E�X�P�V des années 1950-19���������,�O���V�¶�D�J�L�W��

bien pour les éditeurs de �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�����S�R�X�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q contact avec une nature 

bienfaisante et fantasmée, un patrimoine culturel bourgeois ou des traditions 

immuables. 

�¬�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���� �Gans les années qui font suite à Mai 1968, une petite révolution 

�V�¶�R�S�q�U�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���W�R�X�W�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q, �j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V����

fondée en 1965 par Jean-Louis Fabre, Arthur Hubshmid et Jean Delas ou encore La 

Farandole, fondée en 1955 et proche du PCF qui la finance���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H��

�P�D�L�V�R�Q���T�X�H���M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V�� �P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���� �&�U�p�p�H���S�D�U���O�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�H�V���L�Q�V�W�D�Q�F�H�V���G�L�U�L�J�H�D�Q�W�H�V���G�X��

Parti Communiste français, la direction de La Farandole est confiée à deux militantes, 

Madeleine Gilard et Paulette Michel, qui présentent les « garanties technico-

                                                           
122 Si le personnage de Martine est davantage « genrée », celui de Caroline �H�V�W���X�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���T�X�L���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���V�H�O�R�Q��
la volonté même de Didier Fouret, responsable de la collection des Grands Albums Hachettte en 1953, aussi bien 
�D�X�[�� �J�D�U�o�R�Q�V���T�X�¶�D�X�[���I�L�O�O�H�V�����&�D�U�R�O�L�Q�H���D���G�H�V���F�R�X�H�W�W�H�V���P�D�L�V���H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���Y�r�W�X�H���G�¶�X�Q�H���V�D�O�R�S�H�W�W�H���U�R�X�J�H�����(�O�O�H���U�p�X�Q�L�W���O�H�V��
�F�D�U�D�F�W�q�U�H�V���G�H���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O���H�Q�I�D�Q�W���T�X�H�O�T�X�H���V�R�L�W���V�R�Q���V�H�[�H : intrépide, imaginative, douce, bienveillante. 
123 Pierre Probst prend soin de �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�H���W�U�q�V���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�E�O�H���F�D�V�L�Q�R���H�W���O�¶�D�L�O�H���6�X�G���G�X���*�U�D�Q�G���+�{�W�H�O���G�H���&�D�E�R�X�U�J��
aux pages 8-9. 
124 Les pages 6-���� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �O�¶�$�O�S�H�Q-�(�[�S�U�H�V�V�� �T�X�L�� �G�H�V�V�H�U�W�� �O�H�V�� �J�D�U�H�V�� �G�X�� �9�R�U�D�U�O�E�H�U�J���� �G�H�� �O�¶�$�U�O�E�H�U�J�� �H�W�� �G�X�� �7�\�U�R�O���� �/�D��
pancarte, sur le mur de la gare, laisse deviner que �O�H�V�� �K�p�U�R�V�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�$�U�O�E�H�U�J���� �F�p�O�q�E�U�H�� �S�R�X�U���V�R�Q�� �Y�D�Vte 
domaine skiable. Aux pages 16-�������� �O�H�� �Y�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�$�Q�W�R�Q-am-Arlberg est reconnaissable grâce à la présence du 
clocher-bulbe doré de son église. 
125 À la page 6, le chalet porte des inscriptions en Suisse allemande �H�W���O�¶�R�Q���S�H�X�W���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�H���F�O�R�F�K�H�U���G�H���O�¶�p�J�O�L�V�H��
du village de Lauterbrunnen, �Y�L�O�O�D�J�H���G�H���O�¶�2�E�H�U�O�D�Q�G���E�H�U�Q�R�L�V�����¬ la page suivante, on reconnait le téléphérique qui 
relie Lauterbrunnen au domaine skiable de Wengen.À �O�¶�D�U�U�L�q�U�H���S�O�D�Q�����0�D�U�O�L�H�U���D���U�H�S�U�psenté la vallée glaciaire en U 
de Lauterbrunnen, dominée �S�D�U���O�H���%�U�H�L�W�K�R�U�Q�������������P�����H�W���O�D���6�F�K�P�D�O�E�U�L�E�D�F�K�I�D�O�O�H�����O�D���S�O�X�V���K�D�X�W�H���F�D�V�F�D�G�H���G�¶�(�X�U�R�S�H�� 
126 À �O�D���S�D�J�H�����������D�X���I�R�Q�G���G�X���P�D�U�F�K�p�����R�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���O�H�V���F�O�R�F�K�H�U�V���G�H���O�¶�p�J�O�L�V�H���Q�p�R�J�R�W�K�L�T�X�H���6�D�L�Q�W���3�L�H�U�U�H���H�W���6�D�L�Q�W���3�D�X�O��
�G�¶�2�Vtende. 
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politiques » souhaitées par le PCF. Comme le fait remarquer Hélène Bonnefond127, il 

�Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�U�R�S�D�J�D�Q�G�L�V�W�H�� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �H�Q�J�D�J�p�H�� �H�W��

partisane. Entre 1969 et 1979, six albums sur une production globale de 431 ont pour 

cadre les grands ensembles, en parlent et présentent la vie de personnages dans ces 

�]�R�Q�H�V���X�U�E�D�L�Q�H�V���S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�V�����,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�O�X�V���G�H���O�D�L�V�V�H�U���O�H�V���D�O�E�X�P�V���H�W���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���V�X�U���O�H��

seuil de la réalité vécue et de con�V�L�G�p�U�H�U���O�¶�D�O�E�X�P���F�R�P�P�H���X�Q���© espace protégé, filtré et 

décalé128 ».  

 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Nb 
�G�¶�D�O�E�X�P�V 40 28 26 25 34 40 46 50 51 54 37 
Nb traitant 
des 
Grands 
Ensembles 

1  1   1  1   2 

Source, catalogue de la Joie par les Livres 
Tableau 20 : Proportion des albums évoquant les Grands Ensembles entre 1969 et 1979 

Par exemple, dans la série éponyme �G�¶�$�Q�G�U�p�H�� �&�O�D�L�U�� �H�W�� �%�H�U�Q�D�G�H�W�W�H�� �'�H�V�S�U�p�V����

Nicole �H�V�W���X�Q�H���S�H�W�L�W�H���I�L�O�O�H���T�X�L�����Y�L�H�Q�W���G�¶�H�P�P�p�Q�D�J�H�U���G�D�Q�V���X�Q�H���W�R�X�U���G�H���G�L�[-huit étages. Le 

parti pris est ici de montrer le progrès social proposé par la construction des grands 

ensembles. La famille de Nicole a quitté un petit appartement au rez-de-�F�K�D�X�V�V�p�H���G�¶�X�Q��

vieil immeuble129 : 

Avant nous habitions une pièce et une cuisine, au rez-de-chaussée, au fond 
�G�¶�X�Q�H�� �F�R�X�U���� �&�¶�p�W�D�L�W�� �W�R�X�W�� �S�H�W�L�W�� �H�W�� �R�Q�� �Q�H�� �Y�R�\�D�L�W�� �M�D�P�D�L�V�� �O�H�� �V�R�O�H�L�O���� �,�F�L���� �T�X�H�O�O�H��
différence ! Au quinzième étage ! AU QUINZIEME ETAGE �����&�¶�H�V�W���G�U�{�O�H�����2�Q��
�G�L�U�D�L�W���T�X�H���Q�R�X�V���Q�¶�K�D�E�L�W�R�Q�V���S�O�X�V���O�D���P�r�P�H���Y�L�O�O�H�����7�R�X�W���D���F�K�D�Q�J�p130. 

�6�¶�H�Q���V�X�L�W���D�O�R�U�V���X�Q�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�X���T�X�D�U�W�L�H�U���U�p�F�H�Q�W���H�W���W�R�X�W���Q�H�X�I�����G�H���O�¶�D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W��

« spacieux », fonctionnel et moderne correspondant aux plans standardisés de la 

reconstruction. �/�¶�D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W-type est un espace autonome dédié à la cellule 

familiale. Les pièces dites de « long séjour » (chambres, salle de séjour cuisine), 

�G�R�Q�Q�D�Q�W���W�R�X�W�H�V���V�X�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�X�E�O�L�F���S�D�U���G�H�V���I�H�Q�r�W�U�H�V�����V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���D�X�Wour  de pièces dites 

de « court séjour », aveugles (salle de bain, toilettes, buanderie). On retrouve dans 

                                                           
127 H. BONNEFOND. « Les Années Lilenstein de La Farandole ». La Revue du Livre pour Enfants, n°251, p. 2-
8, 2009. Voir aussi : J.N. DUCANGE, J. HAGE, J.Y. MOLLIER (dir.). Le Parti communiste français et le livre : 
écrire et diffuser le politique en France au XXe siècle (1920-1992). Dijon : Éditions Universitaires de Dijon, 
2014, 211 p. 
128 C. BRUEL. « �6�R�X�V���O�H�V���S�D�Y�p�V���O�¶�D�O�E�X�P�����'�H�V���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���F�U�R�L�V�p�H�V���G�¶�X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���H�W���G�¶�X�Q���J�H�Q�U�H���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H » dans La 
Revue des Livres pour Enfants. n°244, 2008, p.91. 
129 A. CLAIR, B. DESPRES, op. cit., 1969, p. 3 
130 A.CLAIR, B.DESPRES, op. cit., 1969, p. 3-4 
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�F�H�W�W�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�J�H�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�L�q�F�H�V�� �O�H�V principes qui ont conduit à la 

réalisation du logement idéal de la Reconstruction, imaginé, par exemple, par Auguste 

Perret en 1946 pour le chantier du Havre131���� �/�¶�D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �U�p�S�R�Q�G�� �D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�X��

moment : confort (ensoleillement, chambres des enfants et des parents séparés), 

modernité (cuisine équipée, sanitaires) et flexibilité (cloisons fines permettant un 

�U�p�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���X�Q�H���D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W������ 

 

Figure 21 -  A. Clair et B. Després, Nicole au Quinzième étage (1969), p. 4-5. 

�/�¶�L�P�P�H�X�E�O�H���� �T�Xant à lui, est situé à proximité des principaux réseaux de 

transport (route, voie ferrée). Sa conception apporte des solutions économiques du fait 

de la standardisation des logements empilés sur plusieurs étages. 

Le quartier est tout neuf. Avec cinq grandes tours de dix-huit étages. Plusieurs 
immeubles ont dix étages. Leurs toits plats sont recouverts de cailloux. 
�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�� �R�Q�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �V�L�[�� �H�W�� �G�H�V�� �W�R�L�W�V�� �H�Q�� �D�U�G�R�L�V�H�� �j�� �G�R�X�E�O�H�� �S�H�Q�W�H���� �'�H�V��
anciens pavillons, avec leur jardin, restent dans un coin, serrés les uns contre 
�O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �1�R�W�U�H�� �D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �D�� �W�U�R�L�V�� �S�L�q�F�H�V���� �X�Q�H�� �F�X�L�V�L�Q�H���� �X�Q�H�� �V�D�O�O�H�� �G�¶�H�D�X���� �X�Q��
couloir, un séchoir, des placards. Quelle place ! Maman est contente.132 

�/�¶�p�P�H�U�Y�H�L�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �1�L�F�R�O�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�P�S�D�U�p�� �j�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�$�]�R�X�]�� �%�H�J�D�J����

�O�R�U�V�T�X�¶�H�Q�I�D�Q�W�����L�O���T�X�L�W�W�H���O�H��bidonville du Chaaba, à Villeurbanne, pour venir vivre avec 

sa famille dans un immeuble de la cité de la Duchère à Lyon : 

Nous avons déménagé le premier week-�H�Q�G���G�X���P�R�L�V���G�¶�D�R�€�W���������������¬���O�¶�D�U�U�L�q�U�H���G�H��
�O�D���%�L�M�R�X�����������G�¶�X�Q���$�U�D�E�H���G�¶�(�O-Ouricia qui travaille avec mon père, nous avons 
chargé un vieux lit en fer, une armoire à glace et tous nos vêtements. Mon père 
voulait emporter la cuisinière. Il ne croyait pas au « souffage satral » du nouvel 
�D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���H�Q���Y�L�O�O�H�����>�«�@ 
�'�X�� �F�R�X�O�R�L�U�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H���� �Q�R�X�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�O�R�Q�V�� �O�H�� �U�r�Y�H pour lequel nous avons tant 
voulu fuir le Chaaba : une cuisine, un salon et deux minuscules alcôves sans 
�I�H�Q�r�W�U�H�V�����>�«�@���'�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���K�\�J�L�q�Q�H�����O�¶�D�Q�W�U�H���H�V�W���Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���S�O�X�V���V�D�L�Q���T�X�H���F�H�O�X�L��
que mon père avait creusé au Chaaba et, en plus, il y a une lumière 
a�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��133 

En 1971, Andrée Clair et Bernadette Després, dans �1�L�F�R�O�H�� �H�W�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�H�X�U, 

défendent le modernisme des ascenseurs, technologie longtemps réservée aux classes 

aisées, rendue nécessaire par la con�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�R�X�U�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�Y�H�Q�X�H��
                                                           
131 G.JACONO. « Ré-habiter Le Havre reconstruit » dans B. Collignon et J.-F. Staszak (dir.), Espaces 
domestiques. Construire, habiter, représenter. Paris : Bréal, 2004, pp. 109-124. 
132 A. CLAIR, B. DESPRES, op. cit., 1969, p.6. 
133 A. BEGAG. Le Gône du Chaâba. Paris : Seuil, 1986, pp.163166. 
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accessible aux classes les plus modestes. En 1976, dans Nicole et Djamila, ce sera la 

�P�L�[�L�W�p���V�R�F�L�D�O�H���T�X�L���V�H�U�D���P�L�V�H���j���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���� 

 

Figure 22 �± A. Clair et B. Després, Nicole au Quinzième étage (1969),  couverture / �1�L�F�R�O�H���H�W���O�¶�D�V�F�H�Q�V�H�X�U (1971), couverture / Nicole et 
Dajamila (1976), couverture 

En attendant, en 1973, la construction de tours et de barres pouvant accueillir 

plus de 500 logements est définitivement abandonnée suite à la circulaire Guichard du 

21 mars134 : 

Après les efforts considérables accomplis pour augmenter la production 
massive de logements neufs, il est aujourd'hui indispensable de répondre plus 
efficacement aux aspirations à une meilleure qualité de l'habitat et de 
l'urbanisme, et de lutter contre le développement de la ségrégation sociale par 
l'habitat. 
La présente directive définit quelques règles simples en matière d'urbanisme et 
d'attribution des aides au logement; ces règles doivent contribuer: 
À empêcher la réalisation des formes d'urbanisation désignées généralement 
sous le nom de «grands ensembles», peu conformes aux aspirations des 
habitants et sans justification économique sérieuse;  
À lutter contre les tendances à la ségrégation qu'entraine la répartition des 
diverses catégories de logements entre les communes des agglomérations 
urbaines. 
L'homogénéité des types et des catégories de logements réalisés, la monotonie 
des formes et de l'architecture, la perte de la mesure humaine dans l'échelle des 
constructions ou des ensembles eux-mêmes, l'intervention d'un maître 
d'ouvrage, d'un architecte ou d'un organisme gestionnaire sur de trop grands 
ensembles ne favorisent pas une bonne intégration des quartiers nouveaux dans 
le site urbain, ni celle des habitants nouveaux au sein de la commune qui les 
accueille. 

 

 
Figure 23 �± J. Garonnaire, La Tour part en voyage (1974), couverture. 

Or déjà en 1974, Jean Garonnaire avait sensibilisé son jeune lectorat à 

la monotonie des grands ensembles dans un album au titre évocateur : La tour part en 

voyage�����/�H���P�R�G�H�U�Q�L�V�P�H�����O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���E�R�Q���P�D�U�F�K�p���H�W���E�L�H�Q���p�T�X�L�S�p���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���U�H�P�L�V���H�Q��

doute : 

Il était une fois une tour de neuf étages avec un ascenseur et un escalier, un 
�J�U�D�Q�G�� �J�D�U�D�J�H�� �G�H�V�V�R�X�V�� �S�R�X�U�� �J�D�U�H�U�� �O�H�V�� �Y�R�L�W�X�U�H�V�� �H�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���� �$�X�W�R�X�U��
de cette tour, il y avait un grillage pour que les enfants ne sortent pas dans la 

                                                           
134 Journal Officiel du 5 avril 1973, p.3864 
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rue, et dans ce grillage une grande porte pour les voitures et une petite porte 
pour les gens : comme ça ils ne pouvaient pas se faire écraser.135 

Mais l�D�� �W�R�X�U�� �V�¶�H�Q�Q�X�L�H�� �G�H�� �O�D�� �J�U�L�V�D�L�O�O�H�� �G�X�� �E�p�W�R�Q�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H��

fonctionnelle. Elle rêve de nature, de bois et de forêt. Elle fait alors appel aux voitures 

�S�R�X�U���O�¶�H�P�P�H�Q�H�U���O�R�L�Q���G�H���O�D���E�D�Q�O�L�H�X�H�����D�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���F�O�D�L�U�L�q�U�H�����S�R�X�U���O�D���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H��

�M�R�L�H���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���P�r�P�H���L�G�p�H���G�H���O�D���P�R�Q�R�W�R�Q�L�H���T�X�H���Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���U�H�W�U�R�X�Y�H�U����

en 1979, chez Jean-Pierre Serenne et Sylvia Maddoni dans Grégoire et la grande cité, 

ou chez Evelyne Passegrand et Peter Kratzer dans �/�¶�L�P�P�H�X�E�O�H�� �T�X�L�� �S�r�F�K�D�L�W. La 

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �O�D�Q�F�H�� �O�H�� �W�R�Q�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �R�S�S�R�V�H�� �X�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�� �Y�H�U�G�R�\�D�Q�W�H�� �H�W�� �X�Q�H��

campagne colorée au premier plan, à la grisaille des tours du dernier plan. Les deux 

espaces sont séparés par des terres labourées où la végétation semble disparaître peu à 

�S�H�X���� �/�H���K�p�U�R�V���� �*�U�p�J�R�L�U�H���� �U�H�J�D�U�G�H���O�D���F�L�W�p���� �G�¶�X�Q���D�L�U���G�X�E�L�W�D�W�L�I���� �,�O���Y�L�H�Q�W���G�H���T�X�L�W�W�H�U���*�D�L�O�O�D�F����

�G�D�Q�V�� �O�H�� �7�D�U�Q���� �D�Y�H�F�� �V�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �H�W�� �G�p�F�R�X�Y�U�H�� �O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�W�p�� �G�¶�X�Q�� �T�X�D�U�W�L�H�U�� �T�X�¶�Ll va devoir 

« habiter ». Dans le second album, un jeu de couleurs est mis en place entre la fantaisie 

des enfants qui habitent une tour de dix-huit étages et le gris de leur quartier. Ici, le 

regard porté sur les grands ensembles est plus critique : 

Dans cet immeuble, il y avait un problème. Le monsieur ou la dame qui avait 
�L�Q�Y�H�Q�W�p���F�H���J�H�Q�U�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�Y�D�L�W���D�Y�R�L�U���X�Q���S�H�W�L�W���W�U�R�X���G�D�Q�V���O�D���W�r�W�H���R�X���T�X�H�O�T�X�H��
chose qui ne tournait pas rond. Ou bien, ce monsieur ou cette dame que 
personne ne connaissait (ce devait être plutôt un monsieur, comme souvent) 
avait eu des histoires très graves avec des enfants, et depuis il leur en voulait. 
�%�U�H�I�����F�H���P�R�Q�V�L�H�X�U�����R�X���F�H�W�W�H���G�D�P�H�����Q�¶�D�Y�D�L�W���O�D�L�V�V�p���G�D�Q�V���O�¶�L�P�P�H�X�E�O�H���D�X�F�X�Q�H�����P�D�L�V��
alors aucune place pour que les enfants puissent jouer vraiment.136 
 

 

Figure 24 �± J.-P. Sérenne, S. Maddoni, Grégoire et la grande cité (1979), couverture / 
 E. Passegrand, P. Kratzer, �/�¶�L�P�P�H�X�E�O�H���T�X�L���S�r�F�K�D�L�W (1979), couverture. 

Si les éditions de La Farandole137 �D�F�F�R�U�G�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �D�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H��

des grands ensembles, elles ne sont pas les seules et nous soulignerons ici la sortie, en 

1972, de La Maison de Barbapapa �D�X�[�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �/�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V. Chassée de 

son pavillon de banlieue par les pelles mécaniques, la famille Barbapapa se voit un 
                                                           
135 J. GARONNAIRE. La Tour part en voyage. Paris : La Farandole, 1974, p.4 
136 E. PASSEGRAND, P. KRATZER. �/�¶�,mmeuble qui pêchait. Paris : Messidor-La Farandole, 1979, pp.5-6 
137 En 1979, les éditions La Farandole subissent la restructuration du groupe éditorial du Parti communiste 
français et intègrent les éditions Messidor qui regroupent alors les Editions sociales, les Éditions Vaillant-Miroir 
Sprint, les Éditeurs français réunis. En 1992, le groupe est racheté par Scanéditions qui est mis en liquidation 
financière deux ans après. 
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temps relogée dans une cité « moderne » de logements collectifs (p. 14-15), la 

« résidence des Jardins suspendus »���� �'�H���O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V���� �U�L�H�Q���Q�H���Qous 

est �G�L�W���� �(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H���� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U���V�¶�D�W�W�D�F�K�H à nous montrer des immeubles identiques 

sans ornementations, sans espaces verts. Par les fenêtres, on devine des appartements 

tristes où règne encore la monotonie. La télévision, omniprésente, semble avoir 

remplacé la fenêtre dans son rôle de « lucarne » vers le monde extérieur.  

 

Figure 25 �± A. Tison, T. Taylor, La maison de Barbapapa (1972), p.14-15. 

�(�Q���������������O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V���S�X�E�O�L�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�D��Ronde annuelle des marteaux 

piqueurs de Jörg Müller et, en 1979, La pelle mécanique ou la mutation de la ville. Les 

�G�H�X�[���D�O�E�X�P�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�V���G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���V�H�S�W���W�U�q�V grandes planches (85 x 33 cm) qui 

�P�R�Q�W�U�H�Q�W���G�H���M�R�X�U���H�Q���M�R�X�U�����G�H���P�R�L�V���H�Q���P�R�L�V���H�W���G�¶�D�Q�Q�p�H���H�Q���D�Q�Q�p�H���O�D��transformation �G�¶�X�Q��

même paysage, rural devenant périurbain dans le premier cas, et uniquement urbain 

dans le second. �6�¶�L�O�� �H�V�W�� �E�L�H�Q��un projet qui fait se re�M�R�L�Q�G�U�H�� �/�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V�� �H�W�� �/�D��

Farandole, �F�¶�H�V�W��celui �G�H�� �Y�R�X�O�R�L�U�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�� �O�D��

�O�H�F�W�X�U�H�����3�R�X�U���O�H�V���G�H�X�[���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�������O�H���F�R�Q�W�H�Q�X���G�H���O�¶�D�O�E�X�P��doit être le reflet des 

réalités sociales. Elles travaillent, dès leur origine, en collaboration avec des 

�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V���� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �P�R�Q�W�U�H���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �0�D�U�L�H-Cécile Bouju dans sa thèse 

�S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�X���3�D�U�W�L���&�R�P�P�X�Q�L�V�W�H���H�Q�W�U�H�������������H�W���������� : 

La Farandole �S�D�U�Y�L�H�Q�W�� �j�� �V�¶�L�Q�V�p�U�H�U�� �D�L�Q�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �O�D��
jeunesse, et ce sans le soutien de la direction du PCF. Paradoxalement, cette 
réussite repose sur la fidélité à des principes politiques, sur la notion de 
réalisme, devenu honteuse aille�X�U�V�����D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�¶�X�Q���R�E�M�H�F�W�L�I���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�����I�D�L�U�H��
�G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �G�R�Q�Q�H�U�� �O�H�� �J�R�€�W�� �G�X�� �O�L�Y�U�H������ �V�D�Q�V�� �V�¶�\�� �H�Q�I�H�U�P�H�U���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �O�H��
résultat de la synthèse entre le renouveau pédagogique et les convictions 
politiques des éditeurs, depuis les années 1950138. 

Au contraire, chez les « Majors », ces grands groupes éditoriaux dont nous 

avons déjà parlé, il faudra attendre 1987 pour que Pierre Probst chez Hachette 

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q (Caroline), et 1992 pour Gilbert Delahaye et 

Marcel Marlier chez Casterman (Martine). Dans Caroline et ses amis déménagent, une 

seule double page (p.6-7) montre de grands ensembles qui menacent le petit pavillon 

                                                           
138 M.-C. BOUJU. �/�L�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�P�X�Q�L�V�W�H���� �/�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �3�D�U�W�L�� �&�R�P�P�X�Q�L�V�W�H�� �)�U�D�Q�o�D�L�V�� ����������-1968). 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010, p.308-309. 
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de banlieue dans lequel demeure Caroline �H�W���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���R�E�O�L�J�p�H���G�H���I�X�L�U���j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���O�D��

famille Barbapapa quinze ans plus tôt. Dans Martine va déménager, les parents de 

�0�D�U�W�L�Q�H���G�R�L�Y�H�Q�W���T�X�L�W�W�H�U���O�D���P�D�L�V�R�Q���T�X�¶�L�O�V���R�F�F�X�S�H�Q�W���j���O�D���F�D�P�S�Dgne pour emménager dans 

un appartement en ville. La double-page 18-19 est la seule qui donne un court aperçu 

�G�¶�X�Q �O�¶�L�P�P�H�X�E�O�H�� �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�V�L�G�H�Q�F�H�� �G�H��

standing. 

 

Figure 26 �± P. Probst, Caroline et ses amis déménagent (1987), p.6-7. 

Cette comparaison entre La Farandole���� �P�D�L�V�R�Q�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �© indépendante » 

engagée, et les deux « Majors » �T�X�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �+�D�F�K�H�W�W�H�� �H�W�� �&�D�V�W�H�U�P�D�Q�� �P�¶�D�P�q�Q�H�� �j��

revenir sur la �I�R�U�F�H�� �G�H�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �T�X�L�� �D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W�� �D�X�[�� �P�D�L�V�R�Q�V��

�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����'�D�Q�V���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���T�X�H���M�¶�D�L���S�U�L�V�����O�H�V���© Majors » semblent réticentes à montrer le 

�U�p�H�O���G�H���S�H�X�U���� �V�D�Q�V���G�R�X�W�H���G�¶�H�I�I�U�D�\�H�U�� �O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�H���F�H���T�X�L���O�H�V���D�W�W�H�Q�G���� �(�Q���W�D�Q�W���T�X�H���I�R�U�F�H��

intentionnelle, ils proposent de ne pas remettre en cause les modes de vies décidés 

pour les classes populaires. 

2.3. Un produit culturel géographique 

Que ce soit par le �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �H�W�� �M�¶�D�X�U�D�L �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�¶�\�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �D�Y�H�F��

insistance un peu plus loin, ou �S�D�U���F�H�O�X�L���G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����L�O���V�H�P�E�O�H���H�[�L�V�W�H�U���G�D�Q�V��

�O�H�V���D�O�E�X�P�V���T�X�H���M�¶�D�L���S�X���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���H�[�H�P�S�O�H���X�Q�H���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�H���W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q�����,�P�D�J�H��

idéalisée ou réaliste des rapports que le héros entretient avec son environnement, avec 

�G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �O�¶�D�O�E�X�P�� �F�R�Q�V�W�Ltue un produit culturel géographique. Il donne à lire de la 

�V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�H�U�����G�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�¶�H�V�S�D�F�H�����/�H���K�p�U�R�V���G�H���&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L��

appris la géographie �Q�R�X�V���H�[�S�O�L�T�X�H���F�R�P�P�H�Q�W���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�¶�X�Q planisphère lui a permis 

de �Y�L�Y�U�H�� �P�L�H�X�[�� �O�¶�H�[�L�O���� �1�L�F�R�O�H���� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �I�H�Q�r�W�U�H�V�� �G�H�� �V�R�Q�� �T�X�L�Q�]�L�q�P�H�� �p�W�D�J�H���� �Q�R�X�V�� �I�D�L�W��

partager son enthousiasme par sa nouvelle vie dans les grands ensembles. Caroline 

nous donne à penser une spatialité où espaces urbain et rural semblent inséparablement 

faire partie de son être.  

�4�X�L�� �S�O�X�V�� �H�V�W���� �H�W�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �O�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�� �j�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �U�H�S�U�L�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� �T�X�L��

�S�U�p�F�q�G�H�Q�W�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���F�R�P�P�H���/�D���)�D�U�D�Q�G�R�O�H�����O�H���3�q�U�H���&�D�V�W�R�U���R�X���O�¶�e�F�R�O�H��

des loisirs ont ouvertement décidé de travailler en collaboration avec des enseignants 
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ou des mouvements proches de �/�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H139, de �/�¶�e�F�R�O�H�� �H�W�� �O�D�� �Q�D�W�L�R�Q140. 

Comme le souligne le géographe Peter Meusburger, « culture et éducation sont 

étroitement liées » : 

�/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �P�R�G�q�O�H�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���� �O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �O�H�V�� �D�W�W�L�W�X�G�H�V�� �H�W�� �O�H��
�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���� �/�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H���� �/�H�V��
concepts et les définitions de la culture sont quasiment tous reliés à 
�O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �j�� �O�D�� �V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�Y�R�L�U�� �G�¶�X�Q�H��
�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���j���O�¶�D�X�W�U�H�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�U�P�L���O�H�V���S�D�L�U�V��141  

�)�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�K�Dîne industrielle dans laquelle créateur, éditeur, diffuseur et 

distributeur sont des acteurs de spatialités, �O�¶�D�O�E�X�P, objet culturel éducatif,  

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�D�L�W���X�Q���R�E�M�H�W���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���D�J�L�V�V�D�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V�����¬���O�¶�D�X�Q�H���G�H�V��

�P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �L�O�� �P�H�� �V�H�P�E�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �j�� �P�r�P�H�� �G�H�� �I�R�X�U�Q�L�U�� �G�H�V��

informations précieuses sur les moyens utilisés par une société pour « familiariser » 

ses enfants avec les �H�V�S�D�F�H�V���T�X�¶�L�O�V���D�X�U�R�Q�W���j���F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���R�X���j���I�X�L�U�����S�R�X�U���O�H�V���© éduquer » à 

les habiter, à les aménager�����¬���O�¶�D�X�Q�H���G�¶�X�Q�H���© géographie davantage géographique »142 

�G�L�U�D�L�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���-�D�F�T�X�H�V���/�p�Y�\�����M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V���P�R�Q�W�U�H�U���T�X�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���V�S�D�W�L�D�O�H���S�H�X�W���R�X�Y�U�L�U��

�G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���V�X�U���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����P�H�G�L�X�P��

iconotextuel particulier, à mi-�F�K�H�P�L�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �H�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O��

polymorphe. 

�'�D�Q�V���O�D���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�¶�X�Q�H���W�K�p�R�U�L�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q���W�H�O�O�H���T�X�H���O�D���F�R�Q�o�R�L�W���%�H�Q�Q�R���:�H�U�O�H�Q����

�O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�U�D�L�W��ainsi constituer ce « lien avec le monde » (Weltbindung) qui 

permettrait aux enfants-lecteurs de « maîtriser des référents spatiaux et temporels afin 

de gérer son propre savoir-faire avec la praxis des autres143 ». Le discours iconotextuel 

�S�R�X�U�U�D�L�W���D�L�Q�V�L���D�L�G�H�U���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�L�P�D�J�H�V���P�H�Q�W�D�O�H�V���j���O�D���I�R�L�V���Y�H�U�E�D�O�H�V���H�W���Y�L�V�X�H�O�O�H�V����

créant des liens entre les perceptions spatiales et leur conceptualisation. Voilà où se 

                                                           
139 �/�¶�e�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�R�X�Y�H�O�O�H���H�V�W���O�H���Q�R�P���G�R�Q�Q�p���j���W�R�X�W��un mouvement pédagogique né dans au milieu du XIXe siècle 
�H�W���D�X�T�X�H�O���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���O�H�V���S�p�G�D�J�R�J�L�H�V���)�U�H�L�Q�H�W�����0�R�Q�W�H�V�V�R�U�L�����&�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�����D�X���O�L�H�X���G�H���S�O�D�F�H�U���O�H���V�D�Y�R�L�U���D�X���F�°�X�U���G�H�V��
�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�V�����D���G�p�F�L�G�p���G�¶�\���S�O�D�F�H�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����3�D�U���G�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V���G�¶�D�X�W�R�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�����Hlle propose aux enfants un 
ensemble de méthodes actives. 
140 �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �L�F�L�� �G�H�� �O�D�� �U�H�Y�X�H�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �D�X�[�� �H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V�� �H�W�� �p�G�L�W�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �3�D�U�W�L��
Communiste français entre 1951 et 1991. 
141 P. MEUSBURGER. « Culture, pouvoir et scolarité dans les états-nations multi-ethniques. Contextes culturels 
et géographie du savoir » dans Géographie et cultures, n°47, automne 2003, p.67. 
142 J. LEVY. Le T�R�X�U�Q�D�Q�W���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����3�H�Q�V�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�R�X�U���O�L�U�H���O�H���P�R�Q�G�H. Paris : Belin, 1999, p.136. 
143 B.WERNER. « Géographie culturelle et tournant culturel » dans Géographie et cultures, n°47, automne 2003, 
p.619. 
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situerait alors la « maîtrise des référents spatiaux » tels que les lieux, les espaces, les 

frontières, la société. 

�$�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q�J�D�J�H�U���S�O�X�V���O�R�L�Q���P�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���V�X�U���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���V�S�D�W�L�D�O�H���G�H�V���D�X�W�H�X�U�V��

des albums, je veux démontrer que la spatialité est une thématique centrale dans 

�O�¶�°�X�Y�U�H�� �P�r�P�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �Q�H�� �S�D�V�� �G�L�U�H��

�H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�����O�L�p�H���j���O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���H�W���j���O�D��praxis que ces auteurs pour enfants ont eux-

�P�r�P�H�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�� 
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3. Des �D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�L���L�P�D�J�L�Q�H�Q�W���O�¶�H�V�S�D�F�H 

Certains auteurs-�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���G�¶�D�O�E�X�P�V��pour enfants ont fait des représentations 

spatiales �H�W�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �T�X�H�� �O�H�X�U�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �T�X�¶�L�O�V��

habitent et traversent �O�H���F�°�X�U���G�H���O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O��littéraire et graphique. Je voudrais évoquer 

�L�F�L�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �&�O�Dude Ponti, Peter Sis et Kazuo Iwamura sont trois 

�D�X�W�H�X�U�V���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� 

Claude Ponticelli, dit Ponti, est né en 1948 à Lunéville, en Lorraine. Après des 

�p�W�X�G�H�V���j���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���%�H�D�X�[-�$�U�W�V���G�¶�$�L�[���H�Q���3�U�R�Y�H�Q�F�H���S�X�L�V���G�H���/�H�W�W�U�H�V���H�W���G�¶�$�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���j��

Strasbourg, il monte à Paris pour entreprendre une carrière de peintre. Tour à tour 

garçon de courses à �/�¶�(�[�S�U�H�V�V, apprenti graveur, il finit par faire publier quelques 

dessins dans la presse et exposer dans des galeries parisiennes entre 1972 et 1978. Le 

grand tournant de sa vie arrive avec la naissance de son premier enfant, Adèle, en 

1985. Pour elle, il réalise « un faux imagier géant où Adèle pourra ramper144 ». Ce sont 

�G�H�X�[�� �S�D�J�H�V�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�U�L�Y�p�� �T�X�¶�L�O�� �Y�D�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �S�R�X�U�W�D�Q�W���� �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q rendez-vous chez 

�*�D�O�O�L�P�D�U�G���� �j�� �O�¶�p�G�L�W�U�L�F�H�� �*�H�Q�H�Y�L�q�Y�H�� �%�U�L�V�D�F���� �&�R�Q�Y�D�L�Q�F�X�H�� �G�X�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �3�R�Q�W�L�� �� �S�R�X�U�� �O�D��

littérature pour la jeunesse, elle décide de publier �/�¶�D�O�E�X�P�� �G�¶�$�G�q�O�H �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H����

De 1986 à 1989, cinq albums paraîtront chez Gallimard Jeunesse, puis Ponti décide de 

�V�X�L�Y�U�H�� �*�H�Q�H�Y�L�q�Y�H�� �%�U�L�V�D�F�� �j�� �/�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V���� �¬�� �F�H�� �M�R�X�U���� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �&�O�D�X�G�H��

Ponti, comme auteur-�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �V�H�� �F�R�P�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �F�L�Q�T�X�D�Q�W�D�L�Q�H��

�G�¶�D�O�E�X�P�V�����S�D�U�P�L���O�H�V�T�X�H�O�V���R�Q���W�U�R�X�Y�H���W�U�R�L�V���V�p�U�L�H�V���E�k�W�L�H�V���V�X�U���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�Hs récurrents : 

Blaise145 �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �7�U�R�P�E�R�O�L�Q�H�� �H�W�� �)�R�X�E�D�O�]�D�U146 à partir de1993 

�G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �H�Q�I�L�Q�� �0�R�Q�V�L�H�X�U�� �0�R�Q�V�L�H�X�U147 à partir de 1999. Une autre série, sans 

aucun personnage récurrent celle-�O�j���� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�[�� �O�L�H�X�[���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �j�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V��

t�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�V���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���W�H�O�����S�X�L�V���j���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���G�H���O�D���Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W : Dans 

                                                           
144 L.CAUWE. Ponti Foubalzar. Paris �����/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����������������S�������� 
145 Blaise et la tempêteuse bouchée (1991), Blaise dompteur de tache (1992), Blaise et le robinet (1994), Blaise 
�H�W���O�H���F�K�k�W�H�D�X���G�¶�$�Q�Q�H���+�L�Y�H�U�V�q�U�H (2004), Mille secrets de poussin (2005). 
146 La voiture (1993), Les épinards (1993), La fenêtre (1993), La boîte (1995), Le bébé bonbon (1995), Les 
masques (1995), Le A (1998), Le cauchemar (1998), Le nuage (1998), Le chien et le chat (2001), Le non (2001), 
Le petit frère (2001), �/�¶�$�Y�L�R�Q (2009), Le château-fort (2009), Dans rien (2009). 
147 �%�L�]�D�U�U�H�«�� �E�L�]�D�U�U�H (1999), Le Chapeau à secrets (1999), Les Chaussures neuves (1999), Une Semaine de 
Monsieur Monsieur (1999), Les Montres molles (2004), Le Réfrigogérateur (2004), �8�Q���7�K�p���G�¶�p�W�p (2004). 
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la pomme, Dans le gant, Dans le loup, Derrière la poussette et Sur le lit (1994) puis 

Sur la branche, Dans la voiture et Au fond du jardin (1996).  

Peter Sis est né en �����������j���%�U�Q�R�����G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�X�H�O�O�H���5�p�S�X�E�O�L�T�X�H���W�F�K�q�T�X�H�� Il passe les 

trente premières années de sa vie derrière le Rideau de Fer, dans une Tchécoslovaquie 

�F�R�P�P�X�Q�L�V�W�H�����(�Q���������������L�O���H�V�W���G�L�S�O�{�P�p���G�H���O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H���G�H�V���$�U�W�V���$�S�S�O�L�T�X�p�V���G�H���3�U�D�J�X�H�����,�O��

en sort avec une spéciali�V�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �I�L�O�P�� �G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�Q�W�U�Hr dans les 

studios Kratky Films Praha. Pour eux, il réalise deux fims : The Heads (1979) et The 

Players �����������������/�H���S�U�H�P�L�H�U���R�E�W�L�H�Q�W���X�Q���2�X�U�V���G�¶�2�U���D�X���I�H�V�W�L�Y�D�O���G�H���%�H�U�O�L�Q���H�W���O�H���V�H�F�R�Q�G���H�V�W��

primé au festival du fil�P���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�H���7�R�U�R�Q�W�R�����3�R�X�U���O�X�L���D�X�V�V�L�����O�H���P�L�O�L�H�X���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V��

1980 est un véritable tournant. En effet, en 1982 il est autorisé à partir pour Los 

�$�Q�J�H�O�H�V���D�I�L�Q���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���X�Q���I�L�O�P���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H�V���-�H�X�[���2�O�\�P�S�L�T�X�H�V���G�¶�p�W�p���T�X�L���G�R�L�Y�H�Q�W��

avoir lieu deux ans plus tard. Il travaille alors dans les studios Fine Arts Films 

�,�Q�F�R�U�S�R�U�D�W�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �H�Q�� ������������ �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�8�5�6�6�� �G�p�F�L�G�H�� �G�H�� �E�R�\�F�R�W�W�H�U�� �O�H�V�� �-�2�� �G�H�� �/�R�V��

Angeles et fait le forcing sur les pays du bloc soviétique, Peter Sis est sommé de 

rentrer en Tchécoslovaquie. Il décide de désobéir et « �S�D�V�V�H���j�� �O�¶�2�X�H�V�W ». Sans argent, 

�V�D�Q�V�� �H�P�S�O�R�L���� �L�O�� �G�R�Q�Q�H�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�D�U�W�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�2�W�L�V��

Parsons Institute. La directrice du Municipal Art Museum de Los Angeles, qui lui a 

trouvé cet emploi, prend �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶adresser quelques-uns de ses dessins à Maurice 

Sendak qui fait alors autorité dans le monde des illustrateurs pour enfants. Ce dernier 

le fait venir à New York et lui fait rencontrer des éditeurs influents parmi lesquels 

Susan Hirschmann, chez Greenwillow, et Frances Foster, chez Alfred A. Knopf, qui 

�O�X�L�� �I�D�L�W�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �V�R�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �D�O�E�X�P�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�D�X�W�H�X�U-illustrateur en 1987. Rainbow 

Rhino est traduit en français sous le titre Le Rhinocéros Arc-en-Ciel et est publié en 

�����������F�K�H�]���*�U�D�V�V�H�W���-�H�X�Q�H�V�V�H�����3�H�W�H�U���6�L�V���D���L�O�O�X�V�W�U�p���G�H�S�X�L�V���X�Q���E�R�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�D�O�E�X�P�V���p�F�U�L�W�V��

par différents auteurs et est en train de terminer son vingt-cinquième album personnel. 

�,�O�� �D�� �L�Q�V�W�D�O�O�p�� �V�R�Q�� �V�W�X�G�L�R�� �H�Q�� �S�O�H�L�Q�� �F�°�X�U�� �G�H�� �0�D�Q�K�D�W�W�D�Q���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �T�X�D�U�W�L�H�U�� �F�R�V�P�R�S�R�O�L�We de 

North Little Italy. 

Enfin, Kazuo Iwamura, né en 1939 à Tokyo, est un auteur-illustrateur japonais. 

Il a longtemps travaillé comme illustrateur pour les programmes jeunesses de la 

télévision nippone (NHK). Pour lui aussi, les années 80 sont un tournant. En 1983, 

après une courte expérience de designer dans une entreprise de cosmétique, il fait 



- 73 - 

 

publier son premier album : Une nouvelle maison pour la famille Souris. Quatorze 

souris, les quatre grands parents, les deux parents et leurs huit souriceaux, quittent la 

�Y�L�O�O�H���S�R�X�U���Y�H�Q�L�U���V�H���U�p�I�X�J�L�H�U���G�D�Q�V���X�Q�H���F�O�D�L�U�L�q�U�H���D�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���I�R�U�r�W�����/�D���V�p�U�L�H���G�H���O�D��

�I�D�P�L�O�O�H�� �6�R�X�U�L�V�� �H�V�W�� �O�D�Q�F�p�H�� �H�W�� �R�Q�]�H�� �D�O�E�X�P�V�� �V�X�L�Y�U�R�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �'�D�Q�V�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z��

accordée à Sylvie Dodeller, Arthur Hubschmid, éditeur et cofondateur de �/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V��

Loisirs, comparait la différence de points de vue entre les auteurs occidentaux et les 

auteurs japonais : 

�/�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �I�R�U�F�H�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �M�D�S�R�Q�D�L�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �L�P�S�R�U�W�p�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q����
Ce sont des gens qui se sont collés devant un morceau de nature et qui ont 
�D�W�W�H�Q�G�X�����T�X�L���R�Q�W���R�E�V�H�U�Y�p���F�H���T�X�L���V�H���S�D�V�V�D�L�W���H�W���T�X�L���O�¶�R�Qt raconté�����/�¶�H�[�H�P�S�O�H���O�H���S�O�X�V��
�V�L�P�S�O�H�� �F�¶�H�V�W�� �,�Z�D�P�X�U�D�� �D�Y�H�F�� �V�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �6�R�X�U�L�V�� �>�«�@���� �,�O�� �R�E�V�H�U�Y�H���� �L�O�� �G�p�W�D�L�O�O�H�� �W�U�q�V��
�S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���W�R�X�V���O�H�V���J�H�V�W�H�V���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�V���G�H���F�H�W�W�H���I�D�P�L�O�O�H���>�«�@���� 
�/�H�X�U�� �I�R�U�F�H�� �F�¶�H�V�W �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �F�D�G�U�p�H�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���� �$�O�R�U�V��
�T�X�¶�H�Q�� �2�F�F�L�G�H�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �G�U�D�P�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���� �1�R�X�V���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�R�V�V�H��
�G�U�D�P�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�L�Q�R�Q�� �R�Q�� �V�¶�H�Q�Q�X�L�H���� �>�/�H�V�� �-�D�S�R�Q�D�L�V�� �Q�H�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�V�@��
basées sur la psychologie. Toute espèce de « freudianisme » qui est 
�R�P�Q�L�S�U�p�V�H�Q�W���F�K�H�]���Q�R�X�V���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���F�K�H�]���H�X�[���� �,�O�V���V�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���P�R�W�L�I�V��
�P�D�W�p�U�L�H�O�V���G�H���O�H�X�U�V���S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V�����&�¶�H�V�W���H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W���O�D���I�R�U�F�H���G�H�V���-�D�S�R�Q�D�L�V���H�W���F�¶�H�V�W��
pour ça que je trouvais intéressant de les importer chez nous parce �T�X�¶�L�O�V��
changent de cadrage, ils changent de point de vue.148 

�,�Z�D�P�X�U�D���Y�L�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����D�Y�H�F���V�D���I�D�P�L�O�O�H�����j���X�Q�H���F�H�Q�W�D�L�Q�H���G�H���N�L�O�R�P�q�W�U�H�V���D�X���1�R�U�G��

de Tokyo, dans la ville de Mashiko-Machi, dans une maison située au milieu des 

�E�R�L�V�« 

3.1. Claude Ponti, un habiter occidental  

Les �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �S�R�Q�W�L�H�Q�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �,�O�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �X�Q��

parcours au cours duquel ils rencontrent différents personnages, différents passages 

�P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�p�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �S�R�U�W�H�V�� �T�X�L�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�O�O�Hr à la découverte du monde et 

�G�¶�H�X�[-mêmes. Ces parcours sinueux reviennent toujours au point de départ et aident le 

personnage à se construire tout en « faisant avec �ª�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H���� �/�H�V��

personnages pontiens, par leurs itinéraires spatiaux, cherchent à dominer des espaces 

qui les aident en retour à se réaliser eux-mêmes.  

                                                           
148 « Les auteurs japonais ». Entretien avec Arthur Huschmid conduit par S.Dodeller, �/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V, 2013. 
Consulté le 10 janvier 2013 sur le site de �/�¶École des Loisirs : 
URL : http://www.ecoledesloisirs.fr/video.php?AUTEUR=133&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher 
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Claude Ponti est également un amoureux des paysages, des décors 

panoramiques �H�W���G�H�V���O�L�H�X�[���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���W�R�X�W�H��

entière. Dans Bih-Bih et le Bouffon-Gouffron, par exemple, paru en 2009, un grand 

album au format �j�� �O�¶italienne, Ponti met en scène un monstre, le Bouffon-Gouffron, 

qui passe son temps à dévorer les paysages terrestres et à ruiner ainsi le patrimoine 

culturel de la Terre. Le personnage de Bih-Bih, avalé par le monstre, part à la 

recherche de la larme qui saura venir à bout de �O�¶�D�S�S�p�W�L�W���D�V�V�D�V�V�L�Q���G�X���%�R�X�I�I�R�Q-Gouffron 

�H�W�� �U�H�Q�G�U�H�� �j�� �O�D�� �7�H�U�U�H�� �O�D�� �E�H�D�X�W�p�� �G�H�� �F�H�V�� �S�D�\�V�D�J�H�V���� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�P�H�V�W�L�F�D�W�L�R�Q����

�G�D�Q�V���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���Ge plus beau, de plus esthétique (au sens émotionnel), de la nature par 

�O�¶�K�R�P�P�H���� �/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �3�R�Q�W�L�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �E�L�H�Q�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �D�F�F�H�S�Wion culturelle de la 

géographie, qui se trouve également être sociale.  

 

Figure 27 -  C. Ponti, Bih-Bih et le Bouffon-Gouffron (2009), couverture. 

���������������/�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���L�Q�L�W�L�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H 

Ce sont souvent des situations de déséquilibre social et plus particulièrement 

�I�D�P�L�O�L�D�O���T�X�L���S�R�X�V�V�H�Q�W���O�H�V���K�p�U�R�V���S�R�Q�W�L�H�Q�V���j���T�X�L�W�W�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�R�P�H�Vtique et à résoudre une 

crise existentielle par un cheminement le plus souvent solitaire. Schmélele vit dans le 

plus grand dénuement quand ses parents disparaissent de son horizon. Orphelin, 

Schmélele quitte « �F�H�W�W�H���P�D�L�V�R�Q���T�X�L���Q�¶�H�Q���H�V�W���S�O�X�V���X�Q�H149 ». Il parcourt la ville. Perdu, il 

�H�V�W�� �W�U�L�V�W�H�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �J�X�L�G�p�� �S�D�U�� �O�¶�(�X�J�p�Q�L�H�� �G�H�V�� �/�D�U�P�H�V�� �H�W�� �O�¶�(�X�J�p�Q�L�H�� �G�X�� �5�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �U�H�W�U�R�X�Y�H��

son �F�K�H�P�L�Q�����$�S�U�q�V���D�Y�R�L�U���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���T�X�L���O�¶�D�L�G�H�Q�W���j���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H����

il devie�Q�W���S�O�X�V���I�R�U�W���H�W���I�L�Q�L�W���S�D�U���E�k�W�L�U�����j���O�¶�H�Q�G�U�R�L�W-même de la maison de ses parents, sa 

propre maison.  

 

Figure 28 �± C. Ponti, Schmélele �H�W���O�¶�(�X�J�p�Q�L�H���G�H�V���O�D�U�P�H�V (2002), p.14. 

Dans �/�¶�$�U�E�U�H�� �V�D�Q�V�� �I�L�Q, la grand-mère �G�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �H�V�W�� �P�R�U�W�H�� �H�W�� �O�X�L�� �O�D�L�V�V�H�� �© un 

grand trou dans son amour ». Son chagrin plonge la fillette dans une chute à travers 

�O�¶�$�U�E�U�H-sans-�I�L�Q���� �%�U�D�Y�D�Q�W�� �2�U�W�L�F���� �O�H�� �P�R�Q�V�W�U�H�� �G�p�Y�R�U�H�X�U�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�H�U�G�X�V���� �H�O�O�H�� �U�p�X�V�V�L�W�� �j��

                                                           
149 C. PONTI. Schmélele �H�W���O�¶�(�X�J�p�Q�L�H���G�H�V���/�D�U�P�H�V. Paris �����/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����F�R�O�O�����/�X�W�L�Q���S�R�F�K�H��������������������ère éd. 
2002), p.13. 
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remonter à la surface. Son périple à travers �O�H�V���U�D�F�L�Q�H�V���G�H���O�¶�$�U�E�U�H-sans-fin lui permet 

de faire son deuil et de se construire dans le souvenir : 

�'�D�Q�V�� �O�¶�p�F�R�U�F�H���� �O�¶�R�P�E�U�H�� �F�U�H�X�V�H�� �X�Q�� �W�U�R�X���� �+�L�S�Rl�O�q�Q�H�� �J�U�L�P�S�H�� �H�W�� �H�Q�W�U�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��
de la racine. Il y a des couloirs dans chaque racine. Des tunnels dans tous les 
sens. Devant, derrière, en haut, en bas et au milieu. Pendant de longues heures, 
Hipoll�q�Q�H���P�D�U�F�K�H���G�D�Q�V���O�H���O�D�E�\�U�L�Q�W�K�H���G�H�V���U�D�F�L�Q�H�V���G�H���O�¶�D�U�E�U�H���V�D�Q�V���I�L�Q��150 

�/�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���V�L�Q�X�H�X�[���G�H�V���K�p�U�R�V���O�H�X�U���L�P�S�R�V�H���G�H���I�U�D�Q�F�K�L�U���G�H�V���V�H�X�L�O�V�����/�H�V���S�R�U�W�H�V���I�R�Q�W��

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�D�U�W�L�H �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �D�G�M�X�Y�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �S�R�Q�W�L�H�Q�V���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �S�U�H�Q�G�� �S�R�X�U��

exemple que Bâbe dans Schmélele �H�W�� �O�¶�(�X�J�p�Q�L�H�� �G�H�V�� �/�D�U�P�H�V. À travers ces récits 

�V�S�D�W�L�D�X�[�����X�Q�H���F�R�Q�T�X�r�W�H���G�X���0�R�L���V�¶�R�S�q�U�H���D�X�W�D�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���F�R�Q�T�X�r�We des différents espaces 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V�����/�H�V���M�H�X�Q�H�V���K�p�U�R�V���S�D�V�V�H�Q�W���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����G�¶�X�Q���S�D�\�V�D�J�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����H�Q��

�P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �S�D�V�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�J�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�V�� �I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �G�H��

seuils (passage à travers un miroir, une porte, une fenêtre�«�����V�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V��

�j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�U�R�L�W�H���G�H���O�D���S�D�J�H���G�H���G�U�R�L�W�H���H�W���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H�Q�W���j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���J�D�X�F�K�H���G�H���O�D���S�D�J�H��

de gauche. 

�/�H�� �F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �G�D�Q�V���/�¶�$�U�E�U�H�� �V�D�Q�V�� �I�L�Q se traduit, 

chez Ponti, par un cheminement spatial. La chute d�H���O�¶�D�U�E�U�H�����G�H�V���S�D�J�H�V������-17) précède 

�X�Q�H���G�p�D�P�E�X�O�D�W�L�R�Q���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���U�D�F�L�Q�H�V���G�H���O�¶�$�U�E�U�H�����G�H�V���S�D�J�H�V���������j�����������S�R�X�U��

se terminer par une élévation (pages 41-42) avec un retour à la maison familiale. Le 

récit psychologique est très similaire. Alors qu�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�k�J�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�R�X�F�L�D�Q�F�H���� �O�D��

petite fille est confrontée à la dureté de la vie avec le décès de sa grand-mère. Le 

�F�K�D�J�U�L�Q���O�¶�D�P�q�Q�H�� �j�� �V�H���S�U�R�W�p�J�H�U���G�D�Q�V���X�Q�H��posture qui a tout de la posture �I�°�W�D�O�H�����S������-

17) : « �(�O�O�H�� �H�V�W�� �V�L�� �W�U�L�V�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�Pe en larme ». Toutes les consolations 

�S�R�V�V�L�E�O�H�V���Q�¶�\���I�R�Q�W���U�L�H�Q : elle tombe et sombre dans la douleur. « Elle tombe longtemps, 

�H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �I�H�X�L�O�O�H�V�� �T�X�L�� �H�V�V�D�\�H�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�R�X�F�H�V �ª�� ���S���������� �Q�R�X�V�� �G�L�W�� �O�H�� �W�H�[�W�H���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �F�H��

�T�X�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H���G�p�F�L�G�H���G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�U���O�D���U�p�D�O�L�W�p : 

�(�Q�I�L�Q�� �H�O�O�H�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �T�X�H�O�T�X�H�� �S�D�U�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �E�U�X�L�W�� �G�¶�R�V�� �T�X�L�� �V�H�� �F�D�V�V�H���� �+�L�S�R�O�O�q�Q�H��
�G�p�F�L�G�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���V�X�U���O�H���V�R�O�������S�������� 

 

                                                           
150 C. PONTI. �/�¶�$�U�E�U�H���6�D�Q�V���)�L�Q�� Paris �����/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����������������S�S������-26. 
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�/�¶�H�Q�G�U�R�L�W���R�•���F�K�R�L�W���+�L�S�R�O�O�q�Q�H���H�V�W���M�R�Q�F�K�p���G�¶�R�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�W���G�H���V�T�X�H�O�H�W�W�H�V : la fillette 

�V�H�P�E�O�H�� �V�¶�r�W�U�H�� �F�R�Q�Y�D�L�Q�F�X�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �I�D�F�H�� �j�� �O�D�� �P�R�U�W���� �/�D�� �S�p�U�L�Rde de deuil peut enfin 

commencer. Et elle va avoir lieu dans un endroit souterrain, la « cave151 » 

bachelardienne dans laquelle règnent les peurs pulsionnelles : 

�/�j���� �+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �P�H�U�F�L�� �G�¶�2�U�W�L�F���� �O�H�� �P�R�Q�V�W�U�H�� �G�p�Y�R�U�H�X�U�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�H�U�G�X�V���� �6�D��

peur incontrôlable la conduit une nouvelle fois à se protéger et elle se « transforme en 

�S�L�H�U�U�H���H�Q���P�R�L�Q�V���G�¶�X�Q���L�Q�V�W�D�Q�W » (p.19) : 

Sept Saisons �0�H�U�Y�H�L�O�O�H�X�V�H�V���S�D�V�V�H�Q�W���S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H���H�V�W���W�R�X�W�H���G�X�U�H���G�D�Q�V���V�D��
�S�H�D�X�� �G�H�� �S�L�H�U�U�H���� �>�«�@�� �+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �V�H�� �U�p�Y�H�L�O�O�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �S�L�H�U�U�H���� �(�O�O�H���S�H�Q�V�H�� �T�X�¶�L�O��
manque une saison. Et puis elle oublie. Petit à petit elle redevient elle-même. 
(p.21-22) 

 Hipollène entame sa re-naissance. La chrysalide de pierre dans laquelle elle 

�D�Y�D�L�W���W�U�R�X�Y�p���U�H�I�X�J�H���U�H�S�U�H�Q�G���G�H�V���F�R�X�O�H�X�U�V���H�W���+�L�S�R�O�O�q�Q�H���U�H�F�R�X�Y�U�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���G�D�Q�V lequel le 

�O�H�F�W�H�X�U�� �O�¶�D�Y�D�L�W�� �O�D�L�V�V�p�H�� �D�X�[�� �G�H�X�[�� �S�D�J�H�V�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�V���� �/�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�� �S�R�X�V�V�H�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�� �I�L�O�O�H��

dans une quête à travers les racines. De tunnels en espaces, de miroirs en miroirs, dans 

une cave sans fond, Hippolène  rencontre sa conscience qui va la guider. La Loupiote, 

�T�X�L���D�S�S�D�U�D�v�W���j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�U�R�L�W�H���G�H���O�D���S�D�J�H���������H�V�W���O�D���O�X�P�L�q�U�H���D�X���E�R�X�W���G�¶�X�Q���W�X�Q�Q�H�O���G�D�Q�V��

�O�H�T�X�H�O�� �H�V�W�� �H�Q�W�U�p�� �+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �j�� �O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p�� �J�D�X�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�J�H�� �������� �&�¶�H�V�W�� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �O�X�L��

�S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �X�Q��locus amoenus (pages 36-37), lieu hypostyl�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�H��

fontaine dominant un paysage de montagnes, de vallées. Depuis cet endroit, Hipollène 

aperçoit SON arbre et retrouve le chemin de son Moi. Elle va pouvoir quitter la 

« cave », affronter ses peurs en répondant bravement à Ortic : « Moi non plu�V�����M�H���Q�¶�D�L��

pas peur de moi ! » (p.40). Elle est enfin prête à re-vivre. La domination de ses propres 

�S�X�O�V�L�R�Q�V�� �V�¶�H�V�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���� �$�Y�D�Q�W��

�G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�U���X�Q�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���I�R�L�V���2�U�W�L�F�����+�L�S�S�R�O�q�Q�H���Q�H���G�L�W-elle pas, après avoir pris le recul 

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�����F�H�O�X�L���G�¶�X�Q�H���Y�X�H���R�E�O�L�T�X�H���S�O�R�Q�J�H�D�Q�W�H���V�X�U���V�R�Q���D�U�E�U�H�� : 

�0�R�Q���D�U�E�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�D�Q�V���I�L�Q�����-�¶�D�L���Y�X���V�H�V���E�R�U�G�V�����(�W���D�S�U�q�V�����L�O���\���D���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�U�E�U�H�V����
�'�H�V���F�H�Q�W�D�L�Q�H�V���G�H���F�H�Q�W�D�L�Q�H�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�U�E�U�H�V�������S�������� 

 

                                                           
151 G. BACHELARD, op. cit., p. 35. 
« La cave, on lui trouvera sans doute des utilités. On la rationalisera en énumérant ses commodités. Mais elle est 
�G�¶�D�E�R�U�G���O�¶�r�W�U�H���R�E�V�F�X�U���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q�����O�¶�r�W�U�H���T�X�L���S�D�U�W�L�F�L�S�H���D�X�[���S�X�L�V�V�D�Q�F�H�V���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�����(�Q���\���U�r�Y�D�Q�W�����R�Q���V�¶�D�F�F�R�U�G�H���j��
�O�¶�L�U�U�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p���G�H�V���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�V�� » 
 



- 77 - 

 

Figure 29 -  C. Ponti, �/�¶�$�U�E�U�H���V�D�Q�V���I�L�Q (1992), p. 37. 

Le récit de �/�¶�$�U�E�U�H���V�D�Q�V��fin �H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���U�p�F�L�W���G�¶�X�Q���S�D�U�F�R�X�U�V���L�Q�L�W�L�D�W�L�T�X�H�����&�H��

�G�H�U�Q�L�H�U���� �F�R�P�P�H�� �D�� �S�X�� �O�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �$�U�Q�R�O�G�� �9�D�Q�� �*�H�Q�Q�H�S�� �H�Q�� ��������152, est composé de trois 

�S�K�D�V�H�V�� �O�R�U�V�� �G�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �O�¶�L�P�S�p�W�U�D�Q�W�� �R�F�F�X�S�H���� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O�� �T�X�L�� �O�¶�L�Q�L�W�L�H���� �X�Q�H��

�S�O�D�F�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �/�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �S�K�D�V�H�� �S�U�p�O�L�P�L�Q�D�L�U�H���� �L�O�� �H�V�W�� �V�p�S�D�U�p�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H��

Van Gennep nomme la phase de sacralisation ou de mort symbolique. Elle 

correspondrait, dans �/�¶�$�U�E�U�H�� �V�D�Q�V�� �I�L�Q���� �j�� �O�D�� �F�K�X�W�H�� �G�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�V�� �E�D�V-fonds de 

�O�¶�D�U�E�U�H���� �/�D�� �G�Huxième phase, ou phase liminaire, est celle de marginalisation. 

�/�¶�L�P�S�p�W�U�D�Q�W�����j���O�D���P�D�U�J�H�����S�H�U�G���R�X���D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H���W�R�X�V���V�H�V���U�H�S�q�U�H�V�����,�O���V�p�M�R�X�U�Q�H���G�D�Q�V���X�Q���O�L�H�X��

�V�L�W�X�p�� �j�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H���� �&�H�W�W�H�� �p�W�D�S�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�D�L�W�� �D�X�� �V�p�M�R�X�U�� �G�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�U�D�F�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�U�E�U�H���� �/a troisième phase, enfin, est la phase postliminaire ou 

�G�¶�D�J�U�p�J�D�W�L�R�Q���� �/�¶�L�Q�L�W�L�p�� �\�� �R�S�q�U�H�� �V�D�� �U�H-naissance symbolique. Cette phase est à 

�U�D�S�S�U�R�F�K�H�U�� �G�X�� �U�H�W�R�X�U�� �G�¶�+�L�S�R�O�O�q�Q�H�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �V�L�H�Q�V���� �&�K�H�]�� �3�R�Q�W�L���� �O�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j��

grandir, à gagner en maturité. Il en va ainsi pour Bih-Bih comme pour Hipollène. Les 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �V�H�� �O�D�L�V�V�H�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�Q�J�O�R�X�W�L�U�� �H�W�� �© �W�R�P�E�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�Q�R�U�P�H�� �Y�H�Q�W�U�H�� �G�X��

Bouffon-Gouffron » (p.10). Bih-Bih parcourt ensuite le contenu du ventre de 

�O�¶�D�Q�L�P�R�Q�V�W�U�H���� �3�X�L�V���� �D�\�D�Q�W�� �U�p�F�X�S�p�U�p�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �J�R�X�W�W�H�� �Ge pluie du monde après avoir 

voyagé à travers tous les paysages de la Terre, elle peut enfin commencer son retour 

parmi les siens et sauver du même coup la planète. 

3.1.2. De la coquille domestique à la coquille monde 

Lorsque les héros pontiens sont lancés �V�X�U�� �X�Q�� �L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���� �F�¶�H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �P�D�O�J�U�p��

�H�X�[�����&�H���S�D�U�F�R�X�U�V���O�H�X�U���I�D�L�W���L�P�P�D�Q�T�X�D�E�O�H�P�H�Q�W���T�X�L�W�W�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���S�R�X�U���S�D�U�W�L�U���j��

�O�D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�X���P�R�Q�G�H�����/�¶�H�Q�M�H�X���F�R�Q�W�H�Q�X���G�D�Q�V���O�H���U�p�F�L�W���H�V�W���G�H���V�X�U�P�R�Q�W�H�U���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��

obstacles du parcours. Il consiste en un franchissement de limites, de frontières, de 

coquilles emboîtées les unes dans les autres.  

Chez Ponti, les personnages « aventuriers » partent du cocon familial pour y 

retourner le plus souvent. La maison, dans sa perception bachelardienne, occupe alors 

une �S�O�D�F�H�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W���� �j�� �H�O�O�H�� �V�H�X�O�H���� �X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �j�� �W�D�L�O�O�H�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �¬�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U��

des maisons de poupées, Ponti en donne une représentation en coupe dans de 

nombreux albums. Dans Ma Vallée���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �D�U�E�U�H-maison (sur 
                                                           
152 A.VAN GENNEP. Les Rites de passage. Paris : A&J Picard, 2011 (1ère éd. 1909). 
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�O�H�T�X�H�O�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�R�Q�V�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q���� �S�D�U�W�L�H�� �,�,�,������ �'�D�Q�V��Schmélele et 

�O�¶�(�X�J�p�Q�L�H�� �G�H�V�� �/�D�U�P�H�V, la maison pousse au milieu des décombres d�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H��

maison parentale (p.40-41).  

 

Figure 30 -  C. Ponti, Schmélele �H�W���O�¶�(�X�J�p�Q�L�H���G�H�V���O�D�U�P�H�V (2002), p.40-41 / 42-43. 

�&�R�P�P�H�� �O�¶�D�U�E�U�H-�P�D�L�V�R�Q�� �G�H�V�� �7�R�X�L�P�¶�V���� �H�O�O�H�� �V�¶�p�O�q�Y�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �F�L�H�O, et la tourne de 

page qui oblige le lecteur à faire également pivoter le livre rend compte de cette 

aspiration vers les cieux. Dans le plan en coupe des pages suivantes, on retrouve ce qui 

peut être considéré comme une constante chez Ponti : une cave profonde qui tient plus 

de la grotte et un grenier qui porte vers les étoiles et �O�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� À la cave onirique, 

�V�L�q�J�H���G�H���O�¶�L�U�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O����Bachelard oppose le grenier, siège du rationnel153. 

�'�D�Q�V���O�¶�D�U�E�U�H-maison, le grenier contient livres et lunettes astronomiques pour se 

projeter scientifiquement au-dehors. Dans celle de Schmélele, le grenier donne une 

vue très large sur les étoiles et les planètes. À quelques détails prêts, on retrouve cette 

double polarité dans la poubelle du Square Albert-Durondcarré où vit Georges 

Lebanc154. Cette poubelle est la maison des Souris Archivistes. Son plan en coupe qui 

�H�V�W���G�R�Q�Q�p���S�D�U���3�R�Q�W�L���j���O�D���S�D�J�H���������P�R�Q�W�U�H���X�Q�H���F�D�Y�H���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���I�D�L�V�D�Q�W���R�I�I�L�F�H���G�¶�D�U�F�K�L�Y�H�V��

�H�W���X�Q���S�R�V�W�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�X���G�H�K�R�U�V���D�X���V�R�P�P�H�W���G�H���O�D���S�R�X�E�H�O�O�H�� 

 

Figure 31 -  C. Ponti, Georges Lebanc (2001), p.21.  

 Dans la grande majorité de ces maisons pontiennes, entre les deux polarités, les 

différents étages sont reliés par des escaliers qui donnent accès à différentes parties 

�G�¶�X�Q���© monde ». Dans la maison de Schmélele, chaque étage correspond à un paysage 

différent de la Terre. Bachelard parle de « �O�¶�K�p�U�R�w�V�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�D�O�L�H�U155 �ª���T�X�H���O�¶�R�Q���P�R�Q�W�H��

pour atteindre le ciel. La chambre du héros se trouve toujours au plus haut, au plus 

�L�Q�D�F�F�H�V�V�L�E�O�H���� �D�X�� �S�O�X�V�� �S�U�R�W�p�J�p���� �&�K�H�]�� �3�R�Q�W�L���� �V�L�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �O�H��

�P�R�Q�G�H�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �j�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �© maison 

                                                           
153 G. BACHELARD, op. cit., p. 35. 
154 C. PONTI. Georges Lebanc. Paris �����/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�������������� 
155 G. BACHELARD, op. cit., p. 41. 
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horizontale �ª�����&�K�D�T�X�H���S�D�U�W�L�H���G�H���F�H���P�R�Q�G�H���H�V�W���F�O�R�V�H�����H�W�����F�R�P�P�H���M�H���O�¶ai déjà dit, on passe 

�G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����G�¶�X�Q�H���F�R�T�X�L�O�O�H���j���O�¶�D�X�W�U�H, par des seuils. 

���������������/�¶�(�X�J�p�Q�L�H���G�H�V���O�L�H�X�[  

�3�R�X�U�� �W�H�U�P�L�Q�H�U�� �F�H�� �U�D�S�L�G�H�� �W�R�X�U�� �G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�S�D�W�L�D�O�� �F�K�H�]�� �3�R�Q�W�L���� �M�H��

�U�H�W�L�H�Q�G�U�D�L�� �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�X�[�� �O�L�H�X�[�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�� �Q�R�V �Y�L�H�V���� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W��

individuels ou collectifs. Ainsi, en est-il, par exemple, de la série de cartonnés réalisée 

en 1994 pour les tout-petits  autour de cinq objets dont le livre prend la forme : une 

pomme, un gant, le loup, la poussette et le lit. Ces cin�T���R�E�M�H�W�V���I�R�Q�W���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H����

�G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �G�X�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q���� �&�K�D�T�X�H�� �R�E�M�H�W�� �H�V�W�� �W�U�D�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �O�L�H�X�� �G�D�Q�V�� �O�D��

�P�H�V�X�U�H���R�•���3�R�Q�W�L���R�I�I�U�H���X�Q�H���Y�X�H���H�Q���F�R�X�S�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���D�X���O�H�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�W�U�H�U���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�����&�H��

dernier se rend compte ainsi de ce que le lieu contient, à savoir du rêve, du plaisir, de 

�O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�����3�D�U���O�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���D�X�[���F�R�Q�W�H�V���H�W���D�X�[���V�F�q�Q�H�V���G�H���O�D���Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H����

ces objets-lieux participent de la construction du petit enfant.  

 

Figure 32 �± C. Ponti, Dans la pomme, Dans le gant, Dans le loup, Derrière la poussette et Sur le lit (1994), couvertures. 

Il  existe ainsi chez Ponti une véritable topophilie au sens où la définit 

�%�D�F�K�H�O�D�U�G���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �S�U�R�S�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �j�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �G�H�V��

lieux, à les défendre contre des forces adverses, à les aimer156. Chez le petit enfant 

�D�X�T�X�H�O�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �O�D�� �V�p�U�L�H�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �D�O�E�X�P�V�� �G�R�Q�W�� �M�¶�D�L�� �S�D�U�O�p�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���� �F�H�U�W�D�L�Q�V��

objets constituent des lieux qui procurent plaisir, sécurité et confort, autant de valeurs 

que le géographe américain Yi-Fu Tuan157 �F�R�Q�I�q�U�H���D�X���O�L�H�X�����'�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�O�E�X�P�V�����F�H�W��

attachement se manifeste par une représentation de paysages identifiables : le locus 

amoenus évoqué dans �/�¶�$�U�E�U�H�� �V�D�Q�V�� �I�L�Q, les différents lieux placés sur la carte de Ma 

Vallée et les différents monuments avalés par le Bouffon-Gouffron. Les références 

�G�D�Q�V�� �F�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �D�O�E�X�P�� �U�H�Q�Y�R�L�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �G�H��

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���F�R�P�S�R�V�p���G�H���O�L�H�X�[���T�X�L���I�R�Q�W���V�H�Q�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���P�R�Q�G�H : le château de 

Neuschwanstein, le�V�� �F�D�U�\�D�W�L�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�F�U�R�S�R�O�H���� �O�H�� �Sylone de Louqsor, les villages 

dogons de Bandiagara, etc. 

                                                           
156 G. BACHELARD, op. cit., p. 17. 
157 Y.-F.TUAN. Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis : University of Minnesota Press, 
1977, p.29. 
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De la même façon, Georges Lebanc vit dans un square dont les images données 

en dos de première et de quatrième de couverture  portent les �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�X�Q��

locus amoenus. Le lieu est fermé par des grilles. La végétation y est importante et 

ombragé�H���� �/�¶�H�D�X�� �T�X�L�� �F�L�U�F�X�O�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �U�R�F�D�L�O�O�H�� �H�W�� �V�H�� �U�H�S�R�V�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �Y�D�V�W�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �H�Q��

�W�H�U�P�L�Q�H�� �O�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�� �P�L�O�L�H�X�� �G�H�� �F�H�� �F�D�G�U�H�� �L�G�\�O�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �V�¶�Hst « implanté » 

Georges.    

�'�D�Q�V���F�H�W���D�O�E�X�P�����O�H���E�D�Q�F���H�V�W���I�D�F�H���D�X���O�H�F�W�H�X�U���H�W�����V�¶�L�O���Q�H���E�R�X�J�H���S�D�V�����F�¶�H�V�W���O�H���G�p�F�R�U��

en arrière-�S�O�D�Q���T�X�L���F�K�D�Q�J�H�����V�X�J�J�p�U�D�Q�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���O�H���Y�R�\�D�J�H���T�X�¶�L�O���L�P�D�J�L�Q�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V��

nombreux visiteurs cosmopolites du parc Albert-Duronquarré �T�X�L�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �V�¶�D�V�V�H�R�L�U����

�&�¶�H�V�W���S�D�U���O�¶�D�M�R�X�W���G�L�V�F�U�H�W���G�H���O�L�H�X�[���I�D�L�V�D�Q�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H���G�¶�X�Q���O�H�F�W�H�X�U��

avisé que Claude Ponti invite au voyage. La planche de la page 7 se situe à Paris avec 

Notre-Dame en arrière-plan ���� �S�X�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�� �W�R�X�U�� �G�H�� �1�R�Wre-Dame de la Garde à 

Marseille ; du Mont-Saint-Michel ���� �G�H�� �O�¶�p�J�O�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �5�p�V�X�U�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �&�K�U�L�V�W�� �j�� �6�D�L�Q�W-

Pétersbourg ; du château de la Conciergerie et de la colonne de la Bastille à Paris ; 

de la cathédrale de Strasbourg ; de Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Les lieux sont 

fondamentalement culturels. Ils forment une des nombreuses listes inscrites dans 

�O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �&�O�D�X�G�H�� �3�R�Q�W�L���� �X�Q�H�� �P�p�P�R�L�U�H�� �S�D�U�W�D�J�p�H���� �X�Q�� �G�p�I�L�� �j�� �O�¶�R�X�E�O�L���� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �D�X��

temps. 

 
 

Figure 33 �± C. Ponti, Georges Lebanc (2001), p.13, 17, 23 et 31. 

 

Pour conclure très rapidement sur le travail de Ponti, et plus particulièrement 

sur son aspect « géographique », je pourrais tenter une formulation simple : au plaisir 

de lire le livre, Ponti associe la volonté de lire le monde. Tout se passe comme si les 

�D�O�E�X�P�V���R�I�I�H�U�W�V���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���G�R�Q�Q�D�L�H�Q�W���O�H�V���F�O�p�V���S�R�X�U���O�¶�K�D�E�L�W�H�U�����-�¶�H�Q���Y�H�X�[���S�R�X�U���S�U�H�X�Y�H���F�H��

que Ponti écrit dans �/�¶�$�O�P�D�Q�D�F�K���2�X�U�R�X�O�E�R�X�O�R�X�N en 2007 : 

�/�R�U�V�T�X�¶�L�O���D���W�U�R�X�Y�p���X�Q���/�L�Y�U�R�X�Y�H�U�U�H���T�X�L���O�X�L���F�R�Q�Y�L�H�Q�W�����O�H���E�p�E�p���F�K�D�Q�J�H-toutpareille 
�T�X�L�W�W�H���V�R�Q���°�X�I�����,�O���H�Q�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���/�L�Y�U�R�X�Y�H�U�U�H�����\���S�D�V�V�H���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���W�H�P�S�V���H�W���U�H�V�V�R�U�W��
�T�X�D�Q�G���O�H���W�H�P�S�V���S�D�V�V�p���H�V�W���F�H�U�W�D�L�Q���� �>�«�@���&�D�U���O�H���P�R�Q�G�H���Y�X���D�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�H��
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�O�L�Y�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�R�X�W���j���I�D�L�W���O�H���P�r�P�H���T�X�H���O�H���P�R�Q�G�H���Y�X���D�S�U�q�V���� �/�H�V���Y�U�D�L�V���O�L�Y�U�H�V���R�Q�W��
cette magie-là158. 
 
 

�����������3�H�W�H�U���6�L�V�����O�¶�L�P�D�J�L�H�U���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V  

Géographicité, réseau des lieux vécus ou intimes, référentiels mentaux reliant 

l'individu à l'espace géographique, les préoccupations graphiques de Peter Sis 

intéressent la géographie sociale et humaine dans la mesure où elles définissent une 

spatialité qui transforme ou réinterprète l'espace, si l'on me permet ici de paraphraser 

Guy Di Méo159. C'est donc maintenant cette spatialité que je qualifierais de 

« siséenne » que �M�¶aimerais analyser. 

3.2.1. �'�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���L�Q�W�L�P�H���j���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�X�E�O�L�F���H�W���U�p�F�L�S�U�R�T�X�H�P�H�Q�W 

C'est d'abord une spatialité itinérante que Peter Sis veut nous faire partager et 

dans laquelle il fait alterner chez tous ses personnages des phases d'enfermement et des 

phases d'ouverture vers le monde. Dans �/�¶�$�Ubre de la Vie, Peter Sis représente sur une 

double-�S�D�J�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �G�H�P�H�X�U�H�� �G�H�� �&�K�D�U�O�H�V�� �'�D�U�Z�L�Q�� �j�� �'�R�Z�Q160 (à 25 km de 

Londres) : dans la �S�p�Q�R�P�E�U�H���V�¶�p�F�O�D�L�U�H�Q�W���O�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���D�Y�H�F���O�H�V�T�X�H�O�V���L�O���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���X�Q�H��

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H���V�D�� �Y�L�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�U�p�S�D�U�H�� �H�Q�� �V�H�F�U�H�W�� �H�W�� �T�X�L��

révolutionnera le monde extérieur. Quelques pages auparavant, Peter Sis avait 

représenté un plan du jardin de Down : lieu clos, sillonné par un « chemin de sable » 

�T�X�H�� �'�D�U�Z�L�Q�� �V�¶�p�W�D�L�W�� �I�D�L�W�� �D�P�p�Q�D�J�H�U�� �S�R�X�U�� �I�D�L�U�H�� �© sa promenade quotidienne �± pour 

réfléchir, réfléchir et encore réfléchir »161. La maison, qui est à la fois le point de 

�G�p�S�D�U�W���H�W���G�H���U�H�W�R�X�U���G�X���F�K�H�P�L�Q�����V�¶�D�Y�q�U�H���r�W�U�H���O�H���O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����F�H�O�O�H���G�H���O�D���S�H�Q�V�p�H��

du naturaliste. 

Figure 34 - P. Sis, �/�¶�$�U�E�U�H���G�H���9�L�H (2004), p. 20-21 

Bachelard écrivait dans �/�D�� �S�R�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H : « au seuil de notre espace, 

�D�Y�D�Q�W�� �O�¶�q�U�H�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �W�H�P�S�V���� �U�q�J�Q�H�� �X�Q�� �W�U�H�P�E�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�U�L�V�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �H�W�� �G�H�� �S�H�U�W�H�V��

                                                           
158 C.PONTI. �/�¶�$�O�P�D�Q�D�F�K���2�X�U�R�X�O�E�R�X�O�R�X�N. Paris �����/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�����������������S���������� 
159 G.DI MEO. « Que voulons-nous dire quand nous parlons d'espace ? »  dans Logiques de l'espace, esprit des 
lieux. 
160 P. SIS. �/�¶�$�U�E�U�H���G�H���O�D���9�L�H. Grasset Jeunesse, 2004, p.20-21.  
161 P.SIS, op. cit., 2004, p.20-21.  
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�G�¶�r�W�U�H »162�����3�R�X�U���6�L�V�����V�¶�L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���I�X�L�U���O�D���P�D�L�V�R�Q���S�R�X�U���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���O�H���P�R�Q�G�H����elle 

�U�H�V�W�H�� �O�H�� �O�L�H�X�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W���� �Y�R�L�U�H�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�L�W���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�L�P�H�� �I�D�L�U�H��

�D�O�W�H�U�Q�H�U�� �H�V�S�D�F�H�� �L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �H�V�S�D�F�H�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W����

�O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V���� �D�Y�H�F�� �V�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶être 

�K�X�P�D�L�Q���V�¶�H�Q�U�L�F�K�L�W�����V�H���Q�R�X�U�U�L�W�����V�H�P�E�O�H���Y�R�X�O�R�L�U���G�L�U�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���� �P�D�U�T�X�p���S�D�U���O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�P�H�Q�W��

�H�W�� �O�H�� �W�R�W�D�O�L�W�D�U�L�V�P�H���� �(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H���� �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H��

« recueillement » que ces expériences socio-culturelles se cristallisent, voire se 

concept�X�D�O�L�V�H�Q�W�����D�X���S�R�L�Q�W���G�H���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����&�¶�H�V�W���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W��

à ce moment-là que le souvenir des différentes expériences vécues se re-présente sous 

ses yeux. 

�-�¶�H�V�V�D�\�D�L�V���G�H���P�H�W�W�U�H���G�D�Q�V���P�H�V���O�L�Y�U�H�V���X�Q���S�H�X���G�H���P�D���Y�L�H���S�D�V�V�p�H���G�D�Q�V���X�Q�H���V�R�F�L�p�W�p 
�U�H�F�O�X�V�H���H�W���W�R�W�D�O�L�W�D�L�U�H���j���U�r�Y�H�U���G�¶�X�Q���P�R�Q�G�H���O�L�E�U�H.163 

3.2.2. Déterritorialisation - Reterritorialisation 

Voyager e�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���O�R�L�Q�W�D�L�Q��est,  pour Peter Sis, une manière de se 

�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �P�L�H�X�[���� �G�¶�H�[�L�V�W�H�U�� �W�R�X�W�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �p�W�\�P�R�O�R�J�L�T�X�H���� �'�H��sistere, 

signifiant se placer, ex-sistere �F�¶�H�V�W���G�R�Q�F���V�H���S�O�D�F�H�U���K�R�U�V���G�H���� �V�R�U�W�L�U���G�H����se montrer, agir 

pour trouver sa place. Les vues obliques, les plans, les cartes et les topogrammes 

participent de ce que je pourrais appeler, en quelques sortes, la déterritorialisation des 

personnages.  

Dans �/�H�V���7�U�R�L�V���F�O�p�V���G�¶�R�U de Prague, �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U-narrateur 

�T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �U�H�V�W�p�H�� �F�O�R�V�H���� �L�Q�D�F�F�H�V�V�L�E�O�H���� �I�H�U�P�p�H�� �S�D�U�� �W�U�R�L�V�� �F�D�G�H�Q�D�V�� �H�Q�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �F�°�X�U���� �D�X��

�G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P164, finit par �V�¶�R�X�Y�U�L�U. « �1�R�W�U�H�� �P�D�L�V�R�Q�«�� �/�D�� �Y�R�L�F�L�� �F�K�D�U�J�p�H�� �G�H�� �W�D�Q�W�� �G�H��

souvenirs �ª�� �V�¶�H�[�F�O�D�P�H�� �O�H�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �j�� �O�D�� �S�D�J�H�� ���� �H�Q�� �Y�R�\�D�Q�W�� �O�D�� �G�H�P�H�X�U�H�� �J�U�R�X�L�O�O�D�Q�W��

�G�¶�R�P�E�U�H�V���I�X�U�W�L�Y�H�V���D�W�W�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�R�Q���O�H�V���O�L�E�q�U�H���G�H���O�¶�R�X�E�O�L�����/�R�U�V�T�X�H���O�H�V���S�R�U�W�H�V���V�¶�R�X�Y�U�H�Q�W���j��

�O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�����F�¶�H�V�W���T�X�H le narrateur a recouvré son passé, ses racines. Son identité 

�U�p�V�R�O�X�H���� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �T�X�D�V�L�� �U�H�I�R�X�O�p�H���� �V�¶�D�I�I�L�F�K�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H��fusion 

topogrammique des éléments165���� �/�H�� �F�K�D�W�� �T�X�L�� �D�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�D�V�� �G�H�� �V�R�Q��

                                                           
162 G.BACHELARD, op. cit., p. 67. 
163 E-mail du 25 juillet 2010 : « �-�¶�D�L�� �H�V�V�D�\�p�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �p�F�U�L�W�V�� �H�W�� �L�O�O�X�V�W�U�p�V�� �P�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V��
�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �I�H�U�P�p�H�� �H�W�� �W�R�W�D�O�L�W�D�L�U�H�� �U�r�Y�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �Ruvert et libre. » [traduction de 
�O�¶�D�X�W�H�X�U�@ 
164 P.SIS. �/�H�V���7�U�R�L�V���F�O�p�V���G�¶�R�U���G�H���3�U�D�J�X�H. Grasset Jeunesse, 1995, p.9. 
165 P.SIS, op. cit., p. 54-55. 
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enfance se dérobe et se fond en�W�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q�����M�X�V�T�X�H��

�G�D�Q�V���O�H�V���P�R�W�L�I�V���G�X���W�D�S�L�V�����/�H���W�H�P�S�V���S�U�p�V�H�Q�W���G�H���O�D���J�U�D�Q�G�H���S�H�Q�G�X�O�H���V�¶�H�V�W���D�U�U�r�W�p���H�W���D���O�D�L�V�V�p��

�O�D���S�O�D�F�H���j���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�����O�D���S�H�W�L�W�H���S�H�Q�G�X�O�H���G�H���O�D���F�R�P�P�R�G�H�����T�X�L���D���U�H�S�U�L�V���V�R�Q���F�R�X�U�V����

« �-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V���P�D���P�q�U�H : �³P�H�W�H�U�����Y�D���W�H���O�D�Y�H�U���O�H�V���P�D�L�Q�V�����L�O���H�V�W���O�¶�K�H�X�U�H���G�H���G�v�Q�H�U�« �  ́Des voix 

montent de la rue. Tout revit autour de moi �ª�����/�H�V���P�X�U�V���V�R�Q�W���W�D�S�L�V�V�p�V���G�H���F�°�X�U�V���I�L�J�X�U�D�Q�W��

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �T�X�D�W�U�H�� �F�R�L�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H���� �,�O�V�� �R�F�F�X�S�H�Q�W�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �O�¶�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W��

dédié dans les images précédentes à une roue. Cette roue, polysémique, réunissant le 

�W�H�P�S�V�� �H�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �V�\�P�E�R�O�L�V�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�¶�p�Q�H�U�J�L�H�� �F�H�Q�W�U�L�I�X�J�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �G�X�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �j��

�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���F�H�Q�W�U�L�S�q�W�H�����G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���j���V�R�L���� 

�/�D�� �F�D�U�W�H�� �G�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �P�R�Q�W�U�H�� �D�X�� �O�Hcteur le chemin que va parcourir le 

héros à travers les rues de Prague (tracé ocre) ainsi que les différents lieux revisités 

(astérisques blanches et code-légende en rouge ou bleu). Six pages plus loin, nous 

�V�R�P�P�H�V�� �G�p�M�j�� �H�Q�W�U�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �G�H��Prague a changé : les rues forment un 

inextricable labyrinthe où le promeneur va se perdre pour mieux y construire ses 

repères. Le narrateur, �T�X�L�� �V�¶�p�W�D�L�W�� �S�O�R�Q�J�p�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �S�O�D�L�V�L�U, 

comme le suggère le rose des premières pages et la première moitié de la carte, est 

�H�Q�Y�D�K�L�� �S�D�U�� �O�¶�D�Q�J�R�L�V�V�H�� �G�H�� �Q�H�� �S�O�X�V�� �U�L�H�Q�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���� �G�H�� �Q�H�� �S�O�X�V�� �V�H�� �U�D�S�S�H�O�H�U, ce que 

suggère le vert sombre des pages suivantes. Les rues ont pris la forme d�¶�X�Q chat qui 

servira de guide au narrateur166. Ainsi, sur la première de couverture, celui-ci est perdu 

�D�X�� �P�L�O�L�H�X�� �G�¶�X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �G�p�V�H�U�W�H���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �Y�L�O�O�H�� �L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�E�O�H����Sur la quatrième de 

couverture�����L�O���D���G�L�V�S�D�U�X���D�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���Y�L�O�O�H���U�H�G�H�Y�H�Q�X�H���L�Q�W�H�O�O�L�J�L�E�O�H���R�•���O�¶�R�Q���S�H�X�W��

reconnaître certains monuments célèbres de Prague comme la tour Petrin ou les tours 

du château qui dominent la ville. 

 
Figure 35 - La première et la quatrième de couverture des �7�U�R�L�V���F�O�p�V���G�¶�R�U���G�H���3�U�D�J�X�H (1995) 

�9�R�\�D�J�H�U�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �r�W�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �© dépaysant » : le personnage quitte un 

territoire approprié p�R�X�U�� �O�¶�L�Q�F�R�Q�Q�X���� �L�O�� �V�¶�H�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �© déraciné ». Cependant, ce 

dépaysement est salutaire car il permet au personnage de prendre ici et là des 

morceaux « �G�¶�R�E�M�H�W�V�� �V�S�D�W�L�D�X�[ » (éléments du paysage, éléments culturels, rencontres) 
                                                           
166 �/�¶�L�G�p�H�� �G�X�� �F�K�D�W���� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �3�H�W�H�U�� �6�L�V���� �H�V�W�� �X�Q�H�� �F�R�w�Q�F�L�G�H�Q�F�H���� �,�O�� �p�W�D�L�W�� �D�V�V�L�V�� �j�� �O�D�� �W�H�U�U�D�V�V�H�� �G�¶�X�Q�� �F�D�I�p�� �G�H�� �3�U�D�J�X�H����
�U�p�I�O�p�F�K�L�V�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�U�L�J�X�H�� �G�H�V���7�U�R�L�V�� �F�O�p�V�� �G�¶�R�U�� �G�H�� �3�U�D�J�X�H, quand un petit chat noir a traversé la rue. Lui sont 
soudain revenus en mémoire les histoires de chats que lui racontait une vieille dame, Madame Vitova, qui 
s�¶�R�F�F�X�S�D�L�W���G�H���O�X�L���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���H�Q�I�D�Q�W���j���3�U�D�J�X�H�� 
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pour une construction essentielle de son être. Finalement, pour Peter Sis, la 

�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �S�U�R�Y�L�V�R�L�U�H���� �(�O�O�H�� �S�U�p�F�q�G�H�� �H�W�� �H�O�O�H�� �V�X�L�W�� �X�Q�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H��

�G�p�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�Y�D�Q�F�H�����S�D�U���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��

mobile, libre, qui le conduit à la renco�Q�W�U�H���G�H���O�¶�$�X�W�U�H���H�W���T�X�L���H�Q���I�D�L�W���X�Q��animal spatial. 

�6�D�Y�R�L�U���G�¶�R�•���O�¶�R�Q���Y�L�H�Q�W�����T�X�L���O�¶�R�Q���H�V�W���S�R�X�U���V�D�Y�R�L�U���R�•���O�¶�R�Q���Y�D : voilà ce qui pourrait 

exprimer, en une formule facile, la nécessité des cartes du monde extérieur pour Peter 

Sis. Elles apparaissent donc comme un moyen de se trouver ou de se retrouver soi et 

ce travail artistique prend racine dans la biographie �P�r�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U. Peter Sis, à 

�O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���G�R�P�L�Q�p�H���S�D�U���X�Q���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�¶�H�Q�I�H�U�P�H�P�H�Q�W�����V�H���S�U�R�M�H�W�W�H���Y�H�U�V���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�����I�X�L�W���O�D��

maison pour mieux y revenir. Ses albums invitent donc à se construire dans ce double 

mouvement. �/�H�V���7�U�R�L�V���F�O�p�V���G�¶�R�U���G�H���3�U�D�J�X�H invitent à retrouver ses racines, tandis que 

Darwin apprendra à travers les civilisations lointaines à se connaître lui-même. 

3.3. Kazuo Iwamura, un habiter oriental 

Dans le premier album de la série consacrée à la famille Souris, Une nouvelle 

maison pour la famille Souris, la double page 10-11 montre les quatorze souris 

�R�E�O�L�J�p�H�V�� �G�H�� �I�X�L�U�� �O�H�X�U�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H, traversant alors un sous-bois. Kazuo 

Iwamura les représ�H�Q�W�H���G�D�Q�V�� �X�Q���H�V�S�D�F�H���T�X�¶elles ne connaissent pas, qui leur est donc 

étranger et qui peut leur être hostile. La belette, qui fait figure de danger potentiel pour 

les rongeurs, est très nettement identifiable en haut de la page à gauche. La famille 

Souris se devine à peine, au bas de la page de droite : leur pelage gris se confond avec 

la couleur des arbustes et du sol, leurs effets avec la couleur des feuilles et des baies. 

La famille fait corps avec la nature, avec le milieu pour reprendre une terminologie 

plus géographique.  

 

Figure 36 -  K. Iwamura, Une nouvelle maison pour la famille Souris (1985), p.10-11. 

�)�D�F�H���D�X���G�D�Q�J�H�U�����H�O�O�H���D���I�R�U�P�p���X�Q���F�H�U�F�O�H�����/�¶�L�P�D�J�H���G�X���F�H�U�F�O�H��se rencontre deux fois 

�G�D�Q�V�� �F�H�W�� �D�O�E�X�P���� �,�O�� �V�¶�Dgit du regroupement de la page 11 puis autour de la table 

�I�D�P�L�O�L�D�O�H���j���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���D�X�[���S�D�J�H�V������-33. Or le cercle qui figure à la page 11 

�Q�¶�H�V�W���S�D�V���Y�p�U�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W���X�Q���F�H�U�F�O�H���P�D�L�V���S�O�X�W�{�W���X�Q���R�Y�D�O�H�����&�¶�H�V�W���X�Q���°�X�I���F�R�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V��

son centre un souricea�X���� �/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�°�X�I�� �H�W�� �O�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �I�°�W�D�O�H�� �G�X�� �E�p�E�p�� �V�R�X�U�L�V��
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renvoient bien évidemment au regressus ad uterum �G�R�Q�W�� �X�V�H�� �O�¶�D�O�F�K�L�P�L�H�� �H�[�W�U�r�P�H-

�R�U�L�H�Q�W�D�O�H�����F�R�P�P�H���O�¶�D�O�F�K�L�P�L�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���G�X���U�H�W�R�X�U���j���O�¶�X�W�p�U�X�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���S�R�X�U��

la famille Souris de se recroqu�H�Y�L�O�O�H�U���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q�H���F�R�T�X�L�O�O�H���S�R�X�U���V�H���S�U�R�W�p�J�H�U���G�H�V��

�G�D�Q�J�H�U�V���G�X���P�R�Q�G�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U���H�W���G�H���Q�D�v�W�U�H���j���Q�R�X�Y�H�D�X���G�D�Q�V���X�Q���D�X�W�U�H���O�L�H�X�����j���O�¶�D�E�U�L�����V�L���O�¶�R�Q��

en croit Gilbert Durand : 

�&�H�W���°�X�I���± de par sa qualité de germe protégé �± est lié un peu partout aux rituels temporels du 
�U�H�Q�R�X�Y�H�D�X���>�«�@��167 

�9�R�L�O�j�� �E�L�H�Q�� �L�F�L�� �U�p�X�Q�L�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �P�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W�� �G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �T�X�H�� �O�D��

série des Quatorze souris �G�H�� �.�D�]�X�R�� �,�Z�D�P�X�U�D�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�D�U�D�G�L�J�P�H�� �V�S�D�W�L�D�O��

particulier �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �6�Ruris est 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �S�X�� �r�W�U�H�� �p�W�X�G�L�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�� �M�D�S�R�Q�D�L�V��

Tesurô Watsuji : 

En nous plaçant du point de vue de la double nature individuelle et sociale de 
�O�¶�K�X�P�D�L�Q���>�«�@���>�Q�R�X�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V���T�X�H�@���O�D���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���F�K�D�L�U���V�¶�p�W�D�E�O�L�W���V�X�U���O�D��
base de la structure spatio-�W�H�P�S�R�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �'�H�� �O�D�� �V�R�U�W�H���� �F�H��
�T�X�L���H�V�W���O�D���F�K�D�L�U���G�X���V�X�M�H�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���F�K�D�L�U���L�V�R�O�p�H�����6�¶�L�V�R�O�D�Q�W���W�R�X�W���H�Q���V�¶�X�Q�L�V�V�D�Q�W����
�V�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�D�Q�W�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�R�Q�� �H�W�� �H�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V�� �S�R�V�V�p�G�D�Q�W�� �X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H 
mouvante, ainsi est la chair du sujet. Or du moment où, dans cette structure 
mouvante, se déploient toutes sortes de solidarités, elle devient quelque chose 
�G�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���H�W���G�H���P�p�G�L�D�O�����&�¶�H�V�W���T�X�H���O�H���P�L�O�L�H�X���D�X�V�V�L���H�V�W���O�D���F�K�D�L�U���G�H���O�¶�K�X�P�D�L�Q168. 

Pour Watsuji, les milieux humains sont comparables à la chair de ceux qui y 

vivent. Ils agissent sur les êtres autant que ces derniers agissent sur eux ; ils font partie 

�G�H�� �Q�R�X�V�� �D�X�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�R�Q�V�� �G�¶�H�X�[���� �&�H�W�W�H�� �L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�p�� �H�W��

�O�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�D�vt de manière évidente à la page 11 : la famille Souris cherche la 

pr�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �H�Q�� �V�¶�\��fondant et, quelques pages plus loin, nous découvrons 

�T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �H�V�W�� �S�U�R�W�p�J�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �6�R�X�U�L�V���� �/�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �S�D�U�I�D�L�W�H�� �H�Q�W�U�H��

�O�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W���H�W���V�R�Q���P�L�O�L�H�X correspond à ce que Watsuji nomme la fûdosei �H�W���T�X�¶�$�X�J�X�V�W�L�Q��

Berque169 a traduit par médiance. 

3.3.1. Fuir la ville 

                                                           
167 G. DURAND. Les S�W�U�X�F�W�X�U�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� Paris : Dunod, 1960, p. 290. 
168 W. TETSURO. Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu (Milieux. Étude humanologique). Tokyo : Iwanami, 1935, p. 
21-22 (note 4 �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �F�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �$���� �%�H�U�T�X�H�����e�F�R�X�P�q�Q�H���� �,�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �P�L�O�L�H�X�[�� �K�X�P�D�L�Q�V, 
Paris : Belin, 1987, p.306. 
169 A. BERQUE, �e�F�R�X�P�q�Q�H�����L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[. Paris : Belin, 1999 ; rééd. 2009, p.200. 
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Une nouvelle maison pour la famille Souris170, premier ouvrage de la série 

publié en 1983 au Japon, ne décrit pas un espace territorialisé mais le processus même 

de la territorialisation. Dans ce premier épisode, « Papa et Maman Souris ont décidé de 

�G�p�P�p�Q�D�J�H�U���H�W���G�H���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���G�D�Q�V���O�D���I�R�U�r�W���D�Y�H�F���O�H�X�U�V���G�L�[���H�Q�I�D�Q�W�V�����*�U�D�Q�G-père et Grand-

mère les accompagnent », �F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Q�Q�R�Q�F�H �O�¶�D�X�W�H�X�U���H�Q���D�Y�D�Q�W-propos. En fait de 

�G�p�F�L�V�L�R�Q�����L�O���V�¶�D�J�L�W���S�O�X�W�{�W���G�¶�X�Q�H���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���F�D�U���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���S�O�D�Q�F�K�H���H�Q���G�R�X�E�O�H-page nous 

�P�R�Q�W�U�H���O�D���F�R�O�R�Q�Q�H�� �G�H�V�� �4�X�D�W�R�U�]�H�� �6�R�X�U�L�V���H�Q�W�U�H�� �G�H�V���W�U�R�Q�F�V���G�¶�D�U�E�U�H�V�� �W�U�R�Q�o�R�Q�Q�p�V���� �3�R�X�V�V�p�H��

�K�R�U�V�� �G�H�� �F�K�H�]�� �H�O�O�H�� �S�D�U�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�D�� �G�p�I�R�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���� �O�D��famille Souris doit 

�V�¶�H�Q�I�X�L�U���D�X���I�L�Q���I�R�Q�G���G�H���O�D���I�R�U�r�W�����/�H���U�p�F�L�W���G�¶�,�Z�D�P�X�U�D���H�V�W���D�O�R�U�V���O�L�Q�p�D�L�U�H���H�W���Q�R�X�V���V�X�L�Y�R�Q�V����

dans les onze premières pages, le trajet de la famille, puis, dans les vingt dernières, 

�O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���T�X�D�W�R�U�]�H���V�R�X�U�L�V���G�D�Q�V���X�Q���Q�R�X�Y�H�O���H�V�S�D�F�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�Q�W���� 

La représentation de la famille en colonne qui traverse de part en part la double-

�S�D�J�H���S�R�X�U���H�I�I�H�F�W�X�H�U���O�H���W�U�D�M�H�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H���G�H���F�H�W�W�H���O�L�Q�p�D�U�L�W�p�����6�L���O�¶�R�Q���U�H�J�D�U�G�H���G�H���S�O�X�V���S�U�q�V���O�H�V��

�G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �S�O�D�Q�F�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�O�D�Q sur lequel évoluent les 

Quatorze Souris est incliné. Le trajet linéaire de la famille Souris serait donc une 

ascension. Les Souris sont en fuite et cherchent à se protéger : elles veulent à la fois se 

perdre au fond de la forêt qui se fait plus dense au fil  des pages mais également 

prendre de la hauteur. La page de garde �P�R�Q�W�U�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���H�Q���S�D�J�H���G�H���J�D�X�F�K�H���X�Q��arbre-

Maison qui semble se situer sur un monticule.  

On pourrait aisément envisager une reconstitution du trajet effectué, du 

« naufrage » de la robinsonnade décrite par Patrick Joole171 dans un article sur la 

famille Souris. Elle montrerait, par une succession de paysages, comment les quatorze 

�V�R�X�U�L�V�� �J�U�D�Y�L�V�V�H�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �O�D�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �R�•�� �O�D�� �Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W��

réduite et où les arbres ont été abattus, à un autre où les broussailles apparaissent, puis 

�O�H�V�� �D�U�E�U�H�V�� �G�H�Q�V�H�V�� �G�H�� �O�D�� �I�R�U�r�W���� �/�¶�p�T�X�L�S�p�H�� �I�U�D�Q�F�K�L�W�� �X�Q�H�� �U�L�Y�L�q�U�H�� �D�X�� �F�R�X�Us puissant puis 

continue à gravir la colline pour atteindre, le lendemain matin, la clairière au milieu de 

laquelle trône un arbre au tronc imposant. 

                                                           
170 K. IWAMURA . Une nouvelle maison pour la famille Souris. �/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V���������������H�V�W���X�Q�H���W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���G�H��
A new house for fourteen mice, Doshin-sha : Tokyo, 1983.  
171 P.JOOLE. « Le Territoire de la famille Souris ou le plan familial de Kazuo Iwamura » dans  D. Dubois-
Marcoin et E. Hamaide. « Cartes et plans : paysages à construire, espaces à rêver ». Cahiers Robinson, n°28, 
2010, p.79-90. 
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Figure 37 -  La fuite de la famille Souris dans Une nouvelle maison pour la famille Souris 

 

Le topos �T�X�H���F�K�R�L�V�L�W���G�H���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H���6�R�X�U�L�V���H�Q���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q���O�L�H�X���V�D�F�U�p����

un centre paradisiaque �D�X�� �V�H�Q�V�� �R�•�� �O�¶�H�Q�W�H�Q�G�� �*�L�O�E�H�U�W�� �'�X�Uand. En effet, ce dernier 

remarque que dans toutes les religions, orientales comme occidentales, le lieu saint 

�S�U�L�P�L�W�L�I���F�R�P�S�R�U�W�H���W�R�X�M�R�X�U�V���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���R�X���X�Q�H���p�W�H�Q�G�X�H���G�¶�H�D�X�����X�Q���D�U�E�U�H���V�D�F�U�p�����X�Q���S�R�W�H�D�X����

un bétyle ou encore la montagne (dont la verticalité vient donner la fertilité)172. Nous 

retrouvons ces trois éléments du lieu saint représenté dans une vue oblique au début du 

�S�U�H�P�L�H�U���D�O�E�X�P���G�H���O�D���V�p�U�L�H���D�X���F�°�X�U���G�X���© paysage clos de la sylve », pour reprendre les 

mots de Gilbert Durand : 

�/�D�� �I�R�U�r�W�� �H�V�W�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �S�H�X�W�� �O�¶�r�W�U�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �O�D�� �J�U�R�W�W�H�� �R�X�� �O�D��
cathédrale. Le paysage clos de la sylve est constitutif du lieu sacré. Tout lieu 
sacré commence par le « bois sacré ». Le lieu sacré est bien une cosmisation, 
�S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�� �T�X�H�� �O�H�� �P�L�F�U�R�F�R�V�P�H�� �G�H�� �O�D�� �G�H�P�H�X�U�H���� �G�H�� �O�¶�D�U�F�K�p�W�\�S�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p��
féminoïde.173 

Les paysages que nous donne à contempler Iwamura sont toujours des paysages 

�U�X�U�D�X�[�����,�O�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���M�D�S�R�Q�D�L�V�H���T�X�L���D�S�S�D�U�D�v�W���j���O�¶�q�U�H���.�D�P�D�N�X�U�D���H�W��

qui fait de la ville une ennemie. Le territoire de la famille Souris est conforme à la 

�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �X�U�E�D�S�K�R�E�H�� �G�¶�X�Q�� �L�G�p�D�O�� �S�K�L�O�Rsophique anti-confucéen nommé Kokugaku, 

basé sur la famille ainsi que sur les liens solides entretenus avec le milieu plus que sur 
                                                           
172 G.DURAND, op. cit., p. 280-281. 
173 G. DURAND, op. cit., p. 281.  



- 88 - 

 

la loi. Souvent apparenté à un courant nationaliste, le Kokugaku, popularisé au XIXe 

�V�L�q�F�O�H�� �S�D�U�� �+�L�U�D�W�D�� �$�W�V�X�W�D�Q�H���� �H�V�W�� �X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �T�X�L�� �Y�H�X�W�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�U�� �D�X�[�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V��

�F�K�L�Q�R�L�V�H�V���D�O�R�U�V���H�Q���Y�R�J�X�H���H�W���Q�H���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���T�X�¶�D�X���U�H�W�R�X�U���G�H���O�¶�k�J�H���G�¶�R�U���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H��

la société japonaise shogunale qui avait cours loin des villes. 

3.3.2. Un habiter paradigmatique 

Les onze ouvrages qui suivent Une nouvelle maison pour la famille Souris sont 

�D�X�W�D�Q�W���G�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�U�R�F�K�H���G�H���O�D���F�O�D�L�U�L�q�U�H���V�D�F�U�p�H�����,�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���\���Y�R�L�U���X�Q�H��

opposition systématique entre ce qui pourrait passer pour un écoumène, espace dominé 

par les Quatorze Souris, et un érème, espace qui resterait à conquérir, mais plutôt un 

�H�P�E�R�v�W�H�P�H�Q�W���G�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶arbre-m�D�L�V�R�Q�����W�p�P�R�L�J�Q�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�U�R�[�p�P�L�T�X�H���D�X��

sens défini par Edward T. Hall : 

�'�D�Q�V���O�¶�D�Q�F�L�H�Q��Japon, structures sociales et spatiales étaient liées. Les shogouns 
tokugawa logeaient les daïmios, ou nobles, dans des zones concentriques 
�D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�D�� �F�D�S�L�W�D�O�H���� �(�G�R�� ���7�R�N�\�R������ �/�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �U�H�I�O�p�W�D�L�W�� �O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p��
�D�Y�H�F���O�H���V�K�R�J�R�X�Q���H�W���O�D���O�R�\�D�X�W�p���T�X�¶�R�Q���O�X�L���W�p�P�R�L�J�Q�D�L�W���>�«���@�����/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�X�Q���F�H�Q�W�U�H��
accessible de toutes parts est un thème classique de la culture japonaise.174 

Le « centre accessible de toutes parts » dont parle Hall, je le situe �V�X�U�� �O�¶arbre-

m�D�L�V�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�X�L�� �T�X�H�� �S�D�U�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V�� �H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �6�R�X�U�L�V���� �F�¶�H�V�W�� �Y�H�U�V�� �O�X�L��

�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�H���W�H�U�P�L�Q�H�Q�W�����F�¶�H�V�W���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���T�X�H���V�H���W�L�V�V�H�Q�W���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��

membres de la famille. De ce centre intime, on peut tracer une série de zones 

concentriques. Dressons ensemble la carte des explorations des quatorze Souris dans 

�O�H�V�� �G�R�X�]�H�� �D�O�E�X�P�V�� �G�H�� �O�D�� �V�p�U�L�H���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �G�p�F�U�L�W�� �O�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �F�O�D�L�U�L�q�U�H�� �H�W��

�O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�$�U�E�U�H-minka�����/�H���G�H�X�[�L�q�P�H���O�H�V���I�D�L�W���S�D�V�V�H�U���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p���G�X���W�R�U�U�H�Q�W����

Dans La famille Souris et la racine géante (1984), ils ne franchissent pas le cours 

�G�¶�H�D�X�� �H�W�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �G�H�� �O�D�� �I�R�U�r�W���� �'�D�Q�V���/�¶�K�L�Y�H�U�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H��

Souris (1985), �L�O�V�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�U��davantage pour aller chercher un peu plus de 

pente pour glisser sur la neige. Dans Le pique-nique de la famille Souris (1986), leur 

�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q���O�H�V���H�P�P�q�Q�H���j���O�¶�R�U�p�H���G�H���O�D���I�R�U�r�W����La famille Souris au clair de lune (1988), 

�Q�R�X�V���I�D�L�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���X�Q�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���S�X�L�V�T�X�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H���V�H���O�D�Q�F�H���j���O�¶�D�V�V�D�X�W���G�H�V��

�F�L�P�H�V���G�H���O�¶�$�U�E�U�H-Maison. La lessive de la famille Souris (1990), nous ramène au bord 

                                                           
174 E.T. HALL, op. cit., p. 183-184. 
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du torrent. �/�D���I�r�W�H���G�¶�D�X�W�R�P�Q�H (1992), se déroule dans une partie de la forêt en cours de 

déboisement (on y trouve des arbres sectionnés). La famille Souris se couche (1994), 

La famille Souris et le potiron (1997), et La famille Souris prépare le nouvel an 

�����������������U�H�V�W�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���F�O�D�L�U�L�q�U�H���V�D�F�U�p�H���R�X���G�D�Q�V���O�¶arbre-maison. La famille Souris et la 

mare aux libellules (2002) nous amène enfin aux confins du territoire des Souris. 

 

Figure 38 �± Les territoires des Quatorze Souris de K. Iwamura. 

Les nombres correspondent aux numéros des albums. 

�/�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�U�R�S�R�V�p�� �S�D�U�� �,�Z�D�P�X�U�D�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �T�X�D�O�L�I�L�p�� �G�H��psychologique au sens 

�R�•���O�¶�H�Q�W�H�Q�G���$�E�U�D�K�D�P���0�R�O�H�V���G�D�Q�V���V�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���P�H�Q�p�V���V�X�U���O�D��proxémie. En effet, on peut 

y voir les différentes « coquilles �ª���T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���D�X�W�R�X�U���G�H���O�X�L�����8�Q�H���G�H�V���O�R�L�V��

fondamentales de la proxémique, énoncée par Moles, est que « �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H���W�R�X�W�H��

chose diminue avec sa distance au point ici175 ». Ainsi, le parcours des Souris peut-il se 

�O�L�U�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �0�R�O�H�V�� �Q�R�P�P�H�� �© �O�¶�p�O�D�V�W�L�F�L�W�p�� �G�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V » dans un 

�F�K�D�P�S���G�H���O�L�E�H�U�W�p�V���T�X�H���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���D�Y�H�F���O�¶�H�V�S�D�F�H���W�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�����/�D���S�U�H�P�L�q�U�H��

                                                           
175 A. MOLES et E. ROHMER-MOLES. La P�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�H�V�Sace. Casterman, 1972. 
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coquille �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�D�L�W�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�(�G�Z�D�U�G�� �7���� �+�D�O�O176 appelle la « sphère intime » des 

Souris, leur arbre-maison. La clairière sacrée ferait alors office de « sphère 

personnelle » : espace limité, personnalisé où toute intrusion peut  être vécue comme 

une violation. Dans la forêt alentour qui constitue à la fois une épaisse protection mais 

également un lieu de rencontre avec les autres occupants du bois on pourrait voir la 

« sphère publique »���� �F�¶est-à-dire cet espace interstitiel de contacts avec les sphères 

�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �3�R�X�U�� �0�R�O�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�� �H�V�S�D�F�H�� �L�Q�W�H�U�V�W�L�W�L�Hl que 

�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���U�p�D�O�L�V�H�� �V�H�V���S�U�R�M�H�W�V���� �V�H�V���U�r�Y�H�V���� �/�H���S�D�U�F�R�X�U�V���H�I�I�H�F�W�X�p�� �S�D�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H���6�R�X�U�L�V���H�V�W��

�X�Q���I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���V�X�F�F�H�V�V�L�I���G�H���O�L�P�L�W�H�V�����G�¶�D�E�R�U�G���U�p�J�X�O�p�H�V�����S�X�L�V���Q�R�X�Y�H�O�O�Hs et imprévues. 

�3�R�X�U���0�R�O�H�V���� �V�H�X�O�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�H���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X����Au-�G�H�O�j���� �F�¶�H�V�W��

�O�¶�L�Q�F�R�Q�Q�X���H�W���F�¶�H�V�W���S�H�X�W-�r�W�U�H���O�j���T�X�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���\���V�L�W�X�H�U���X�Q��érème pour la famille Souris. 

Le récit prend naissance dans ces franchissements de limites, dans ces 

�G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���� �,�O�� �V�H�P�E�O�H�� �T�X�H���� �S�R�X�U�� �,�Z�D�P�X�U�D���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �V�¶�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�Hs 

personnages ont rompu temporairement avec un espace clos et très souvent circulaire, 

�F�H�O�X�L���G�H���O�D���F�O�D�L�U�L�q�U�H�����G�H���O�¶�D�U�E�U�H-�P�D�L�V�R�Q�����G�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����/�¶�H�V�S�D�F�H���V�H�U�D�L�W���D�O�R�U�V���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U��

comme un mode de propulsion du récit où franchissement de frontières, exil, 

trajectoires, déterritorialisation/territorialisation, orientation deviennent des moteurs 

narratifs. 

�6�L���O�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H le travail de Kazuo Iwamura dans les Quatorze Souris est 

influencé par une pensée shintoïste traditionnelle japonaise, on pourrait alors parler, 

pour évoquer le rapport étroit établi entre les souris et leur milieu, �G�¶�X�Q�H���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p���T�X�L��

�V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�U�D�L�W���G�¶�X�Q��Paradigme Médiant Japonais. Et je prends ici paradigme dans le 

sens que Thomas Kuhn177 lui donne, à savoir un « ensemble de présupposés sur le 

�P�R�Q�G�H�� �H�W�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U178 », générant des représentations. Le modus 

habitandi de la famille Souris est, comme je veux le montrer, la marque d'une 

spatialité propre à la tradition japonaise. Elle est d'une part relationnelle dans la 

me�V�X�U�H���R�•���L�O���H�[�L�V�W�H���F�K�H�]���O�H�V���6�R�X�U�L�V���X�Q���O�L�H�Q���W�U�q�V���I�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q��

                                                           
176 �3�R�X�U���(���7�����+�D�O�O�����O�¶�H�V�S�D�F�H���S�U�L�Y�p���G�H���F�K�D�T�X�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X���S�H�X�W���r�W�U�H���G�p�F�R�P�S�R�V�p���H�Q���W�U�R�L�V���V�S�K�q�U�H�V : la sphère intime (de 
15 à 45 cm de la peau), la sphère personnelle (de 45cm à 1,2m) et la sphère sociale (de 1,2 à 3,6m). Au-delà, il 
�V�¶�D�J�L�W���G�H la sphère publique. Pour lui, la sphère personnelle est le premier espace géographique. 
177 T. S.KUHN. La structure des révolutions scientifiques. Paris : Flammarion, 1983 (1ère édition 1962), p.141-
142. 
178 Cité par S. FISH. �4�X�D�Q�G�� �O�L�U�H�� �F�¶�H�V�W�� �I�D�L�U�H���� �/�¶�D�X�W�R�U�L�Wé des communautés interprétatives. Paris : Les Prairies 
Ordinaires, 2007 (1ère édition 1980), p.132. 
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« ambivalente et non causale �ª�� �T�X�¶�$�X�J�X�V�W�L�Q�� �%�H�U�T�X�H�� �Q�R�P�P�H��médiance179. Elle est 

également relative180 dans la mesure où elle est établie sur les relations étroites et 

continues qui existent entre les différents membres de la famille. 

Pour Kazuo Iwamura, habiter un territoire est un processus qui se fait par le 

�J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �H�Q�� �H�V�V�D�\�D�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �O�H�� �S�O�X�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �D�X�� �P�L�O�L�H�X���� �D�X��

substrat préexistant sans chercher à l�H���G�R�P�L�Q�H�U���U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�����1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���G�H���F�D�U�W�H��

�R�X���G�H���S�O�D�Q���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�����V�H�X�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H��vue en coupe �G�H���O�¶arbre-maison sur 

le dos de la quatrième de couverture. Convaincu du postulat de Mircea Éliade181 selon 

lequel toutes les représentations microcosmiques produites dans un même contexte 

socio-culturel se réfèrent à une même vision macrocosmique, je vois dans les paysages 

�T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H�V���S�O�D�Q�F�K�H�V���S�U�R�G�X�L�W�H�V���S�D�U���,�Z�D�P�X�U�D���X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D��

spatialité traditionnelle nippone. De son côté, Augustin Berque ne voit-il pas dans le 

paysage un « �P�R�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�X�P�q�Q�H�� �R�•�� �V�H�� �F�R�P�S�R�V�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H�� �H�W�� �O�D��

représentation182 �ª���� �X�Q�H�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �H�Q�� �V�R�P�P�H���� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�D��trajectivité, 

�P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���D�Y�H�F son milieu. 

Les trois schémas qui suivent tentent de synthétiser les relations que les 

personnages mis en scène par les trois auteurs dont je viens de présenter le travail 

�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���D�Y�H�F���O�¶�H�V�S�D�F�H�����/�H�V���H�V�S�D�F�H�V���H�W���O�D���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p���V�R�Q�W���G�R�Q�F���E�L�H�Q���G�H�V���W�K�p�P�D�Wiques 

qui parcourent certains albums pour enfants, des questions qui intéressent pour ne pas 

�G�L�U�H�� �D�J�L�W�H�Q�W�� �X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�H�� �M�H�� �P�H�� �V�X�L�V��

�F�R�P�S�R�V�p���X�Q���F�R�U�S�X�V���G�¶�p�W�X�G�H���T�X�¶�L�O���Y�D���P�H���I�D�O�O�R�L�U���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�H�U�����'�¶�H�P�E�O�pe, face à 

�O�¶�D�P�S�O�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �L�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �F�H�� �F�R�U�S�X�V�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �H�[�K�D�X�V�W�L�I���� �,�O�� �V�¶�H�V�W��

�G�R�Q�F���D�J�L�� �S�R�X�U�� �P�R�L���G�¶�H�Q���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�� �S�R�X�U���D�U�U�L�Y�H�U���j�� �W�U�D�F�H�U��

quelques tendances fortes. 

 

                                                           
179 A. BERQUE, �e�F�R�X�P�q�Q�H�����L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[, Paris : Belin, 1999, rééd. 2009, p. 199-208.  
180 J. LEVY et M. LUSSAULT. « Espace » dans J. Lévy et M. Lussault (dir.) Dictionnaire de la géographie et 
�G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V. Paris : Belin, 2013, p.354. 
181 M. ELIADE, Aspects du mythe, Paris : Gallimard, 1963 
182 A. BERQUE, op. cit., p. 261. 
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Figure 39 �± Schéma de la spatialité des personnages chez Claude Ponti 
 

 

Figure 40 �± Schéma de la spatialité des personnages chez Peter Sis 
 

 

Figure 41 �± Schéma de la spatialité des personnages chez Kazuo Iwamura. 
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�������'�H�V���L�P�D�J�H�V���G�¶�H�V�S�D�F�H�V 

�$�Y�D�Q�W�� �G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �T�X�L�� �P�¶�R�Q�W�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �V�p�O�H�F�W�Lonner un corpus 

�G�¶�p�W�X�G�H���� �M�H�� �F�U�R�L�V�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �L�F�L�� �T�X�H�� �M�H�� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�V��deux premières hypothèses 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �P�R�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�H�� �F�°�X�U-même de mon travail. 

�'�¶�X�Q�H���S�D�U�W���� �M�¶�D�L���S�U�L�V���O�H���S�D�U�W�L���G�H���P�R�Q�W�U�H�U���T�X�H���O�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���� �S�D�U���O�D���Iorme du 

�V�X�S�S�R�U�W���� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�� �H�W�� �O�H�� �U�p�F�L�W���� �J�p�Q�q�U�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �'�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���V�H���G�p�S�O�D�F�H���� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �F�R�P�P�H�Q�F�H���H�W���F�H���U�p�F�L�W�� �H�V�W���S�U�R�I�R�Q�G�p�P�H�Q�W��

�V�S�D�W�L�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �M�¶�D�L�� �G�p�F�L�G�p�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �D�X�[�� �D�O�E�X�P�V 

narratifs, en délaissant tous ceux qui ne le sont pas. 

�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �M�H�� �S�D�U�V�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �H�Q�� �H�X�[�� �G�H�V��

représentations spatiales (définissant des espaces divers comme la montagne, les 

�O�L�W�W�R�U�D�X�[���� �O�D�� �Y�L�O�O�H�� �R�X�� �O�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�«���� �T�X�L�� �p�Y�R�O�X�H�Q�W�� �Vouven�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �&�¶�H�V�W��

pourquoi je me suis intéressé aux représentations graphiques contenues dans ces 

albums et qui étaient également celles utilisées généralement par la géographie. Je 

pense ici aux paysages, aux cartes, aux plans, aux vues du ciel. 

�/�H���F�R�U�S�X�V���D�X�T�X�H�O���M�¶�D�U�U�L�Y�H���V�H���F�R�P�S�R�V�H���G�H�����������D�O�E�X�P�V���G�R�Q�W���O�H�V���G�D�W�H�V���G�H���S�D�U�X�W�L�R�Q��

�V�¶�p�W�D�O�H�Q�W���H�Q�W�U�H�������������H�W���������������,�O���V�¶�D�J�L�W���W�R�X�V���G�H���U�p�F�L�W�V���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�V���O�H���R�X���O�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V��

�K�D�E�L�W�H�Q�W�����S�D�U�F�R�X�U�H�Q�W���R�X���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V���X�Q���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���F�L�W�p�V���S�O�X�V���K�D�X�W��

(maison, montagne, campagne, ville, littoral). �-�¶�D�E�R�U�G�H�U�D�L���G�R�Q�F���G�D�Q�V���F�H���F�K�D�S�L�W�U�H�����G�¶�X�Q�H��

�S�D�U�W�����O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���T�X�L���P�¶�R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q�H���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���G�¶�D�O�E�X�P�V�����H�W��

�G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�S�D�W�L�D�O�H�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�� �G�H mes 

�F�U�L�W�q�U�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�����-�¶�D�L���S�U�L�V���O�D���O�L�E�H�U�W�p���G�H���O�H�V���F�O�D�V�V�H�U���H�Q���W�U�R�L�V���W�\�S�H�V : zénithales, frontales 

et symboliques.  

�����������/�H���F�K�R�L�[���G�¶�X�Q���F�R�U�S�X�V 

�$�I�L�Q���G�H���G�R�Q�Q�H�U���G�¶�H�P�E�O�p�H���X�Q���F�D�G�U�H���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���H�W���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���j���P�R�Q���W�U�D�Y�D�L�O����

�M�¶�D�L�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �P�H�� �O�L�P�L�W�H�U�� �D�X�[�� �D�O�E�Xms parus en France entre 1945 et 2013. Mais j�¶�D�L��

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�p�F�L�G�p���G�H���Q�H���S�D�V���P�¶�L�Q�W�H�U�G�L�U�H���T�X�H�O�T�X�H�V��ex-cursus �Y�H�U�V���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V��

�U�p�p�G�L�W�p�H�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �P�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�L�D�F�K�U�R�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V��

�V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V�����-�¶�D�L���D�L�Q�V�L���L�Q�F�O�X�V���G�H�V���°�X�Y�U�H�V comme Macao �H�W���&�R�V�P�D�J�H���R�X���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���G�X��
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bonheur �G�¶�(�G�\-Legrand, publiée en 1919 par la Nouvelle Revue Française et rééditée 

en 2000 chez Circonflexe; �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���%�D�E�D�U, le petit éléphant de Jean de Brunhoff 

(Le Jardin des Modes, 1931); Le Roi Babar (Le Jardin des Modes, 1932); Les 

panoramas de la montagne, du fleuve et de la côte parus au Père Castor-Flammarion 

respectivement en 1936, 1937 et 1938 et réédités en 2010, mais également des 

ouvrages comme La Petite Maison de Virginia Lee Burton, paru aux États-Unis en 

1942 et traduit une première fois en 1971 par les éditions G.P183. Le choix de ces 

albums et de quelques autres découle de critères davantage liés �j���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�L�D�F�K�U�R�Q�L�T�X�H��

des �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V���T�X�L���P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� 

�7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�����M�¶�D�L���F�K�R�L�V�L���G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U dans mon corpus des albums narratifs dans 

lesquels les protagonistes habitent, parcourent ou prennent possession �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H����

�-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V�� �Lci par « espace », un environnement défini par des caractéristiques 

physiques, sociales et idéelles spécifiques. Ainsi, le littoral, la montagne, la ville, la 

campagne et la maison constituent-ils �O�¶essentiel �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �F�K�R�L�V�L�� �F�R�P�P�H 

« espaces »���� �'�¶�D�X�W�Ue part, tous les albums de mon corpus contiennent dans leurs 

images ou bien des représentations zénithales, ou bien des représentations en coupe ou 

encore des paysages. Ces différentes représentations appartiennent à la géographie, 

sont, depuis les origine�V���G�H���F�H�W�W�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�����j���O�D���I�R�L�V���V�H�V���R�E�M�H�W�V���G�¶�p�W�X�G�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

ses figures. 

Pour Jacques Lévy184, la carte est une « représentation fondée sur un langage, 

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�� �S�D�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �L�P�D�J�H�� �D�Q�D�O�R�J�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H ». En ce sens, 

comme image, elle utilise un langage à mi-chemin entre le symbolique et le figuré ; 

�F�R�P�P�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �H�O�O�H�� �F�R�Q�Y�R�T�X�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �P�r�P�H�� �S�D�J�H�� �E�O�D�Q�F�K�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H��

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q (sens étymologique du mot latin charta). Elle se veut être, pour Franco 

Farinelli185, une « métaphore du monde �ª���� �R�X�� �W�R�X�W�� �G�X�� �P�R�L�Q�V���� �F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H���� �6�L�� �O�D��

�Y�L�V�L�R�Q���]�p�Q�L�W�K�D�O�H���V�¶�H�V�W���L�P�S�R�V�p�H���j���S�D�U�W�L�U���G�X���;�9�,e siècle, il ne faut pas oublier que les plus 

anciennes cartes ont longtemps hésité entre les visions en plan et en élévation. Elle 

constitue un outil pour tout voir, tout savoir et tout pouvoir. Elle est à la fois image 

                                                           
183  �/�D�� �*�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�� �3�X�E�O�L�F�L�W�p�� ���e�G�L�W�L�R�Q�V�� �*���3������ �p�W�D�L�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D��
jeunesse dans les années 1940-1960. Fondée en 1945, elle est rachetée en 1961 par les Presses de la Cité. 
184 J. LEVY. « Carte » dans J. Lévy et M. Lussault (dir.), op. cit., p. 128. 
185 Cité dans Y. ANDRE, A. BAILLY, M. CLARY, R. FERRAS, op. cit., p. 77.  
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pour rêver et instrument pour dominer. La carte sert à localiser et à transmettre une 

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����&�¶�H�V�W���p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���D�X�W�D�Q�W���j���O�D���I�R�U�P�H���T�X�¶�D�X���F�R�Q�W�H�Q�X���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���O�L�Y�U�p�H��

que �M�H�� �P�¶intéresserai. Pour Alexander Humboldt (1769-1859), la carte a même un 

double sens : elle tente de représenter le monde dans son entièreté selon un certain 

point de vue mais elle veut �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�K�D�Q�J�H�U���O�¶�R�U�G�U�H���G�X���P�R�Q�G�H���S�D�U���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� 

Il faut ajouter à la carte deux types de représentations que je trouve très proches 

�G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�����M�¶inclus toutes les représentations planes 

�H�P�S�U�X�Q�W�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� �H�W�� �T�X�L�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�r�P�H�V�� �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �U�p�X�Q�L�U�� �X�Q�H�� �R�X��

plusieurs informations sur une page blanche, laissant ainsi la porte ouverte aux plans 

�G�H���Q�L�Y�H�D�X�����Y�L�V�L�R�Q���]�p�Q�L�W�K�D�O�H�����H�W���D�X�[���S�O�D�Q�V���G�H���F�R�X�S�H�����Y�L�V�L�R�Q���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�������'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W����je 

ferai la part belle aux images qui peuvent passer, chez certains auteurs, pour des cartes 

sémantiques, heuri�V�W�L�T�X�H�V���R�X���P�H�Q�W�D�O�H�V�����¬���O�¶�L�P�D�J�H���G�H�V��mandalas186 bouddhistes ou des 

arbres des sciences187 �G�H�� �O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W�� �P�p�G�L�p�Y�D�O���� �O�H�V�� �V�F�K�p�P�D�V�� �K�H�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �W�H�Q�W�H�Q�W�� �G�H��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �S�D�J�H�� �E�O�D�Q�F�K�H�� �O�H�V�� �F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�Q�V�p�H����

Elles ont à la fois une portée symbolique et cognitive. 

Augustin Berque188 �p�Q�R�Q�F�H���F�L�Q�T���U�q�J�O�H�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���S�D�\�V�D�J�H����

�7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�����L�O���I�D�X�W���T�X�H���Oa �F�K�R�V�H���G�p�V�L�J�Q�p�H���I�D�V�V�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�����H�Q�V�X�L�W�H���T�X�H���O�H��

mot pour dire cet objet existe, puis que cet objet soit représenté et que sa 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�L�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���� �H�Q�I�L�Q�� �L�O�� �I�D�X�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �V�X�V�F�L�W�H�� �X�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �R�U�D�O�H�� �R�X��

écrite. Revenons sur certaines de ces cinq règles. Concernant le mot « paysage » lui-

�P�r�P�H�����W�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�����L�O���D�S�S�D�U�D�v�W���V�H�P�E�O�H-t-il en France au XVIe siè�F�O�H���D�Y�H�F���O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H��

la peinture italienne de la Renaissance189���� �/�H�� �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �G�¶�$�Q�W�R�L�Q�H�� �)�X�U�H�W�L�q�U�H190, en 

1690, donne une définition très fournie : 

Païsage : « �V���� �P���� �D�V�S�H�F�W�� �G�¶�X�Q�� �S�D�\�V���� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �M�X�V�T�X�¶�R�•�� �O�D�� �Y�H�•�H��
peut porter. Les bois, les collines et les rivières sont les beaux païsages. » 

Cette définition est à peu près celle qui fut le point de départ de toute la 

�J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �Y�L�G�D�O�L�H�Q�Q�H���� �E�k�W�L�H�� �V�X�U�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��contrée���� �� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������

                                                           
186 Mandala signifie « cercle » en sanskrit. 
187 �2�Q���G�R�L�W���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���D�U�E�U�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���D�X���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H���5�D�\�P�R�Q�G���/�X�O�O�H������������-1315). 
188 A. BERQUE. �e�F�R�X�P�q�Q�H�����L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[, Belin, 1999, rééd. 2009, p. 261. 
189 cf. C. FRANCESCHI. « Du mot paysage et de ses équivalents dans cinq langues européennes » dans M. 
Collot (dir.). Les Enjeux du paysage, Ousia, Bruxelles, 1997, p. 75-111. 
190 A. FURETIERE. Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que 
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690. 
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La contrée (du latin contra, en face) précis�H�� �O�D�� �S�R�V�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U���� �6�L��

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�V�W���O�H�� �F�{�W�p���I�D�F�W�X�H�O���G�X�� �P�L�O�L�H�X�� �T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���K�D�E�L�W�H, le paysage est son 

�F�{�W�p�� �V�H�Q�V�L�E�O�H���� �(�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �R�S�S�R�V�H�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q��

Chine, les nombreux traités de paysage (Shanshui-lun) intègrent le paysage à 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���� �/�D�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �H�V�W��

étroite ���� �H�O�O�H�� �W�L�H�Q�W�� �D�X�[�� �O�L�H�Q�V�� �W�p�Q�X�V�� �T�X�L�� �V�H�� �W�L�V�V�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �H�W�� �O�H�� �F�R�U�S�V���� �-�H�D�Q-Louis 

Tissier191 donne une définition synthétique du paysage. Il en fait un « agencement 

�P�D�W�p�U�L�H�O�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� ���Q�D�W�X�U�H�O�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O���� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�p�� �Y�L�V�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �G�H��

manière horizontale ou oblique, par un observateur. Représentation située, le paysage 

�D�U�W�L�F�X�O�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�O�D�Q�V���� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �Fontenus et comprend 

une dimension esthétique. » 

 

�6�L�� �X�Q�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�H�P�E�O�H�� �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �S�D�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W���� �X�Q�H�� �V�H�F�R�Q�G�H��

�V�¶�R�S�q�U�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

albums. Alors que la perception est un acte de penser par lequel on se construit une 

�L�P�D�J�H���G�H�V���R�E�M�H�W�V���H�Q���O�H�X�U���S�U�p�V�H�Q�F�H�����O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����T�X�D�Q�W���j���H�O�O�H�����S�H�U�P�H�W���G�¶�p�Y�R�T�X�H�U���G�H�V��

objets qui ne sont plus devant nos yeux. Elle suppose un différé de plus ou moins 

longue durée ce qui lui confère « une plus grande autonomie culturelle par rapport au 

réel192 ». 

Le concept de représentation spatiale est un concept accepté par les géographes, 

dans les années 1950, dans le but de se référer à des espaces non perçus et parfois 

imaginaires. Ce qui les intéresse est alors à la fois les images produites et les processus 

�G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���T�X�L���I�R�Q�W���T�X�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���H�V�W���G�R�W�p���G�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���H�W���G�H���Y�D�O�H�X�U�V�����$�Q�W�R�L�Q�H��

Bailly193 reprend en 1995 la définition du concept donnée en 1985 par Jean-Paul 

Guérin194, une « création sociale et���R�X�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �V�F�K�p�P�D�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�� �G�X�� �U�p�H�O ». 

�/�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�V�� �F�D�U�� �H�O�O�H�V�� �D�L�G�H�Q�W�� �j�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

spatiale, « à la juger et à la pratiquer �ª���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Y�p�F�X���� �G�R�Q�W�� �S�D�U�O�H�� �$�U�P�D�Q�G��

                                                           
191 J.L.TISSIER. « Paysage » dans Jacques Lévy et Michel Lussault, op. cit., p. 753-757. 
192 B. DEBARBIEUX. « Représentation » dans Jacques Lévy, Michel Lussault, op. cit., p. 866. 
193 A. BAILLY. «  Les Représentations en géographie » dans Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain 
(dir .), Encyclopédie de géographie. Paris : Économica, 1995, p. 374. 
194 J.P. GUERIN et H. GUMUCHIAN. Les Représentations en actes. Actes du colloque de Leschereines, 
Université scientifique et médicale de Grenoble, Institut de géographie alpine, Grenoble, 1985. 
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Frémont, les représentations constituent une « expérience continue195 ». Elles sont 

�p�J�R�F�H�Q�W�U�p�H�V���H�W���I�R�U�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q���O�D�Q�J�D�J�H���F�R�G�p���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�����2�Q���S�H�X�W���D�O�R�U�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U��

�T�X�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���� �R�X�� �V�L�J�Q�H���� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �j�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�X�L�� �R�X��

bien, comme invitait à le faire Émile Durkheim196 en 1898 en parlant de représentation 

�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�����T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�R�Q�W���H�O�O�H���S�D�U�O�H�����H�O�O�H���O�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�� 

Il faut rapprocher ces aspects épistémologiques de la géographie de la 

philosophie classique du XVIIe siècle qui a fait de la représentation un de ses sujets 

�F�U�X�F�L�D�X�[���� �¬�� �F�H�� �W�L�W�U�H���� �5�H�Q�p�� �'�H�V�F�D�U�W�H�V�� �M�R�X�H�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �P�D�M�H�X�U�� �H�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H��

�O�¶�K�R�P�P�H���D���E�H�V�R�L�Q���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�K�R�V�H�V���T�X�L���O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V��

connaître, de sorte que les choses connues ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais 

les choses telles que nous les adaptons à notre faculté de connaissance : 

�1�R�X�V���G�L�V�R�Q�V���G�R�Q�F�����S�U�H�P�L�q�U�H�P�H�Q�W�����T�X�¶�H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���F�K�D�T�X�H���F�K�R�V�H���V�H�O�R�Q���O�¶�R�U�G�U�H��
qui intéresse notre connaissance, il faut procéder autrement que si nous 
�S�D�U�O�L�R�Q�V���G�¶�H�O�O�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H���H�[�L�V�W�H���U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W��197 

La spatialité devient donc, chez Descartes, une condition de notre connaissance, 

�H�W���O�¶�H�V�S�D�F�H�����F�K�H�]���(�P�P�D�Q�X�H�O���.�D�Q�W�����X�Q�H���© forme a priori qui sert de fondement à toutes 

les intuitions extérieures198 », autrement dit une condition « pure » de la 

représentation. 

Cartes, plans de niveau ou en coupe, cartes heuristiques, paysages ainsi définis 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�S�D�W�L�D�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �O�H�� �S�O�X�V��

�F�R�P�P�X�Q�p�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���D�O�E�X�P�V���G�H���P�R�Q���F�R�U�S�X�V���H�W���G�R�Q�W���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���P�¶�D��servie de critère 

�G�H���V�p�O�H�F�W�L�R�Q�����-�H���Y�R�X�G�U�D�L�V���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���P�H���O�L�Y�U�H�U���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���F�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���H�Q���O�H�V��

classant en trois grandes familles : les vues zénithales, les vues frontales et les vues 

symboliques. 

 

 

 

                                                           
195 A. FREMONT. La Région, espace vécu. Paris : Presses Universitaires de France, 1976, p. 164. 
196 E. DURKHEIM. « Représentations individuelles et représentations collectives » dans Revue de métaphysique 
et de morale. VI, 1898, p. 273-302. 
197 R. DESCARTES. �5�q�J�O�H�V���S�R�X�U���O�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W. 1629, règle XII. 
198 E. KANT. « Esthétique transcendantale » dans Critique de la raison pure, 1ère section, §78 ���� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H����
1787, trad. Jules Barni, 1869. 
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4.2. Les vues zénithales 

4.2.1. Plans et cartes 

Ce que nous entendons par carte ou plan, �F�¶�H�V�W��la représentation en deux 

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�X�H�� �]�p�Q�L�W�K�D�O�H�� �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H, fondée sur un langage codé spécifique. 

�/�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �O�D�Q�J�D�J�L�H�U�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �R�X�� �G�X�� �S�O�D�Q�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H�� �V�\�P�E�R�O�H�V�� �R�X�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V��

figuratifs qui �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �X�Q�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��

véhiculées. Les plans et les cartes constituent 14% des représentations territoriales de 

mon corpus (427 �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V������ �,�O�V�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �G�X�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H��

par le grou�S�H���V�R�F�L�D�O���T�X�L���O�¶�K�D�E�L�W�H���� 

Ils attestent, �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�����G�¶�X�Q�H�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �H�[�H�U�F�p�H�� �R�X�� �G�p�V�L�U�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V��

�S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V�� �V�X�U�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �O�L�P�L�W�p���� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�D�Q�V��Christophe Colomb de 

�3�H�W�H�U�� �6�L�V���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �F�R�P�S�W�H�� �W�U�R�L�V�� �F�D�U�W�H�V�� �G�X�� �P�Rnde connu par les navigateurs du XVe 

�V�L�q�F�O�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�O�O�H�� �G�H�� �*�r�Q�H�V�� �H�Q�� ���������� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �D�S�S�D�U�H�Q�W�H�U�� �D�X�[��

�S�R�U�W�U�D�L�W�V���G�H���Y�L�O�O�H�V���W�H�O�V���T�X�¶�R�Q�W���S�X���H�Q���F�R�Q�F�H�Y�R�L�U�����D�X���;�9�,e siècle, Salomon ou Belforêt. La 

première carte qui nous intéresse est située à l�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���H�W���j���O�D���I�H�U�P�H�W�X�U�H���G�X���O�L�Y�U�H�����V�X�U��

le dos de la première et de la quatrième de couverture. Elle représente le monde connu, 

dominé et maîtrisé par les Européens au XVe siècle. Ce monde maîtrisé, �O�¶�p�F�R�X�P�q�Q�H�� 

centré sur la mer Méditerranée, est inscrit dans une forme circulaire symbolisant la 

finitude de ce monde. Peter Sis renforce cette idée en entourant ce territoire par de 

solides murailles flanquées de quatre tours rondes. Non seulement, le territoire est fini 

mais il est protégé. Aux quatre coins de la double-page, quatre êtres extraordinaires 

sont représentés pour suggérer les dangers du monde extra-muros. On reconnaît un 

�F�\�F�O�R�S�H�� �G�R�Q�W���R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �X�Q�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�2�G�\�V�V�p�H�� �G�¶�+�R�P�q�U�H ; un Blemnye, être 

sans tête avec les yeux et la bouche au milieu du corps ; un Sciapode, être qui ne 

�S�R�V�V�q�G�H���T�X�¶�X�Q���V�H�X�O���S�L�H�G���O�X�L���V�H�U�Y�D�Q�W���j���V�H���I�D�L�U�H���G�H���O�¶�R�P�E�U�H���H�W���X�Q���&�\�Q�R�F�p�S�K�D�O�H�����r�W�U�H���j���W�r�W�H��

de loup ou de chien. Ces quatre êtres extraordinaires peuplent la littérature antique et 

médiévale, comme celle de la Renaissance,  consacrée aux mondes lointains non dum 

cogniti. 

 

Figure 42 -  P.Sis, Christophe Colomb (1996), p. 2-3 
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�3�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���O�D���P�R�L�W�L�p���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����H�Q�W�U�H���O�H���P�R�P�H�Q�W���R�•���&�K�U�L�V�W�R�S�K�H���&�R�O�R�P�E a 

final�L�V�p�� �V�R�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�U�� �Y�H�U�V�� �O�¶�$�V�L�H�� �H�Q�� �R�X�Y�U�D�Q�W�� �X�Q�H�� �Y�R�L�H�� �Y�H�U�V�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �H�W�� �O�D��

�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�G�L�W�� �S�U�R�M�H�W�� �D�X�[�� �*�U�D�Q�G�V�� �G�¶�(�V�S�D�J�Q�H���� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �F�D�U�W�H�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�� �O�D��

double-page est donnée à voir199. Peter Sis reprend les modèles des portulans du XVe 

siècle pour y représenter de manière un peu plus nette le monde maîtrisé par les 

Européens. Mais cette fois-ci, elle repose sur un parchemin qui fait bordure tout 

autour, �j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�D���J�D�X�F�K�H���R�•���X�Q�H���Y�R�L�H���G�¶�H�D�X���H�V�W���R�X�Y�H�U�W�H���K�R�U�V-champ indiquant 

le projet maritime de Col�R�P�E�� �H�W�� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �Y�H�U�V�� �O�¶�L�Q�F�R�Q�Q�X�� �Q�R�Q�� �P�D�v�W�U�L�V�p�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �Q�R�Q��

représenté. 

 

Figure 43 -  P.Sis, Christophe Colomb (1996), p. 18-19. 

La carte représente, ensuite, �O�H���O�L�H�Q���L�Q�H�[�W�U�L�F�D�E�O�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���D�X���F�R�X�U�V���G�X��

temps entre les hommes et leur espace. Et je fais ici clairement référence à toutes les 

cartes qui constituent les frontispices des vingt-�V�L�[�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �O�¶Atlas des géographes 

�G�¶�2�U�E�D�H. Par leurs choix esthétiques et graphiques, les cartes renvoient à toute 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �S�D�U-là même, elles ouvrent des « �K�R�U�L�]�R�Q�V�� �G�¶�D�W�W�H�Q�W�H » 

�T�X�L���S�R�X�U�U�R�Q�W���V�H���U�p�D�O�L�V�H�U���G�D�Q�V���O�H���U�p�F�L�W���T�X�L���V�X�L�W�����*�U�k�F�H���j���O�¶�L�Q�W�H�U�L�F�R�Q�L�F�L�W�p200, François Place 

rend les peuples lisibles et prévisibles �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �T�X�¶�L�O�� �L�P�D�J�L�Q�H���� �/�H�V��

�V�R�F�L�p�W�p�V���H�W���O�H�X�U���P�L�O�L�H�X���Q�H���I�R�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�����/�D���F�D�U�W�H���H�V�W���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�X�V�L�R�Q���G�X��

physis (la nature) et du noûs (la raison). 

 

Figure 44 �± F. Place, �'�X���S�D�\�V���G�H�V���$�P�D�]�R�Q�H�V���j���O�¶�Ì�O�H���4�X�L�Q�R�R�N�W�D (1998), p. 67. 

Puis elle construit un lien qui permet de mettre en connexion des sociétés 

différentes entre elles, invitant ainsi au voyage. Nous avons déjà abordé ce cas de 

figure à travers les pages de �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H �G�¶�8�U�L���6�F�K�X�O�H�Y�L�W�]���P�D�L�V��

                                                           
199 P. SIS. Christophe Colomb. Paris : Grasset Jeunesse, 1996, p. 18-19. 
200 �/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶intericonicité �D���p�W�p���G�p�I�L�Q�L���H�Q�������������S�D�U���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���&�O�p�P�H�Q�W���&�Kéroux pour évoquer les renvois aux 
images de Pearl Harbor à travers les images du 11-septembre publiées par la presse américaine. Ce concept a été 
�I�R�U�J�p�� �V�X�U�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�W�H�[�W�X�D�O�L�W�p�� �F�U�p�p�� �S�D�U���-�X�O�L�D�� �.�U�L�V�W�H�Y�D�� �H�Q�� ���������� �H�W�� �U�H�S�U�L�V�� �S�D�U�� �*�p�U�D�U�G�� �*�H�Q�H�W�W�H�� �H�Q�� ������������En 
2002, Bernard Debarbieux dans un ouvrage co-écrit avec Martin Vanier parle déjà de fonction intericonique de 
la carte qui « �P�R�E�L�O�L�V�H���G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���J�p�Q�p�U�L�T�X�H�V�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�H���V�R�X�Y�H�Q�L�U���T�X�H���O�¶�R�Q���J�D�U�G�H���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H���F�D�U�W�H�V��
antérieures ». 
B. BEBARBIEUX, M.VANIER (dir.). Ces territorialités qui se dessinent. �e�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�$�X�E�H�����3�D�U�L�V�������������� 
C. CHEROUX. « Le déjà-vu du 11-�V�H�S�W�H�P�E�U�H�����H�V�V�D�L���G�¶�L�Q�W�H�U�L�F�R�Q�L�F�L�W�p » dans Études photographiques. n°20, juin 
2007, p. 148-173. 
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�L�O�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �I�L�O�� �U�R�X�J�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�2�O�L�Y�L�H�U�� �'�R�X�]�R�X����Autobus numéro 33. 

« �7�R�X�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �U�H�Q�W�U�H���� �W�D�Q�W�� �L�O�� �H�V�W�� �J�U�D�Q�G���� �(�W�� �V�¶�L�O�� �Y�R�X�V�� �S�O�D�v�W���� �R�Q�� �Q�H�� �S�R�X�V�V�H�� �S�D�V���� �W�R�X�W�� �O�H��

monde monter�D�� �G�D�Q�V�� �O�¶�$�X�W�R�E�X�V�� �Q�X�P�p�U�R�� ����201. » Dix personnages sont présentés tout 

�D�X�� �O�R�Q�J�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �H�W�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�$�X�W�R�E�X�V�� �Q�X�P�p�U�R�� ������ �G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�H�� �W�R�X�U�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �¬��

�F�K�D�F�X�Q���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[�����2�O�L�Y�L�H�U���'�R�X�]�R�X���D�F�F�R�U�G�H���G�H�X�[���G�R�X�E�O�H-pages : sur la première, une 

portion de carte sur la�T�X�H�O�O�H�� �F�L�U�F�X�O�H�� �O�¶�D�X�W�R�E�X�V�� �I�D�L�W�� �I�D�F�H�� �j�� �X�Q�� �J�U�R�V�� �S�O�D�Q�� �V�X�U�� �O�H��

personnage ; sur la deuxième, une autre portion de la même carte est mise en regard 

�G�¶�X�Q�H�� �L�P�D�J�H�� �S�O�H�L�Q�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �H�Q�� �S�O�D�Q�� �O�D�U�J�H���� �D�W�W�H�Q�G�D�Q�W�� �S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�� �D�U�U�r�W��

�G�¶�D�X�W�R�E�X�V�����4�X�H�O�T�X�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���J�U�D�Shiques et iconiques permettent de reconnaître les 

�S�D�U�W�L�H�V���G�X���P�R�Q�G�H���W�U�D�Y�H�U�V�p�H�V���S�D�U���O�¶�$�X�W�R�E�X�V���Q�X�P�p�U�R������ �����O�D���&�K�L�Q�H�����O�D���)�U�D�Q�F�H�����O�¶�,�W�D�O�L�H�����O�D��

�&�D�O�L�I�R�U�Q�L�H�����1�H�Z���<�R�U�N�����O�H���%�R�W�V�Z�D�Q�D�����O�¶�(�V�S�D�J�Q�H�����O�¶�$�X�V�W�U�D�O�L�H�����O�H���%�U�p�V�L�O���H�W���O�¶�$�Q�W�D�U�F�W�L�T�X�H�� 

 

Figure 45 -  O. Douzou, I. Simon, Autobus numéro 33 (1996), p. 34-35.  

Enfin, �H�O�O�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V��

�P�H�P�E�U�H�V�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O���� �1�R�X�V�� �G�R�Q�Q�H�U�R�Q�V�� �L�F�L�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P��Plus 

tard de Gaëtan Doremus202�����/�¶�H�Q�W�U�p�H���G�D�Q�V���O�H���S�O�D�Q���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���T�X�¶�K�D�E�L�W�H���*�X�V�W�D�Y�H���V�H���I�D�L�W��

�G�q�V�� �O�D�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���� �$�X�� �P�L�O�L�H�X�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�p�E�X�O�H�X�V�H�� �X�U�E�D�L�Q�H��le petit garçon se réveille. Il 

�V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���Y�L�O�O�H���� �S�O�D�W�H�I�R�U�P�H�� �P�X�O�W�L�P�R�G�D�O�H���� �R�•�� �V�H���U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H���� �Y�R�L�H���U�R�X�W�Lère 

�H�W�� �Y�R�L�H�� �I�O�X�Y�L�D�O�H���� �¬�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� ���H�Q�� �E�D�V�� �j�� �J�D�X�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H������ �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�¶�X�V�L�Q�H��

�3�O�D�V�W�D�F�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �G�H��Mon Oncle ou de Trafic de Jacques 

�7�D�W�L���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�H�Q�W�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �S�D�J�H�V�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� ���������� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H������ �*�X�V�W�D�Y�H�� �S�D�U�W�� �G�H��

chez lui et traverse la ville pour aller rejoindre son école. Sur son chemin, les habitants 

�V�H�� �U�p�Y�H�L�O�O�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�Q�W�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �F�L�W�p�� �V�¶�D�Q�L�P�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�D�J�L�W�D�W�L�R�Q���� �/�H�� �W�U�D�M�H�W�� �H�I�I�H�F�W�X�p�� �S�D�U��

Gustave est matérialisé par une ligne en pointillés qui passe entre les habitants et qui 

�V�H�P�E�O�H���O�H�V���P�H�W�W�U�H���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q�����4�X�¶�R�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q���W�R�X�W�H�V���F�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p�V���T�X�H���*�X�V�W�D�Y�H��

croise sur son chemin �"���(�O�O�H�V���Y�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���P�r�P�H���Y�L�O�O�H�����H�O�O�H�V���O�¶�K�D�E�L�W�H�Q�W���D�X���V�H�Q�V���G�¶�X�Q�H��

�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���Y�p�F�X�����/�D���F�D�U�W�H���U�H�Q�G���D�L�Q�V�L���O�D���Y�L�O�O�H���L�Q�W�H�O�O�L�J�Lble, elle, qui sur la 

couverture semblait inextricable. Tous ces personnages disparates sont comme les 

                                                           
201 O. DOUZOU, I. SIMON. Autobus numéro 33. Éditions du Rouergue, 1996, p.1. 
202 G. DOREMUS. Plus tard. Éditions du Rouergue, 2000. 
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�I�H�X�L�O�O�H�V�� �G�X�� �V�T�X�D�U�H�� �G�H�V�� �S�D�J�H�V�� ������ �H�W�� ������ �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �W�R�P�E�H�Q�W�� �D�X�� �K�D�V�D�U�G�� �V�X�U�� �O�¶�H�D�X�� �G�X��

bassin : elles forment le monde représenté par une sorte de mappemonde. 

 

Figure 46 - G. Dorémus, Plus tard (2000) p. 28-29.  

4.2.2. Vues obliques 

�-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V par vue oblique toute représentation oblique en trois dimensions �G�¶�X�Q��

espace ne passant pas par un système langagier propre. Ce type de représentation est à 

rapprocher de la perspective axonométrique. 27% des représentations du corpus 

remplissent les conditions que je viens de décrire. La vue oblique est souvent très 

proche de la carte ou du plan, elle propose une vision souvent plus « réaliste » et peut-

�r�W�U�H���S�O�X�V���H�[�S�O�L�F�L�W�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�L�P�S�R�V�H���S�D�V���G�H���F�R�G�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H���p�O�D�E�R�U�p�� 

En 1969, Andrée Clair montre les transformations des espaces urbains à travers 

�O�H�V���\�H�X�[���G�¶�X�Q�H���S�H�W�L�W�H���I�L�O�O�H���T�X�L���S�D�U�W���K�D�E�L�W�H�U���D�X���T�X�L�Q�]�L�q�P�H���p�W�D�J�H���G�¶�X�Q�H���W�R�X�U�����6�D���Y�L�V�L�R�Q���G�H��

la ville �V�¶�H�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �F�K�D�Q�J�p�H���� �¬�� �O�D�� �S�D�J�H�� ���� �G�H��Nicole au quinzième étage203, une vue 

oblique, dont le point de vue se trouve au-dessus de celui de la fillette, nous permet de 

voir Nicole qui regarde la ville du haut de la tour. 

AU QUINZIEME ETAGE ! 
�&�¶�H�V�W���G�U�{�O�H�� 
On dira�L�W���T�X�H���Q�R�X�V���Q�¶�K�D�E�L�W�R�Q�V���S�O�X�V���O�D���P�r�P�H���Y�L�O�O�H�� 
Tout est changé.204 

  

�&�H�W�W�H���Y�L�V�L�R�Q���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���H�Q���K�D�X�W�H�X�U���S�H�U�P�H�W���j���1�L�F�R�O�H���G�H���V�¶�H�Q���H�P�S�D�U�H�U�����&�R�P�P�H���R�Q��

le répète au long du récit : « Elle voit tout. �ª�� �&�H�W�W�H�� �Y�L�O�O�H���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�L�W�� �T�X�H��

partiellement, est devenue un tout visible, lisible et compréhensible. Depuis le 

�T�X�L�Q�]�L�q�P�H���p�W�D�J�H�����1�L�F�R�O�H���D�Q�D�O�\�V�H���O�D���Y�L�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���V�R�X�V���O�H�V���\�H�X�[ : 

Je vois tout : 
le ciel et les nuages, 
les maisons et les rues, 
les quais de la gare et les voies qui vont dans plusieurs directions, 
le vieux château tout fier sur sa colline et la campagne au loin, 

                                                           
203 A. CLAIR. Nicole au quinzième étage. Paris : La Farandole, 1969. 
204 A. CLAIR, 1969 : 3. 
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la route nationale et le chemin de fer qui passent ensemble au pied de notre 
tour.205 

Cette vision analytique que lui permet la vue oblique facilite une vision 

synthétique et une appropriation �G�H�� �O�D�� �Y�L�O�O�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �O�H�[�L�F�D�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�j�� �O�D�� �W�R�X�W�H��

�I�L�Q���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���S�D�U���O�¶�H�P�S�O�R�L���G�¶�X�Q���S�R�V�V�H�V�V�L�I : 

Elle est belle, ma ville, vue du quinzième étage !206 

�'�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P��Mariétou Kissaitou207, Clémentine Sourdais propose au lecteur 

une vue oblique et panoramique, sur double-page �j���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H�����G�¶�X�Q���T�X�D�U�W�L�H�U���G�H���'�R�X�D�O�D��

�D�X���&�D�P�H�U�R�X�Q�����3�O�D�F�p�H���H�Q���W�R�X�W���G�p�E�X�W���G�¶�D�O�E�X�P�����H�O�O�H���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q���G�H��

�O�¶�H�V�S�D�F�H���G�X���U�p�F�L�W���T�X�L���Y�D���Q�R�X�V���r�W�U�H���R�I�I�H�U�W�����$�S�U�q�V���D�Y�R�L�U���D�S�S�U�p�F�L�p���G�X���U�H�J�D�U�G���O�D���J�O�R�E�Dlité de 

�O�¶�H�V�S�D�F�H�����O�H���U�H�J�D�U�G���G�X���O�H�F�W�H�X�U���V�H���S�U�R�P�q�Q�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�p�W�D�L�O�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�r�W�U�H���D�W�W�L�U�p���V�X�U���O�D���S�D�J�H��

�G�H���G�U�R�L�W�H���S�D�U���X�Q�H�� �S�H�W�L�W�H���I�L�O�O�H���D�V�V�L�V�H���H�Q���W�D�L�O�O�H�X�U���D�X�� �P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���F�R�X�U���H�W���T�X�L���V�D�O�X�H���G�H���O�D��

main en souriant au lecteur �����F�¶�H�V�W���0�D�U�L�p�W�R�X�� 

 

Figure 47 - M.-F. Ebokéa, C. Sourdais, Mariétou Kissaitou (2008) p. 6-7 

4.3. Les vues frontales 

4.3.1. Vues à focale normale 

Nous avons défini par  paysage une �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�H�Q�G�X�H��

d�¶�X�Q pays. Le plus souvent cette représentation est une vue horizontale, mais pas 

exclusivement. Le paysage peut être assez proche du champ visuel humain dans un 

rapport hauteur/largeur ou largeur/hauteur situé entre 1,31 (format standard 4:3)208 et 

1,44 (format folio)�����F�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���M�H���Q�R�P�P�H�U�D�L���X�Q�H vue à focale normale (VFN). Premier 

type de représentation la plus importante sur le plan numérique, la vue à focale 

normale concerne 32% des planches du corpus (972 images).  

                                                           
205 A. CLAIR, 1969 : 6 et 7. 
206 A. CLAIR, 1969 : 16. 
207 M.-F. EBOKEA, C. SOURDAIS. Mariétou Kissaitou. Paris : Le Sorbier, 2008. 
208 Le champ visuel humain est également dans un rapport 4:3 mais dans lequel la hauteur est plus grande que la 
�O�D�U�J�H�X�U�����/�¶�D�Q�J�O�H���G�H���Y�L�V�L�R�Q���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O���K�X�P�D�L�Q���H�V�W���G�H�������ƒ���D�O�R�U�V���T�X�H���O�¶�D�Q�J�O�H���Y�H�U�W�L�F�D�O���H�V�W���G�H���������ƒ���������ƒ���Y�H�U�V���O�H���K�D�X�W���H�W��
70° vers le bas). 
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Je prendrai �L�F�L���W�U�R�L�V���H�[�H�P�S�O�H�V���G�H���S�D�\�V�D�J�H�V���W�H�O�V���T�X�¶�L�O�V���D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���F�K�H�]���)�U�D�Q�o�Ris 

Place, Claude Ponti ou Colin Thompson. Dans Le Fleuve Wallawa209, un paysage 

représente la ville sous la neige au le�Q�G�H�P�D�L�Q���G�X���V�R�O�V�W�L�F�H���G�¶�K�L�Y�H�U���H�W��des festivités qui 

�X�Q�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �T�X�D�U�W�L�H�U�V�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�H�P�E�k�F�O�H�� �G�X�� �I�O�H�X�Y�H210. Au premier 

plan, on distingue une scène de joute sur le fleuve, spectacle auquel assiste un grand 

nombre de citadins. Un peu plus loin, quelques habitants se dispersent sur le Wallawa 

gelé en patinant ou en faisant de la luge. Par eux, le regard du lecteur est mené vers 

�O�¶arrière-plan que constituent la ville et ses maisons à colombages puis vers la tour de 

�O�¶�K�R�U�O�R�J�H���T�X�L���R�U�Q�H���O�H���9�L�H�X�[���3�R�Q�W�����X�Q�L�T�X�H���S�R�Q�W���G�H���O�D���Y�L�O�O�H�����3�R�X�U���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���F�H���S�D�\�V�D�J�H�����L�O��

�Q�R�X�V�� �I�D�X�W�� �O�L�U�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �/�H�� �S�D�\�V�D�J�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�P�S�V��qui est en 

�W�U�D�L�Q���G�H���F�K�D�Q�J�H�U�����/�¶�K�R�U�O�R�J�H, qui domine fièrement de toute sa hauteur la ville, annonce 

�O�D���G�R�P�H�V�W�L�F�D�W�L�R�Q���S�U�R�F�K�D�L�Q�H���G�X���W�H�P�S�V�����)�U�X�L�W���G�X���J�p�Q�L�H���G�¶�X�Q���K�R�P�P�H�����P�D�v�W�U�H���-�D�F�R�E�����H�O�O�H��va 

éloigner les habitants de la ville de la « clepsydre naturelle » que fut dans « �O�¶�D�Q�F�L�H�Q��

temps », le fleuve Wallawa.  

 

Figure 48 - F. Place, « Le Fleuve Wallawa » dans Des Rivières Rouges au Pays des Zizotls (2000) p. 97. 

Les heures fuyantes, les heures fluides, enfin entravées, enfin domestiquées, 
marchaient tout autour de �O�H�X�U���D�[�H�����>�«�@���$�X���W�U�D�Y�D�L�O�����D�X���W�U�D�Y�D�L�O�«���O�H�V���D�L�J�X�L�O�O�H�V���G�H��
�O�¶�K�R�U�O�R�J�H���� �T�X�L�� �W�U�R�W�W�D�L�H�Q�W�� �L�Q�O�D�V�V�D�E�O�H�P�H�Q�W���� �U�D�S�S�H�O�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �S�D�V�� �S�U�H�V�V�p�V�� �G�H��
�O�¶�K�R�U�O�R�J�H�U�� �D�X�� �E�R�Q�Q�H�W�� �I�U�L�S�p���� �3�O�X�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Q�H�� �Y�R�X�O�D�L�W�� �S�H�U�G�U�H�� �G�H�� �W�H�P�S�V����
�P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���T�X�¶�R�Q���S�R�X�Y�D�L�W���O�H���P�H�V�X�U�H�U��211 

Jusque-�O�j���� �F�¶était le fleuve qui donnait son rythme à la ville, coulant dans un 

�V�H�Q�V�� �O�H�� �M�R�X�U���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �O�D�� �Q�X�L�W�� �H�W�� �P�D�U�T�X�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �V�R�O�V�W�L�F�H�V�� �G�¶�K�L�Y�H�U�� �H�W�� �G�¶�p�W�p�� �S�D�U��

deux mascarets. Les habitants avaient aménagé leur espace et leur temps en fonction 

des éléments natu�U�H�O�V���V�D�Q�V���T�X�H���Q�L���O�¶�K�R�P�P�H�����Q�L���O�D���Q�D�W�X�U�H���Q�H���S�X�L�V�V�H���G�R�P�L�Q�H�U���O�¶�D�X�W�U�H�����/�D��

technologie, en interférant, brise cette harmonie. 

�8�Q���F�°�X�U���U�p�J�X�O�L�H�U���E�D�W�W�D�L�W���G�D�Q�V���O�D���F�L�W�p�����U�p�J�O�D�Q�W���W�R�X�W�H�V���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����F�R�P�S�W�D�Q�W���S�R�X�U��
chacun le même temps. Même dans le brouillard, midi sonnait. Le fleuve, sans 
doute, y perdait un peu de son charme, et la cité, de sa nonchalance.212 

                                                           
209 F. PLACE. « Le Fleuve Wallawa » dans De la Rivière Rouge au Pays des Zizotls. Paris :  Casterman-
Gallimard, 2000, p. 87 à 99. 
210 F.  PLACE. Op. cit., p. 96. 
211 F. PLACE, op. cit., p. 97. 
212 F. PLACE, op. cit. p. 97. 
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�&�R�P�P�H�� �G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V�� �S�D�\�V�D�J�H�V�� �G�H���O�¶�$�W�O�D�V���G�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �G�¶�2�U�E�D�H, les tons et 

les couleurs sont les mêmes pour les personnages et pour le décor, comme si François 

Place cherchait à dépeindre cette harmonie profonde, dont �M�¶�D�L �S�D�U�O�p���S�O�X�V���K�D�X�W�����H�W���T�X�¶�L�O��

semblait vouloir faire exister entre ses personnages et leur environnement naturel ou 

�D�U�U�D�Q�J�p���� �&�¶�H�V�W���G�H���F�H�W�W�H���K�D�U�P�R�Q�L�H que naît toujours la cultu�U�H���G�H�V���S�H�X�S�O�H�V���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U��

crée ou recrée. Les paysages de François Place sont des paysages culturels au sens où 

�O�¶�H�Q�W�H�Q�G��Carl O. Sauer213�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���V�X�U���X�Q���H�V�S�D�F�H��

naturel. 

�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �F�R�P�P�H�� �W�R�X�W�� �S�D�\�V�D�J�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O���� �O�H�� �S�D�\�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�Eâcle du fleuve 

�:�D�O�O�D�Z�D�� �p�W�D�E�O�L�W�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�L�F�R�Q�L�F�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V�D�J�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �/�H�� �9�L�H�X�[�� �3�R�Q�W��

�G�H�V�V�L�Q�p�� �S�D�U�� �)�U�D�Q�o�R�L�V�� �3�O�D�F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �O�H�� �S�R�Q�W�� �G�X�� �5�L�D�O�W�R�� �j�� �9�H�Q�L�V�H���� �/�H��

paysage, dans sa globalité, évoque les paysages du Brabant sous la neige peints par 

Pieter Brueghel le Jeune vers 1565214���� �/�j�� �H�Q�F�R�U�H���� �O�¶�L�Q�W�H�U�L�F�R�Q�L�F�L�W�p�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �G�H�� �O�D��

définition de paysage culturel. Le décor, ce que Sauer215 nomme le « site », est par 

essence intericonique, voire archétypal  : dans un paysage de rivière gelée on peut voir 

toutes les rivières gelées. 

Comme les lieux, nos lectures construisent nos vies. Elles participent de notre 

paysage culturel. Aux pages 6 et 7 du Livre disparu216, Colin Thompson propose un 

paysage intéressant sur fond de bibliothèque. Sur les étagères, �V�¶�D�O�W�H�U�Q�H�Q�W��les livres et 

�O�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V���D�X�[�T�X�H�O�V���O�H�X�U���W�L�W�U�H���U�H�Q�Y�R�L�H�����/�D���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���V�¶�D�Q�L�P�H�����S�U�H�Q�G���Y�L�H : 

les fenêtres sont éclairées, les cheminées fument. Les multiples escaliers ou passages 

�H�Q�W�U�H���O�H�V���p�W�D�J�q�U�H�V���I�R�Q�W���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���D�F�W�H���S�D�V�V�L�I�����P�D�L�V���T�X�H���E�L�H�Q���D�X��

contraire, par son tressage intertextuel, elle forme notre être, notre conscience.  

                                                           
213 C. O. SAUER. « The Morphology of landscape » dans University of Calfornia Publications in Geography 2. 
2, 1925, p. 19 à 54. [Traduction de l�¶�D�X�W�H�X�U�� ���� �© Il existe une manière strictement géographique de penser la 
culture ���� �j�� �V�D�Y�R�L�U���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �1�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �O�H�V��
occupants comme associés aux territoires, comme nous pouvons les considérer comme groupes associés à leur 
origine ou à leurs traditions. Dans le premier cas, nous pensons à la culture comme expression géographique, 
composée de formes qui constituent une partie de la phénoménologie géographique. »] 
214 Pieter Brueghel le Jeune, Pays�D�J�H���G�¶�K�L�Y�H�U���D�Y�H�F���U�L�Y�L�q�U�H���J�H�O�p�H�����/�H�V���S�D�W�L�Q�H�X�U�V, 400 x 530, Huile sur bois, Musée 
des Beaux-Arts de Dole. 
215 C. O. SAUER, 1925. �>�7�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U : « �8�Q�H���I�R�U�r�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�Q�G�U�R�L�W���R�•���V�H���W�L�H�Q�W���X�Q�H���I�R�U�r�W ; 
dans sa connotation principale, le nom �H�V�W���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H���G�H���O�¶�H�Q�G�U�R�L�W���R�•���D���J�U�D�Q�G�L���O�D���I�R�U�r�W�����R�U�G�L�Q�D�L�U�H�P�H�Q�W��
�S�R�X�U���O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���G�H���O�D���I�R�U�r�W���T�X�L���H�V�W���G�D�Q�V���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���O�L�H�X�����(�Q���F�H���V�H�Q�V�����O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�K�\�V�L�T�X�H��
�H�V�W���O�D�� �V�R�P�P�H�� �G�H�� �W�R�X�W�H�V���O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D �j�� �V�D�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�D�Q�V���F�H�W���H�Q�G�U�R�L�W���� �&�¶�H�V�W���H�Q���V�R�Q��
pouvoir de les ajouter �����L�O���S�H�X�W���O�H�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�����O�H�V���L�J�Q�R�U�H�U���H�Q���S�D�U�W�L�H�����R�X���E�L�H�Q���O�H�V���V�R�X�P�H�W�W�U�H���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� »] 
216 C. THOMPSON. Le Livre disparu. Paris : Circonflexe, 1996. 
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Figure 49 -  C. Thomson, Le Livre Disparu (1996) p. 6-7.  

4.3.2. Vues panoramiques ou à focale courte 

La vue panoramique est une représentation �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���p�W�H�Q�G�X�H���G�¶�X�Q���S�D�\�V��

appréhendée de manière horizontale telle que la largeur soit au moins 1,5 fois 

supérieure217 à la hauteur. Cette vision dépasse ainsi le champ visuel humain. Elle 

représente 18% des représentations (556 occurrences). 

Par la définition que �M�¶�H�Q�� �G�R�Q�Q�H, la vue panoramique offre la possibilité de 

présenter des hyper-paysages���� �(�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�P�E�U�D�V�V�H�U�� �H�Q�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H�� �G�¶�X�Q�H��

�F�R�Q�W�U�p�H�� �R�X�� �G�¶�H�Q�� �Sermettre un travelling���� �V�L�� �O�¶�R�Q��me permet de rester dans le champ 

lexical cinématographique. 

La vue panoramique �S�O�D�F�p�H�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �I�O�H�X�Y�H�� �:�D�O�O�D�Z�D218 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H���9�L�H�X�[���3�R�Q�W���T�X�L���X�Q�L�W�����O�H���M�R�X�U���G�X���V�R�O�V�W�L�F�H���G�¶�K�L�Y�H�U�����O�H�V���T�X�D�U�W�L�H�U�V���V�X�G���H�W���Q�R�U�G��

de la �Y�L�O�O�H���� �&�H�W�W�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�D�O�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�D�J�H�� �H�W�� �G�H�P�L�H�� �S�H�U�P�H�W�� �j�� �)�U�D�Q�o�R�L�V��

Place de livrer au lecteur un maximum de détails et le regard de ce dernier, qui était en 

premier lieu attiré �S�D�U���O�H���S�R�Q�W�����H�V�W���D�P�H�Q�p���j���P�X�V�D�U�G�H�U���X�Q���S�H�X���S�D�U�W�R�X�W���G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�H���S�R�Xr 

en apprécier les multiples scènes, moments de récit synchroniques au récit principal. 

Après la carte-frontispice, débuter par une vue panoramique permet de projeter le 

lecteur in medias res à la fois temporellement mais également spatialement. 

 

Figure 50 -  F. Place, « Le Fleuve Wallawa » dans Des Rivières Rouges au Pays des Zizotls (2000), p. 88-89 

Devine qui fait quoi ?219 de Gerda Müller est une suite séquentielle de seize 

planches sur double-page en vue panoramique, �T�X�L���U�H�W�U�D�F�H���O�H���S�D�U�F�R�X�U�V���G�¶�X�Q���H�Q�I�D�Q�W���G�H��

son lit à la forêt pour aller chercher de quoi faire �X�Q�� �P�k�W�� �S�R�X�U�� �V�R�Q�� �E�D�W�H�D�X���� �/�¶�L�G�p�H�� �G�X��

travelling �S�U�R�S�R�V�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �I�D�F�L�O�L�W�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�S�D�Q�R�U�D�P�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �I�R�U�P�D�W�� �j�� �O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �/�H�V�� �W�U�D�F�H�V�� �G�X�� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W��

que « �O�¶�°�L�O-caméra » suit sont autant de marqueurs de spatialités. De sa chambre, lieu 

de forte territorialisation, à la forêt proche de la maison, tout porte la marque du 

�S�D�V�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �R�X�� �G�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V�� �G�X�� �I�R�\�H�U���� �/�¶�D�O�E�X�P�� �Q�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �M�D�P�D�L�V��

                                                           
217 On se situe ici dans un format 16:9. 
218 F. PLACE, op. cit., p. 88-89. 
219 G. MÜLLER. Devine qui fait quoi ? Une promenade invisible. Paris : �/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�������������� 
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aucun personnage mais uniquement les manifestations de la territorialisation : les murs 

de la maison, les vêtements et les jouets abandonnés, le beurre entamé sur la table, la 

�F�O�{�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�X�U���� �O�¶�H�Q�F�O�R�V�� �G�X�� �F�K�H�Y�D�O���� �O�H ruisseau et la planche pour le traverser un 

moment. 

 

 

 

    
 
 

Figure 51 �± G. Müller, Devine qui fait quoi ? Une promenade invisible (1999), p. 24 à 27. 

4.3.3. Vues en coupe 

La vue en coupe est une représentation écorchée, �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �K�D�E�L�W�D�W��

appréhendé horizontalement, �H�W���T�X�L���O�D�L�V�V�H���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���F�H���T�X�L���H�V�W���F�D�F�K�p���j���X�Q��

observateur extérieur. Cette vue inhabituelle car artificielle pour un adulte est au 

�F�R�Q�W�D�L�U�H���W�U�q�V���I�D�P�L�O�L�q�U�H���j���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���F�D�U���F�¶�H�V�W une vue qui lui est très souvent offerte par les 

jouets (maisons de poupées, de Playmobils, garages automobiles, fermes, etc.). Très 

proche du plan dont elle tire souvent les mêmes codes langagiers, la vue en coupe 

cherche à montrer la mainmise sur un esp�D�F�H�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�O�R�V�� �H�W�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p�� �H�V�W��

�O�L�Y�U�p�H���D�X���O�H�F�W�H�X�U���S�R�X�U���P�L�H�X�[���H�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� 

�&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�$�Q�Q�H�W�W�H�� �7�L�V�R�Q�� �H�W�� �7�D�O�X�V�� �7�D�\�O�R�U�� �Y�H�X�O�H�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�D��

nouvelle maison de Barbapapa. Chaque pièce alvéolai�U�H���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���H�V�W���j���O�¶�L�P�D�J�H���G�H��

son occupant220���� �(�O�O�H�� �D�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �p�W�p�� �I�D�o�R�Q�Q�p�H�� �j�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �F�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �F�R�P�P�H�� �O�H��

�O�H�F�W�H�X�U���O�¶�D�S�S�U�H�Q�G���j���O�D���S�D�J�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���� 

 

Figure 52 - A. Tison et T. Taylor, La maison de Barbapapa (1972), p.21-22 

Dans Frigo vide221���� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �Y�X�H�� �H�Q�� �F�R�X�S�H�� �T�X�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H���� �G�q�V�� �O�D��

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �U�D�F�R�Q�W�p�H�� �S�D�U�� �*�D�s�W�D�Q�� �'�R�U�p�P�X�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�p�X�Q�L�U�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�H��

�S�L�]�]�D�� �P�X�O�W�L�F�R�O�R�U�H���� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H�� �P�X�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�U�L�J�R�V, des différents occupants 

�G�¶�X�Q�H�� �W�R�X�U�� �G�¶�L�P�P�H�X�E�O�H�V���� �/�H�V�� �p�W�D�J�H�V�� �H�P�S�L�O�p�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�Q�W��

                                                           
220 A. TISON, T. TAYLOR. La Maison de Barbapapa. Paris : �/�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���O�R�L�V�L�U�V�����������������S�����������H�W�������� 
221 G. DOREMUS. Frigo vide. Paris : Seuil Jeunesse, 2009. 
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�K�H�U�P�p�W�L�T�X�H�V�����0�r�P�H���O�¶�H�V�F�D�O�L�H�U���G�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���Q�H���P�q�Q�H���Q�X�O�O�H���S�D�U�W�����L�O���H�V�W���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���O�j���S�R�X�U��

�V�X�J�J�p�U�H�U�� �O�¶�H�Q�G�U�R�L�W�� �R�•�� �K�D�E�L�W�H�� �$�Q�G�U�p�w���� �2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�D���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �T�X�¶�Ll 

sert cependant de lien entre les différents occupants. Un code couleur initié dès la 

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �S�H�U�P�H�W���G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�P�S�L�O�H�P�H�Q�W���G�¶�Hspaces compartimentés qui 

forme �Q�R�W�U�H�� �Y�L�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �Q�R�X�V�� �H�Q�J�D�J�H�� �j�� �G�p�F�O�R�L�V�R�Q�Q�H�U���� �Y�R�L�U�H�� �j��

émulsionner.  

 

Figure 53 - G. Dorémus, Frigo vide (2009) couverture. 

4.4. Les vues symboliques 

�-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V��par vues symboliques ou topogramme222 toute représentation 

graphique �I�D�L�V�D�Q�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���X�Q���H�V�S�D�F�H���G�R�Q�Q�p���S�D�U���O�¶�D�J�H�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�X�O�H�X�U�V�����G�H���P�R�W�V��

�F�O�p�V�����G�H���V�\�P�E�R�O�H�V���H�W���G�¶�L�P�D�J�H�V�����&�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�X���F�R�Q�F�H�S�W���G�H��mind map créé 

dans les années 1970 par Tony Buzan223, un psychologue anglais qui a travaillé sur le 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���P�p�P�R�L�U�H�����G�H���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���H�W���G�X���F�H�U�Y�H�D�X�����&�H���S�U�R�F�p�G�p���J�U�D�S�K�L�T�X�H��

est relativement important (3% des représentations, 81 occurrences). Nous ne le 

rencontrons pourtant que chez quatre auteurs : Peter Sis, Béatrice Poncelet, Sara 

Fanelli et dans une certaine mesure chez François Place. 

�/�R�U�V�T�X�H�� �3�H�W�H�U�� �6�L�V�� �p�Y�R�T�X�H���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p�� �G�H�� �V�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V, il fait 

�W�R�X�M�R�X�U�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���p�S�D�U�V���T�X�H���F�K�D�F�X�Q���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���D�X�U�D�L�W���F�D�S�W�p�V���G�D�Q�V���V�R�Q��

�U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���H�W���Oe temps puis arrangés à sa convenance. Pour représenter cette 

intimité, Peter Sis utilise le topogramme. Dans Madlenka, chaque personnage 

�U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���V�X�U���V�R�Q���F�K�H�P�L�Q���S�D�U���O�¶�K�p�U�R�w�Q�H���H�V�W���R�U�L�J�L�Q�D�L�U�H���G�¶�X�Q���S�D�\�V���O�R�L�Q�W�D�L�Q�����8�Q�H���S�D�J�H���R�X��

une double-�S�D�J�H���V�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���V�¶�H�Q�W�U�H�F�U�R�L�V�H�Q�W���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�L�Y�H�U�V���H�P�S�U�X�Q�W�p�V���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H��

�G�X�� �S�D�\�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �p�Y�R�T�X�H�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�¶�H�X�[���� �¬�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �E�R�X�W�L�T�X�H�� �G�H�� �0�R�Q�V�L�H�X�U��

Gaston, on représente la France autour de la pâtisserie, des lieux symboliques parisiens 

(la tou�U�� �(�L�I�I�H�O���� �O�¶�D�U�F�� �G�H�� �W�U�L�R�P�S�K�H���� �1�R�W�U�H-�'�D�P�H���� �O�D�� �&�R�Q�F�R�U�G�H���� �O�D�� �0�D�G�H�O�H�L�Q�H���� �O�¶�2�S�p�U�D��

Garnier), de la littérature (le Petit Prince, les Trois Mousquetaires, le Nautilus de 

                                                           
222 Le topogramme �H�V�W���X�Q���W�H�U�P�H���T�X�H���O�¶�R�Q���G�R�L�W���j���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�Q�H���E�U�L�W�D�Q�Q�L�T�X�H���)�U�D�Q�F�H�V���$�P�H�O�L�D���<�D�W�H�V���T�X�L���U�H�Gécouvrit 
en 1966 un texte anonyme latin (Ad Herennium���� �P�H�W�W�D�Q�W�� �H�Q�� �O�X�P�L�q�U�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H�V�� �R�U�D�W�H�X�U�V�� �D�Q�F�L�H�Q�V�� �G�H��
�O�¶�L�P�D�J�H���P�H�Q�W�D�O�H���G�¶�X�Q���O�L�H�X���F�R�Q�Q�X���R�X���L�Q�Y�H�Q�W�p���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���L�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���L�Q�Y�L�W�p�V���j���S�O�D�F�H�U���G�H�V���R�E�M�H�W�V���V�\�P�E�R�O�L�V�D�Q�W���D�X�W�D�Q�W��
�G�¶�L�G�p�H�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�X�K�D�L�W�D�L�H�Qt retenir dans leur discours. 
F.A. YATES. The Art of memory. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 
223 T. BUZAN. Use both side of your brain. New York : Dutton, 1974. 



- 108 - 

 

Vingt-Mille lieues sous les mers, le Chat Botté), de personnages célèbres (Louis 

Blériot, Bip alter-ego de Marcel Marceau, Méliès, les frères Montgolfier, Jacques 

�7�D�W�L�������&�¶�H�V�W���S�O�X�V���j���X�Q�H���O�H�F�W�X�U�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���T�X�H���Q�R�X�V���H�Q�J�D�J�H���3�H�W�H�U���6�L�V�� 

 

Figure 54 - P. Sis, Madlenka (2000) p. 21 

Dans Chaise et Café de Béatrice Poncelet, une double-page représente la table 

du travail du grand-�I�U�q�U�H���� �R�E�M�H�W�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U���� �/�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V��

statues « encombrent �ª�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �2�Q�� �V�H�Q�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �K�D�E�L�W�p�� �S�D�U�� �V�R�Q�� �R�F�F�X�S�D�Q�W���� �L�O�� �H�V�W�� �j��

�O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H��lui-�P�r�P�H���� �V�R�Q�� �O�L�H�X���� �V�R�Q�� �r�W�U�H���� �L�O�� �V�X�I�I�L�W�� �j�� �O�H�� �G�L�U�H���� �/�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �H�Q�W�L�H�U�� �V�H�P�E�O�H��

�F�L�U�F�R�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �L�Q�W�L�P�H�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�P�E�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �W�D�E�O�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �&�H�W�� �H�V�S�D�F�H��

�L�Q�W�L�P�H�� �H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �S�H�D�X���� �H�V�S�D�F�H�� �I�D�o�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �O�¶�r�W�U�H���� �W�D�Q�L�q�U�H�� �D�M�X�V�W�D�E�O�H�� �D�X��

corps et aux �G�p�V�L�U�V���G�H���F�H�O�X�L���T�X�L���O�¶�K�D�E�L�W�H�� 

�>�«�@�� �&�K�H�]�� �%�p�D�W�U�L�F�H�� �3�R�Q�F�H�O�H�W���� �H�Q�� �L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �F�R�P�P�H�� �H�Q�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �O�¶�H�V�S�D�F�H��
�I�D�P�L�O�L�H�U���� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �F�O�R�V�� �R�X�� �R�X�Y�H�U�W���� �Q�H�� �V�H�� �O�L�P�L�W�H�� �S�D�V�� �j�� �X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �G�p�F�R�U���� �L�O��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�H���L�P�D�J�H�����O�¶�H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�����O�H���E�L�R�W�R�S�H���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���T�X�L���O�¶�K�D�E�L�W�H���D�X���V�H�Q�V��
�S�O�H�L�Q�����/�H�V���M�H�X�[���F�R�Q�Y�H�U�J�H�Q�W�V���G�X���W�H�[�W�H���H�W���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���U�H�O�q�Y�H�Q�W���D�O�R�U�V���G�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
�V�p�P�L�R�V�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �>�«�@�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �H�W�� �F�K�D�T�X�H�� �O�L�H�X���� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�Q�W��
�F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �P�p�W�R�Q�\�P�L�H�� �G�H�� �V�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V���� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �O�H�� �W�K�p�k�W�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H��
�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H���� �j���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�¶extime224 lacanien. Or ces lieux, à la fois nourris par 
�O�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�W�V���I�D�P�L�O�L�H�U�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���H�W���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���Q�H�X�W�U�H�V�����J�p�Q�p�U�L�T�X�H�V���S�R�X�U���T�X�H��
�F�K�D�F�X�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �V�¶�\�� �S�U�R�M�H�W�H�U���� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �D�G�X�O�W�H�� �R�X�� �H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�� �V�H�� �O�H�V��
�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�����G�¶�H�Q���I�D�L�U�H���O�H�X�U���H�V�S�D�F�H���I�D�P�L�O�L�H�U��225 

 

Figure 55 - B. Poncelet, Chaise et café (2000) p.6-7 
 
 

*  
**  
*  

Le graphique qui suit permet de faire une synthèse des différentes 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���V�S�D�W�L�D�O�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���W�U�R�X�Y�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�R�U�S�X�V���H�W���G�H���O�H�V���U�H�O�L�H�U���D�Y�H�F���X�Q�H��

intentionnalité spatiale propre à chaque auteur ou chaque album. Ainsi pourrait-on 
                                                           
224 �/�¶�H�[�W�L�P�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�R�W�� �D�Y�D�Q�F�p�� �S�D�U�� �-�D�F�T�X�H�V�� �/�D�F�D�Q�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�� �;�9�,�� �G�X�� ������ �P�D�U�V�� ������������ �,�O est repris par 
Serge Tisseron en 2001 dans son ouvrage �/�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p�� �V�X�U�H�[�S�R�V�p�H ���5�D�P�V�D�\������ �T�X�¶�L�O�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �D�L�Q�V�L : « Je propose 
�G�¶�D�S�S�H�O�H�U�� �H�[�W�L�P�L�W�p�� �O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �S�R�X�V�V�H�� �F�K�D�F�X�Q�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �V�D�� �Y�L�H�� �L�Q�W�L�P�H���� �D�X�W�D�Q�W��
physqiue que psychique. Ce mo�X�Y�H�P�H�Q�W���H�V�W���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���S�D�V�V�p���L�Q�D�S�H�U�o�X���E�L�H�Q���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O���j���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q�����,�O��
consiste dans le désir de communiquer sur son monde intérieur. �>�«�@��Si les gens veulent extérioriser certains 
�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �Y�L�H���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �P�L�H�X�[�� �V�H�� �O�H�V�� �D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �H�Q�� �O�H�V��intériorisant sur un autre mode grâce aux 
�p�F�K�D�Q�J�H�V���T�X�¶�L�O�V���V�X�V�F�L�W�H�Q�W���D�Y�H�F���O�H�X�U�V���S�U�R�F�K�H�V�� » 
225 S. DARDAILLON, op. cit., p. 115. 
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rapidement dire que les vues zénithales sont employées pour mettre à plat les relations 

que les personnages ont avec leur histoire, avec les autres membres du groupe social 

auquel ils appartiennent ou avec l�H�V���D�X�W�U�H�V���J�U�R�X�S�H�V���V�R�F�L�D�X�[���T�X�¶�L�O�V���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���D�P�H�Q�p�V��

à rencontrer. Les vues frontales décrivent généralement les lieux, les décors qui 

entourent les personnages, des plus personnels aux plus publics. Enfin, les vues 

�V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�L�P�H�� �H�W à la mise à plat des entités culturelles qui 

�F�R�P�S�R�V�H�Q�W���O�¶�r�W�U�H���G�X���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� 

 

Figure 56 �± Vues et intentionnalités spatiales dans les albums du corpus 
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5. Des images des sociétés à travers les albums pour enfants 

�/�H�V���L�P�D�J�H�V���G�¶�H�V�S�D�F�Hs constituent un des éléments des albums du corpus. Mais 

l�¶�R�E�M�H�W-livre, lui-même, par sa forme, sa  taille, sa sérialité donne également une image 

�G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W�� �S�U�R�G�X�L�W�� Existe-t-il, par exemple, une taille ou un format 

privilégiés pour rendre compte des espaces en gén�p�U�D�O���� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q��

particulier ? Puis-je envisager une évolution dans le temps des représentations 

�V�S�D�W�L�D�O�H�V���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�D�O�E�X�P�V���H�Q�W�U�H�������������H�W���Q�R�V���M�R�X�U�V ? Existe-t-il un profil 

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�¶�p�G�L�W�H�X�U���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���D�X�[���H�V�S�D�F�H�V comme il existerait, sans doute, un profil 

�G�¶�D�X�W�H�X�U���R�X���G�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U ? 

�&�¶�H�V�W�� �D�X�[�� �U�p�S�R�Q�V�H�V�� �j�� �F�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �M�H�� �V�R�X�K�D�L�W�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W��

�F�R�Q�V�D�F�U�H�U�� �F�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �T�X�L�� �F�O�{�W�X�U�H�U�D�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�� �P�R�Q�� �R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���� �-�¶�D�L��

ainsi articulé mes réponses autour de trois axes �����O�H���W�H�P�S�V�����O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V�����7�R�X�W��

�G�¶�D�E�R�U�G�����M�H���P�H���O�L�Y�U�H�U�D�L���j���X�Q�H���U�D�S�L�G�H���p�W�X�G�H���G�L�D�F�K�U�R�Q�L�T�X�H���G�H�V���D�O�E�X�P�V���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���P�R�Q��

�F�R�U�S�X�V���D�I�L�Q���G�H���F�R�Q�W�H�[�W�X�D�O�L�V�H�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�R�X�U���O�H�V���H�V�S�D�F�H�V���G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H���G�H�V��

albums. Ensuite, je m�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�D�L���j �O�¶�H�V�S�D�F�H���R�I�I�H�U�W���S�D�U���O�¶�D�O�E�X�P���P�r�P�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���V�D���W�D�L�O�O�H��

�R�X�� �V�R�Q�� �I�R�U�P�D�W���� �(�Q�I�L�Q���� �M�¶�L�U�D�L�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �G�X�� �F�{�W�p�� �G�H�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V���� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V��

�V�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���O�L�J�Q�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���P�H���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�U�U�L�Y�H�U���j���G�p�J�D�J�H�U���X�Q���R�X���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�U�R�I�L�O�V��

« �G�¶�D�P�D�W�H�X�U�V���G�¶�H�V�S�D�F�H�V ». 

�����������'�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���G�X���W�H�P�S�V 

�$�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H��

�H�V�S�D�F�H�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �P�R�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire entre 1919 et 

������������ �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�� �D�Q�J�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �V�p�G�X�L�V�D�Q�W���� �&�R�P�P�H�� �M�¶�D�L�� �G�p�M�j�� �S�X�� �O�H�� �S�U�p�F�L�V�H�U��

�S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���� �V�L�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�p�V��est paru après 1945, onze 

�R�X�Y�U�D�J�H�V���R�Q�W���p�W�p���S�X�E�O�L�p�V���S�R�X�U���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���I�R�L�V���H�Q�W�U�H�������������H�W���������������,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��Macao et 

�&�R�V�P�D�J�H���R�X���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���G�X���E�R�Q�K�H�X�U (1919), de �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���%�D�E�D�U le petit éléphant 

(1931), du Voyage de Babar (1932), du Roi Babar (1933), de Froux le Lièvre (1935), 

de La Ferme du Père Castor (1937), des Panoramas du fleuve, de la montagne et de la 
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côte (1936, 1937, 1938), de Paul Petitgris et sa machine à vapeur226 (1939) et de La 

Petite Maison227 (1942).  

���������������*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�����X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���F�R�Q�V�W�D�Q�W���S�R�X�U���O�¶�H�V�S�D�F�H�� 

Dans cette étude diachronique de mon corpus, je me suis appuyé sur la date de 

�O�D�� �S�D�U�X�W�L�R�Q�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H���� �(�Q�� �F�R�P�S�D�U�D�Q�W�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V��

depuis 1974 (figure 16) à la représentation diachronique de mon corpus (figure 58), on 

�S�H�X�W�� �V�¶�D�S�H�U�F�H�Y�R�L�U�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�O�X�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �S�U�R�F�K�H���� �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W��

�S�R�U�W�p���j���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V���Q�H���V�H�P�E�O�H���S�D�V���r�W�U�H���X�Q�H��

�O�X�E�L�H�� �S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �P�D�L�V�� �E�L�H�Q�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �X�Q��

phénomène somme toute assez banal.  

 

 

Figure 57 -  Représentation diachronique du corpus 
 

À partir des deux graphiques, je peux cependant distinguer trois phases 

successives : avant les années 70 (phase A), les années 70-90 (phase B) et les années 

2000 (phase C). Dans la première période, la product�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�V�W��

�H�Q�F�R�U�H���I�D�L�E�O�H���H�W���O�H�V���T�X�H�O�T�X�H�V���H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���G�H�� �P�R�Q���F�R�U�S�X�V���G�¶�D�Y�D�Q�W������������ �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���G�H��

véritables hapax �G�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����¬���S�D�U�W�L�U���G�H���������������O�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���V�R�Q�W���S�O�X�V���Q�R�P�E�U�H�X�[���H�W��

appartiennent le plus souvent à des séries (cf. paragraphe 5.3.2). Les années post Mai-

                                                           
226 �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �p�G�L�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�H�� �F�H�� �O�L�Y�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�� �9�L�U�J�L�Q�L�D�� �/�H�H�� �%�X�U�W�R�Q�� �G�D�W�H�� �G�H�� ���������� �D�X�[��
éditions Circonflexe. 
227 La �S�U�H�P�L�q�U�H�� �p�G�L�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�H�� �F�H�� �O�L�Y�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�� �9�L�U�J�L�Q�L�D�� �/�H�H�� �%�X�U�W�R�Q�� �G�D�W�H�� �G�H�� ���������� �D�X�[��
éditions G.P. 
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�������Y�R�L�H�Q�W���O�¶�H�I�I�H�U�Y�H�V�F�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V. Ces derniers ne sont plus considérés 

comme un support éducatif mais davantage comme une fenêtre ouverte sur le monde. 

�/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �S�L�F�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�K�q�P�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �Hst à placer à la fin de cette 

�S�p�U�L�R�G�H�����H�Q�W�U�H���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������H�W���O�H���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����������-�H���F�U�R�L�V���T�X�¶�L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H��

�G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �F�H�W�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H�� �S�H�W�L�W�V�� �p�G�L�W�H�X�U�V��

indépendants comme Les éditions du Rouergue (1993), Didier Jeunesse (1993) et 

Pastel (1988), Circonflexe et Kaléidoscope (1989), Memo (1993), Actes Sud Junior 

(1995) ou Rue du Monde (1996) qui se lancent dans des thèmes peu abordés par les 

�J�U�D�Q�G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �M�X�V�T�X�H�� �O�j���� �&�p�F�L�O�H�� �%�R�X�O�D�L�U�H�� �Y�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��période, comme 

dans les années qui suivent, un « bouleversement esthétique et narratif essentiel » : 

À mes yeux, la décennie 1990 connaît un bouleversement esthétique et narratif 
�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���� �T�X�H�� �M�¶�L�Q�W�H�U�S�U�q�W�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�F�L�V�P�H�� �j�� �X�Q�H��
phase de créativité plus baroque �± �F�¶�H�V�W-à-dire à la fois foisonnante et plus 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�H���G�¶�H�O�O�H-�P�r�P�H�����>�«�@���,�O���P�H���V�H�P�E�O�H���T�X�H�����S�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W�����R�Q���D�V�V�L�V�W�H���j���O�D��
�I�R�L�V�� �j�� �X�Q�H�� �U�H�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �S�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�W�� �j�� �X�Q�H��
�S�O�R�Q�J�p�H���D�X�G�D�F�L�H�X�V�H���G�D�Q�V���O�¶�L�Qconnu de la créativité contemporaine228. 

Dans ces années-�O�j���� �O�H�V�� �V�p�U�L�H�V�� �V�H�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�V���F�R�P�P�H���7�¶�&�K�R�X�S�L���G�H���7�K�L�H�U�U�\���&�R�X�U�W�L�Q�����&�R�U�D�O�L�H���H�W���O�H�V���/�D�S�L�Q�R�V���G�H��

Pierre Couronne. On voit notamment la reprise de personnages comme celui de 

Bécassine, emprunté �j�� �O�D�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�V�V�L�Q�p�H�� �G�H�� �3�L�Q�F�K�R�Q�� �H�W�� �&�D�X�P�H�U�\�� �H�W�� �D�G�D�S�W�p�� �j�� �O�¶�D�O�E�X�P��

�S�D�U�� �9�L�Y�L�D�Q�H�� �&�R�K�H�Q�� �H�Q�� ������������ �&�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���� �H�Q��

�)�U�D�Q�F�H���� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �T�X�L�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �H�W�� �O�D�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�� �R�F�F�X�S�H�Q�W��une place 

importante dans le travail. Je veux parler de Claude Ponti, de Colin Thompson mais 

également de Peter Sis. 

�/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �S�L�F�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �G�X�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �H�W�� �G�H�U�Q�L�H�U��

palier, celui des années 2000. La décennie 2000-2012 compte 117 albums sélectionnés 

���V�R�L�W���������������G�X���F�R�U�S�X�V���W�R�W�D�O�����S�R�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���X�Q�H���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�����/�j��

�H�Q�F�R�U�H�����M�H���S�H�X�[���L�P�S�X�W�H�U���F�H�W�W�H���U�H�F�U�X�G�H�V�F�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���j���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���O�D��

�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �G�R�X�E�O�H�� �H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ������������ �G�R�S�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�H�I�I�H�W « Harry Potter229 », et 

                                                           
228 C. BOULAIRE. « La Décennie 1990 » dans La Revue des livres pour enfants. n°270, avril 2013, p.85. 
229 Le premier tome de la série, paru en 19�������F�K�H�]���*�D�O�O�L�P�D�U�G�����H�V�W���S�D�V�V�p���S�U�H�V�T�X�¶�L�Q�D�S�H�U�o�X�����&�¶�H�V�W���D�Y�H�F���O�D���V�R�U�W�L�H���G�X��
�W�U�R�L�V�L�q�P�H���R�S�X�V���T�X�H���O�H�V���Y�H�Q�W�H�V���R�Q�W���G�p�F�R�O�O�p�����H�Q�W�U�D�v�Q�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U���V�L�O�O�D�J�H���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
de littérature jeunesse.  « A�X�[�� �G�L�U�H�V�� �G�H�V�� �G�L�U�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�p�F�R�O�H�� » faisait remarquer Christine Pagnoulle, «  Harry 
Potter �D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���U�H�Q�G�U�H���O�H���J�R�€�W���G�H���O�D���O�H�F�W�X�U�H���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���T�X�L���V�¶�H�Q���p�W�D�L�H�Q�W���G�p�W�R�X�U�Q�p�V ». 
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�G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �j�� �O�D�� �P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�H�W�Lts éditeurs (Sarbacane en 2003, 

Notari, Michel-Lagarde en 2006, Hélium en 2008, Nobi-Nobi en 2010, et Le 

�*�H�Q�p�Y�U�L�H�U���H�Q�����������������(�Q�W�U�H�������������H�W���������������M�H���F�R�P�S�W�H�������� �P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�V���F�R�Q�F�H�Unées 

par ma sélection contre 28 entre 1985 et 1995. 

5.1.2. Dans le détail, une domination de la ville 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �j �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V��

�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �j�� �P�R�Q�� �F�K�D�P�S�� �G�¶�p�W�X�G�H���� �j�� �V�D�Y�R�L�U���� �O�H�V�� �H�V�Saces évoqués dans ces 

albums (�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �O�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H���� �O�D�� �Y�L�O�O�H���� �O�H�� �O�L�W�W�R�U�D�O�� �H�W�� �O�D�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H), on 

constate des évolutions notoires. 

 

Figure 58 - Évolution de la représentation des différents thèmes spatiaux 
 (campagne, ville, moantagne, littoral, espace domestique) dans les albums entre 1919 et 2012. 

Si dans la première période, la ville et la campagne sont deux thèmes 

majoritairement abordés par les albums, et à parts égales (35,5% des récits), il en est 

�W�R�X�W���j���I�D�L�W���D�X�W�U�H�P�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����/�D���F�D�P�S�D�J�Q�H���G�H�P�H�X�U�H���X�Q���W�K�q�P�H���j peu près toujours 

aussi présent dans le temps avec un taux de représentation situé entre 27,5% et 38,9%. 

En revanche la ville, après avoir subi un lourd déclin sur les trois premières périodes, 

�S�D�V�V�D�Q�W�� �G�H�� ������������ �j�� �������������� �H�V�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �X�Q�� �W�K�q�P�H�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�� �G�H�V��albums traitant 

�G�¶�H�V�S�D�F�H�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���P�R�L�W�L�p���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�X���F�R�U�S�X�V���S�D�U�X�V���H�Q�W�U�H������������
                                                                                                                                                                                     
C. PAGNOULLE. « Harry Potter, symbole du dynamisme de la littérature jeunesse ». Propos recueillis par P. 
Janssens sur le site Le 15ème jour du mois���� �P�H�Q�V�X�H�O���G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �/�L�q�J�H���� �M�X�L�Q�������������� �&�R�Q�V�X�O�W�p�� �O�H�� ������ �M�D�Q�Y�L�H�U��
2014 :  
URL : http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/prod_30702/fr/harry-potter-symbole-du-dynamisme-de-la-litterature-
jeunesse 
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�H�W���������������&�H�W�W�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�����W�R�X�F�K�D�Q�W���G�H���S�U�q�V���j���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�D���Y�L�O�O�H�����W�U�R�X�Y�H���V�R�Q���H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��

�G�D�Q�V���O�¶urbaphobie de la grande édition des années 1970-�������������-�¶�D�L���G�p�M�j���H�X���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q��

�G�¶�\���I�D�L�U�H���D�O�O�X�V�L�R�Q���D�X���F�Kapitre 2. Je développerai davantage ce constat, et ce de manière 

qualitative, dans une troisième partie. 

  Alors que la part des espaces montagnards représentés dans les albums est en 

diminution constante depuis les années 1960, celle du littoral varie suivant les 

différents paliers. Comme je le verrai dans une troisième partie, ces deux espaces sont 

pratiquement toujours liés au tourisme dans les albums. Ce ne sont plus des espaces  

« réservés » ; ils sont aujou�U�G�¶�K�X�L���S�D�U�W�D�J�p�V���S�D�U���W�R�X�V�����-�H���S�R�X�U�U�D�L�V���S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W���L�P�S�X�W�H�U��

le désintérêt des auteurs pour la montagne au fait que cet espace aurait sans doute 

perdu de son côté mystérieux et inconnu. Les images de montagne sont régulièrement 

reprises et diffusées par un grand nombre de médias populaires (magazines, télévision, 

internet).  

Les représentations de la maison, quant à elles, sont en augmentation lente mais 

�U�p�J�X�O�L�q�U�H���� �/�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �R�F�F�X�S�H�� �S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�� �T�X�D�U�W�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �D�F�W�X�H�O�V���� �,�O��était 

présent dans seulement ���������G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���H�Q�W�U�H�������������H�W���������������/�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������V�H�P�E�O�H�Q�W��

correspondre à un engouement prononcé pour cet espace familial, intime. Les 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �S�D�V�V�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �G�H�� �������� �j�� �������������� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �T�X�H�� �O�D��

construction immobilière se développe, que de grands chantiers visent à lutter contre la 

�F�U�L�V�H���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W�����&�R�P�P�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�X���O�H���Y�R�L�U���D�X���F�K�D�S�L�W�U�H���������O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���D�O�R�U�V���P�L�V��

�V�X�U�� �X�Q�� �F�R�Q�I�R�U�W�� �S�R�X�U�� �W�R�X�V���� �/�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�R�\�H�U�V�� �Q�¶�D�� �F�H�V�V�p�� �D�O�R�U�V�� �G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �X�Q��

intérêt grandissant230 pour les ménages de tout �K�R�U�L�]�R�Q�� �V�R�F�L�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�� �H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W��

qui se lit dans les albums.   

�8�Q�H���D�X�W�U�H���H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j���F�K�H�U�F�K�H�U���G�D�Q�V���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D��

segmentation des albums du corpus (cf. figure 64). En effet, on constate que la part des 

ouvrages consacrés plus spécialement aux très jeunes enfants (Petite Enfance, à partir 

de 5 ans) explose lors de la phase B pour se stabiliser en phase C, passant de 25% à 

près de 60%. La prise de conscience par les éditeurs de la spécificité de ce très jeune 

                                                           
230 On pourra se référer ici à une étude de ���������� �P�H�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�,�1�6�(�(�� �V�X�U�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�R�\�H�U�V����
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=15207&page=dossier/dossier22/dossier22_chp3p4.htm 
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public, en plein éveil cognitif, a orienté la production les concernant sur des histoires 

�V�H�� �G�p�U�R�X�O�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� La production 

�D�F�W�X�H�O�O�H���V�¶�R�X�Y�U�L�U���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���V�X�U���F�H���T�X�L���S�H�X�W���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���F�R�P�P�H���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���V�H�J�P�H�Q�W��

pour les albums de jeunesse, les pré-adolescents (9 ans et plus). 

 

 
Figure 59 �± Répartition des ouvrages du corpus par segmentations et par phases 
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5.2. �'�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���P�L�V���H�Q���H�V�S�D�F�H 

Happé dès la couverture, rapidement immergé dans les planches, le lecteur est 

appelé �j���S�D�U�W�D�J�H�U���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���V�S�D�W�L�D�O�H���G�X���K�p�U�R�V�����&�¶�H�V�W���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���S�D�U���O�H�V���L�P�D�J�H�V���H�W��

�O�H�X�U���J�U�D�Q�G�H���Y�D�U�L�p�W�p���T�X�H���S�R�X�U�U�D�L�W���V�¶�R�S�p�U�H�U���F�H���T�X�H���M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L���X�Q�H « territorialisation par 

procuration » entre le héros et le lecteur. Cette opération mentale sur laquelle je 

�U�H�Y�L�H�Q�G�U�D�L���G�D�Q�V���X�Q�H���T�X�D�W�U�L�q�P�H���H�W���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�D�U�W�L�H�����H�V�W���O�L�p�H�����V�H�O�R�Q���P�R�L�����j���O�¶�H�V�S�D�F�H���P�r�P�H��

�G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�W�� �j�� �O�D�� �I�D�o�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �O�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �H�Q�� �S�D�J�H�V�� �O�H�X�U��

�F�U�p�D�W�L�R�Q���� �-�H�� �Y�R�L�V�� �L�F�L�� �G�H�X�[�� �D�[�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �P�H�� �I�D�X�G�U�D�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��

ultérieure des ouvrages de mon corpus ���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �W�H�[�W�H���L�P�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H��

part le rapport taille/format. 

 

���������������'�X���W�H�[�W�H�����G�H���O�¶�L�P�D�J�H���H�W���X�Q���V�X�S�S�R�U�W 

En se livrant à une observation comptable du ratio images par pages, on se rend 

compte très vite que, comme le sous-�H�Q�W�H�Q�G�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�D�� �© définition » même de 

�O�¶�D�O�E�X�P�� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O���� �H�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �������� �G�H�V�� �S�D�J�H�V�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �S�O�D�Q�F�K�H�V��

entièrement dédiées aux images. La part consacrée au texte se trouve donc être très 

largement minoritaire. 

Deux ouvrages sont cependant à sortir du lot dans la mesure où leur ratio 

planches par pages est inférieur à 50% �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���W�U�L�O�R�J�L�H���G�H���)�U�D�Q�o�R�L�V���3�O�D�F�H����Atlas 

�G�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���G�¶�2�U�E�D�H, et du petit ouvrage de Benoît Jacques, Scandale au château 

suisse���� �6�L���� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �R�X�Y�U�D�J�H�V���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�D�U�� �O�H�� �U�D�W�L�R�� �T�X�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �O�¶�L�P�P�H�U�V�L�R�Q��

�G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �K�p�U�R�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �F�K�R�L�V�L�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �Y�H�F�W�H�X�U�� �/�¶�H�V�S�D�F�H��

offert par l�¶�R�E�M�H�W-livre est alors non plus à considérer page par page mais dans son 

intégralité.  

$ 

Figure 60 �± F. Place, Du Pays de Jade aux îles Quinookta (1998) sommaire. 

�3�R�X�U���p�O�D�E�R�U�H�U���V�R�Q���X�Q�L�Y�H�U�V���I�L�F�W�L�I�����)�U�D�Q�o�R�L�V���3�O�D�F�H���H�Q���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���O�H�V���O�L�P�L�W�H�V����

Ainsi chac�X�Q���G�H�V���W�U�R�L�V���O�L�Y�U�H�V���V�¶�R�X�Y�U�H���S�D�U���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�L�P�X�O�W�D�Q�p�H���V�X�U���O�D���G�R�X�E�O�H-page 

�G�H�V���S�D�\�V�����P�R�Q�W�D�J�Q�H�V�����U�R�\�D�X�P�H�V���H�W���v�O�H�V���T�X�¶�L�O���p�Y�R�T�X�H�����&�K�D�T�X�H���S�D�\�V���\���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���S�D�U��sa 

lettrine, son nom et quelques jalons narratifs. La lecture attentive des trois 
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composantes p�H�U�P�H�W�� �D�O�R�U�V�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�U�� �j�� �U�r�Y�H�U���� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �X�Q�� �© horizon 

�G�¶�D�W�W�H�Q�W�H231 �ª�����&�K�D�T�X�H���U�p�F�L�W�����H�Q�V�X�L�W�H�����V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���U�p�J�X�O�L�q�U�H���H�W���Q�R�U�P�p�H�����,�O��

�V�¶�R�X�Y�U�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�D�J�H-�W�L�W�U�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �O�H�W�W�U�L�Q�H�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H����

du nom du pays e�W�� �G�¶�X�Q�� �D�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U���� �6�X�L�W�� �X�Q��incipit qui laisse, dans la 

�S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �X�Q�H�� �O�D�U�J�H�� �S�D�U�W�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�H�� �W�H�[�W�H���� �O�D�Q�F�p�� �S�D�U�� �O�D��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�V�R�O�p�H���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���U�H�S�q�U�H�����V�H���O�L�W���H�Q���p�F�K�R���D�Y�H�F���O�H���J�U�D�Q�G���S�D�Q�R�U�D�P�L�T�X�H���T�X�L��

�O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �Y�D�� �V�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�U�� �H�W�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�U�� �H�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �O�H�V��

éléments mis en scène par les mots. Le récit se clôt, après une alternance régulière du 

�W�H�[�W�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H���� �V�X�U�� �X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H-�S�D�J�H�� �G�H�� �F�U�R�T�X�L�V�� �O�p�J�H�Q�G�p�V���� �V�R�U�W�H�� �G�¶�L�P�D�J�L�H�U�� �G�X��

monde qui se ferme, reprenant des éléments présents dans le récit ou le complétant. 

�&�H�V���W�U�R�L�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���H�W���G�H���F�O�{�W�X�U�H���T�X�L���U�\�W�K�P�H�Q�W���O�H�V���W�U�R�L�V���D�O�E�X�P�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W��

un système facilitateur et incitateur que François Place nomme lui-même des « attrape-

lecteurs »232. 

Dans Scandale au château suisse, Benoît Jacques travaille dans un format très 

intime qui lui permet de parodier les petits livres du XVIIIe siècle, époque à laquelle 

�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�L�W�X�H�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �/�H�� �Y�R�\age dans le temps et dans 

�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �S�U�R�G�X�L�W�� �S�D�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O���� �/�H�� �S�H�W�L�W�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �F�D�K�L�H�U��

�G�¶�H�V�W�D�P�S�H�V�� �D�X�� �J�U�D�S�K�L�V�P�H�� �L�Q�V�S�L�U�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �E�U�X�W���� �/�H�V�� �M�H�X�[�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�� �V�X�U�� �G�H�V��

allitérations en « s » et en « ch » débutent dès la couverture et le titre. Ils sont repris, en 

�J�X�L�V�H���G�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���S�U�p�S�D�U�D�W�R�L�U�H�����V�X�U���O�H���U�D�E�D�W���G�H���O�D���M�D�T�X�H�W�W�H�� 

�(�Q�� �J�X�L�V�H�� �G�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �H�W�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �E�R�X�F�K�H���� �F�K�X�F�K�R�W�H�]�� �F�H�F�L�� �V�L�[�� �I�R�L�V�� �V�D�Q�V��
chuinter : 
Si Charles prend la mouche, 
Serge se fait sonner les cloches. 

La page de titre fait apparaître dans son sous-titre, « Sorte de satire sociale 

�D�V�V�R�U�W�L�H���G�H���V�D���V�X�L�W�H���G�¶�H�V�W�D�P�S�H�V���F�L�V�H�O�p�H�V���H�Q���W�D�L�O�O�H-douce �ª�������O�H���V�X�E�W�L�O���P�p�O�D�Q�J�H���G�¶�X�Q���S�O�D�W��

« Grand Siècle �ª�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �S�D�P�S�K�O�H�W�� �O�L�E�H�U�W�L�Q���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�� �W�U�D�Y�H�V�W�L�� �V�R�Q�� �S�U�R�S�U�H�� �Q�R�P�� �H�Q��

« Benedetto Giacomo » et une discrète mention, placée dans le colophon qui fait face à 

�O�D�� �S�D�J�H�� �G�H�� �W�L�W�U�H���� �L�Q�G�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H��a été « publié il y a longtemps sous le titre 

                                                           
231 H.R. JAUSS. Pour une esthétique de la réception. Paris : Tell Gallimard, 1978, p. 55.  
232 F. PLACE. « �6�L�� �O�R�L�Q���� �V�L�� �S�U�R�F�K�H�«�� �9�R�\�D�J�H�V�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W�� �D�O�H�Q�W�R�X�U » dans Dans 
�O�¶�D�W�H�O�L�H�U�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V���� �*�H�Q�q�V�H�� �H�W�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �G�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �G�¶�2�U�E�D�H���� �-�R�X�U�Q�p�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �%�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�H��
Valenciennes, mai 2007, pp.47-58. 
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original : "Scandalo al castello svizzero" �ª�����$�L�Q�V�L�����F�¶�H�V�W���S�D�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���V�F�q�Q�H���J�p�Q�p�U�D�O�H��

�G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �T�X�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �H�V�W�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�W�� �G�H�� �V�H�V��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �$�O�R�U�V�� �T�X�¶�X�Q�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �U�D�S�L�G�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �I�D�L�U�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �%�H�Q�R�v�W��

Jacques pour une suite de pages alternant texte sur la page de gauche et dessins à 

�O�¶�H�Q�F�U�H�� �H�W�� �j�� �O�D�� �S�O�X�P�H��sur la « belle page �ª���� �F�¶�H�V�W�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �T�X�L��

inscrit Scandale au château suisse dans le domaine des albums et non dans celui du 

livre illustré. 

$ 

Figure 61 �± B. Jacques, Scandale au château suisse (2004), jaquette. 

 

���������������/�¶�D�O�E�X�P���© à la française » de taille moyenne 

Le format parait �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �H�Q�W�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Pême �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �-�¶ai 

donc distingué la taille des albums du rapport hauteur/largeur et sens de lecture. Ainsi 

je peux���� �G�¶�H�P�E�O�p�H���� �G�p�J�D�J�H�U�� �W�U�R�L�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �W�D�L�O�O�H�V : le « petit format233 » dont les 

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �Q�¶�H�[�F�q�G�H�Q�W�� �S�D�V�� ������ �F�P�� �H�Q�� �K�D�X�W�H�X�U�� �R�X�� �H�Q�� �O�D�U�J�H�X�U���� �O�H�� �© grand format » dont 

�O�¶�X�Q�H���G�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���H�[�F�q�G�H��30 cm et le « moyen format » qui se situe donc entre les 

deux.  

La taille la plus représentée est ainsi le « moyen format », à 67% (209 albums 

sur 312), viennent ensuite, à part égale, le « petit format » et le « grand format » (avec 

respectivement 15 et 18% des albums). Voilà bien un résultat tout à la fois peu 

surprenant et inattendu. Peu surprenant, dans la mesure où la grande majorité des 

albums pour enfants ont des dimensions moyennes jouant entre 24 et 27 cm pour des 

raisons de rapport confort de lecture/prix de revient ���� �L�Q�D�W�W�H�Q�G�X���� �F�D�U�� �O�¶�p�Yocation et la 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�H�Q�W���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H�V��dimensions plus imposantes afin 

de �I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�¶�L�P�P�H�U�V�L�R�Q�����'�D�Q�V���O�¶�$�W�O�D�V���G�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���G�¶�2�U�E�D�H, que �M�¶�D�L��classé dans les 

«moyens formats » (200 x 260), les paysages constituent près de la moitié des 

planches (104 sur les 217 totales). François Place a préféré jouer davantage sur les 

largeurs que proposait le format « �j���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H ». Certains paysages dépassent le cadre 

                                                           
233 « Petit format », « grand «  et « moyen » format sont des expressions couramment utilisées pour parler de la 
�W�D�L�O�O�H�����6�R�X�K�D�L�W�D�Q�W���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���G�H�V���D�O�E�X�P�V�����W�D�L�O�O�H�����H�W���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�D�J�H�V�����I�R�U�P�D�W�������M�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�D�L���G�R�Q�F��
ces expressions en les accompagnant de guillemets. 
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�G�¶�X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �S�D�J�H�� �H�W�� �G�p�E�R�U�G�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �S�D�J�H�� �G�¶�H�Q-face, se transformant en ce que �M�¶�D�L��

nommé précédemment des vues panoramiques. 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �K�D�X�W�H�X�U���O�D�U�J�H�X�U���� �Q�R�X�V��pouvons 

repérer �T�X�D�W�U�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V���� �2�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �H�V�W��

�Q�H�W�W�H�P�H�Q�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� �O�D�� �O�D�U�J�H�X�U���� �R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�¶�X�Q�� �I�R�U�P�D�W�� �© à la française » ���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�G�R�Q�W�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �Q�H�W�W�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� �O�D�� �O�D�U�J�H�X�U���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �I�R�U�P�D�W�� �© à 

�O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H » ���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �R�Q�W�� �X�Q�� �I�R�U�P�D�W�� �F�D�U�U�p�� �R�X�� �V�¶en rapprochant et enfin un 

dernier format, le leporello, dont les pages sont pliées en accordéon et peuvent se 

feuilleter ou se déployer sur une très grande largeur (plus de quatre mètres pour les 

�/�D�Y�D�W�H�U�������/�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���V�R�Q�W���G�R�Q�F���P�X�O�W�L�S�O�H�V���H�W���V�H�P�E�O�H�Q�W���r�W�U�H���G�p�F�O�L�Q�p�H�V���j���O�¶�H�Q�Y�L���S�D�U���Oes 

illustrateurs. Si le format « à la française �ª�� �V�H�� �G�p�W�D�F�K�H�� �W�U�q�V�� �Q�H�W�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

(64% et 199 albums), le format carré représente 19% des albums.  

�(�Q�� �U�p�V�X�P�p���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �G�H�Y�D�L�W�� �G�H�V�V�L�Q�H�U�� �O�H�� �S�R�U�W�U�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P-type de mon corpus 

pour représenter des espaces et des spatialités c�H�� �V�H�U�D�L�W�� �F�H�O�X�L�� �G�¶un objet de taille 

moyenne (24 x 21 cm), au format « à la française », utilisant pleinement la double 

page en mode « paysage ». 

�����������'�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V 

�/�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q pour la �M�H�X�Q�H�V�V�H���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���Xne nébuleuse constituée 

�G�¶�X�Q���J�U�D�Q�G���Q�R�P�E�U�H���G�H���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� �T�X�L�� �S�D�U���O�H���I�D�L�W���G�H�V���U�D�F�K�D�W�V���� �I�X�V�L�R�Q�V���H�W���D�X�W�U�H�V��

opérations financière�V�� �V�¶�H�Q�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �I�R�U�P�H�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�W�H�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �P�R�L�Q�V�� �H�Q�� �P�R�L�Q�V��

nombreuses et de plus en plus vastes. Derrière la constitution de ces empires éditoriaux 

existe-t-�L�O�����F�R�P�P�H���M�¶�D�L���S�X���O�H���V�X�J�J�p�U�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H���������X�Q�H���O�L�J�Q�H���p�G�L�W�R�U�L�D�O�H���T�X�L��aurait 

�W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�U aux auteurs et aux illustrateurs ? �/�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�V��

�J�U�D�Q�G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �G�R�L�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �Ge séries avec des personnages 

récurrents traversant �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �S�R�X�U�� �W�R�X�V���� �/�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �V�p�U�L�H��

représente-t-il pour ces groupes de presse un moyen de formater un agir spatial ? 

Des éléments de réponses à ces questions pourront être apportés au fil de ce 

�W�U�D�Y�D�L�O���P�D�L�V���M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���L�F�L���G�U�H�V�V�H�U���X�Q���W�D�E�O�H�D�X���G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���H�W���G�H�V���D�X�W�H�X�U�V���G�R�Q�W��

les productions constituent mon corpus.  

5.3.1. Les éditeurs 
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Mon corpus �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �������� �D�O�E�X�P�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �S�D�U�� ������

�P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�Rn francophones. Par le jeu des fusions et des filiales, neuf groupes se 

�S�D�U�W�D�J�H�Q�W�����������G�H���F�H�V���D�O�E�X�P�V�����3�D�U�P�L���F�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����O�H���J�U�R�X�S�H���+�D�F�K�H�W�W�H��

est dominant avec 16% des albums du corpus, englobant des éditeurs aussi divers que 

Hachette Jeunes�V�H�����S�R�X�U���S�D�U�O�H�U���G�¶�X�Q�H���P�X�O�W�L�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����R�X���G�H���*�U�D�V�V�H�W���-�H�X�Q�H�V�V�H�����*�D�X�W�L�H�U-

Languereau, Didier Jeunesse, pour parler de maisons plus petites aux politiques 

souvent très proches de celles des éditeurs indépendants.  

 
Figure 62 �± Répartition des albums du corpus �V�H�O�R�Q���O�H�V���0�D�L�V�R�Q�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q 

�/�¶�p�G�L�W�L�R�Q���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H���V�H���S�D�U�W�D�J�H�����T�X�D�Q�W���j���H�O�O�H�����O�H�V�����������U�H�V�W�D�Q�W�V���G�X���F�R�U�S�X�V�����(�O�O�H��

est elle-�P�r�P�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�D�U�D�Q�W�D�L�Q�H�� �G�H�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�O�X�V��

importante�����H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�����H�V�W���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V�������������G�X���F�R�U�S�X�V�������6�L���O�¶�R�Q��

�Q�H���W�L�H�Q�W���S�D�V���F�R�P�S�W�H���G�H�V���U�H�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�����F�¶�H�V�W���O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���V�H�P�E�O�H��

�r�W�U�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �W�R�X�F�K�p�H�� �S�D�U�� �P�D�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�E�X�P�V���� �&�R�P�P�H�� �M�¶�D�L�� �G�p�M�j�� �S�X�� �O�H�� �Y�R�L�U���� �F�H�W�W�H��

maison, fondée en 1965 par Jean Fabre, Jean Delas et Arthur Hubschmidt�����V�¶�H�V�W���E�k�W�L�H��
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sur un principe �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H les enfants au monde qui les entoure en leur proposant des 

�O�L�Y�U�H�V���P�R�L�Q�V���Q�R�U�P�D�W�L�I�V���T�X�H���F�H���T�X�H���S�U�R�S�R�V�D�L�W���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���G�¶�D�O�R�U�V���� 

Le concept de �O�¶�ecole des loisirs vit avec une grande stabilité. Depuis les 
a�Q�Q�p�H�V�����������O�D���S�R�O�L�W�L�T�X�H���p�G�L�W�R�U�L�D�O�H���Q�¶�D���S�D�V���Y�D�U�L�p�����(�O�O�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���O�D�L�V�V�H�U���O�D���S�D�U�R�O�H��
�D�X�[���D�X�W�H�X�U�V�����j���O�H�X�U���O�D�L�V�V�H�U���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���F�H���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���D�X���I�R�Q�G���G�¶�H�X�[-
mêmes et non pas à leur imposer ou réclamer ou susciter telle ou telle mise en 
�I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H���P�R�G�H���� �>�«�@ À �O�¶�(�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �Q�R�X�V�� �F�K�R�L�V�L�V�V�H�Q�W��
autant que nous les choisissons. Nous recevons comme tous les éditeurs 
�E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �P�D�Q�X�V�F�U�L�W�V�� �P�D�L�V�� �F�H�W�W�H�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �S�D�V�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �Y�H�U�V�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �H�V�W��
aussi important que celui que nous faisons, nous���� �Y�H�U�V�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �8�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �Gu 
chemin se fait donc en commun et fait que la rencontre aboutit à quelque chose 
de réussi. Nous pensons que nous ne sommes là que pour susciter la création et 
�F�¶�H�V�W���D�X�[���F�U�p�D�W�H�X�U�V���G�H���Q�R�X�V���D�S�S�R�U�W�H�U���O�H�X�U���Q�R�X�Y�H�D�X�W�p�����O�H�X�U���V�D�Q�J���Q�H�X�I, leur façon 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���G�H���Y�R�L�U���O�H�V���F�K�R�V�H�V�����H�W���F�H�F�L���S�R�X�U���O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H���S�R�X�U���O�H���U�R�P�D�Q��234 

Dans ces propos tenus par Jean-�/�R�X�L�V�� �)�D�E�U�H���� �G�L�U�H�F�W�H�X�U�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �G�H�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V��

Loisirs, en 2008, on sent tout de suite la liberté de ton et le travail collaboratif entre 

�O�¶�p�G�L�W�H�X�U���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�W�� �O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U���� �/�D�� �© tribune �ª�� �R�I�I�H�U�W�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�V��

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���V�H�P�E�O�H��encore une règle qui �D���G�X���P�D�O���j���V�¶�L�P�S�R�V�H�U aux petites comme aux 

grandes maisons. Cette �O�L�E�H�U�W�p���G�X���V�X�M�H�W�����G�H���V�R�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���� �Q�¶�H�[�F�O�X�W���S�D�V�����H�W���Me le verrai 

plus loin, pour quelques exemples, un discours qui est parfois normatif mais qui est 

très souvent indépendant du seul éditeur, et davantage lié aux valeurs et aux principes 

de la société même. 

5.3.2. Les séries 

Parmi toutes les productions du corpus, je peux distinguer 85 albums (27% du 

�F�R�U�S�X�V���� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �j�� ������ �V�p�U�L�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���� �-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V�� �L�F�L�� �S�D�U�� �© série » le 

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �I�R�U�P�D�W�� �G�¶�D�O�E�X�P�� �T�X�L�� �G�p�F�O�L�Q�H�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�� �O�H�V�� �D�Y�H�Q�W�X�U�H�V�� �G�¶�X�Q��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�W�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�R�Q�� �Q�R�P à la série. Je 

distinguerai parmi ces séries du corpus deux types : celui que je nommerai gyrovague, 

dont le concept est de placer le personnage éponyme dans différents espaces ou lieux 

et celui du type robinsonnade qui multiplie les aventures du ou le plus souvent des 

personnages éponymes dans un seul et même espace. 

 

                                                           
234 « Entretien avec Jean-�/�R�X�L�V���)�D�E�U�H�����G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���/�R�L�V�L�U�V », propos recueillis par Paul Dupouey sur 
le site Ricochet-Jeunes.org, 2008. Consulté le 22 janvier 2014. 
http://www.ricochet-jeunes.org/magazine-propos/article/35-entretien-avec-jean-louis-fabre-directeur-ge 
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a- Les séries « gyrovagues » 

�-�H�� �U�D�Q�J�H�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �© séries gyrovagues », les aventures de Caroline et 

ses amis de Pierre Probst chez Hachette (créée en 1953), celles de Martine de Gilbert 

Delahaye et Marcel Marlier chez Casterman (en 1954), celles de Jean-Lou et Sophie 

du même Marcel Marlier chez Casterman (en 1965), celles de Daniel et Valérie de 

Noëlle Kesmarly chez Nathan (en 1969)���� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �3�p�Q�p�O�R�S�H�� �G�¶�$�Q�Q�H�� �*�X�W�P�D�Q�� �F�K�H�]��

Gallimard (en 2003), de Sally de Stephen Huneck chez Gautier-Languereau (en 2006), 

de Zoé et Théo de Catherine Metzmeyer chez Casterman (en 2001), de �'�L�G�L�H�U���G�¶�$�O�D�L�Q��

Grée chez Casterman (en 1965)�����G�¶�e�O�R�w�V�H���G�H���.�D�\���7�K�R�P�S�V�R�Q���F�K�H�]���*�D�O�O�L�P�D�U�G (en 1958), 

de Mimi la souris de Lucy Cousins chez Albin-Michel (en 1990), de Jil et Jacinthe de 

�-�D�F�T�X�H�O�L�Q�H�� �+�H�O�G�� �F�K�H�]�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �F�D�W�K�R�O�L�T�X�H�� �6�p�Q�H�Y�U�p (en 1970), de Juliette de Doris 

Lauer chez Lito (en 1993)���� �G�H�� �.�L�N�L�� �G�H�� �*�U�p�J�R�L�U�H�� �6�R�O�R�W�D�U�H�I�I�� �j�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�V�� �/�R�L�V�L�U�V (en 

1988), de la famille Nouricé aux édition SAEP, de la famille Oukilé de Béatrice 

Veillon chez Bayard (en 2004), des Lapinos de Pierre Couronne au Cerf-Volant (en 

2000)���� �G�H���7�¶�&�K�R�X�S�L���G�H���7�K�L�H�U�U�\�� �&�R�X�U�W�L�Q���F�K�H�]�� �1�D�W�K�D�Q (en 1997), de Raoul de Béatrice 

Giffo au Seuil Jeunesse (en 1994) ou encore de Clémentine de Cristina Lastrego chez 

Gründ (en 1990). Tous ces personnages passent au moins une de leurs plus ou moins 

nombreuses aventures à la ferme, à la montagne, à la mer ou en ville. Répertoriées 

�G�D�Q�V���G�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V���G�¶�p�Y�H�L�O���H�W���V�¶�D�G�U�H�V�V�D�Q�W���j���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H�������j���������D�Q�V�����F�H�V���V�p�U�L�H�V���V�R�Q�W��

clairement éducatives, voire pédagogiques. Je relèverai le cas des personnages de 

�'�D�Q�L�H�O���H�W�� �9�D�O�p�U�L�H���� �F�K�H�]�� �O�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �1�D�W�K�D�Q���� �T�X�L���H�Q�� �P�D�U�J�H���G�H���F�H�V���D�O�E�X�P�V���p�W�D�L�H�Q�W��

les personnages récurrents des méthodes de lecture de la classe préparatoire et des 

classes élémentaires, dans les années 1970. Les enfants apprenaient alors à lire en 

classe avec Daniel et Valérie, puis parfaisaient leur apprentissage seuls en découvrant 

les aventures des deux enfants dans des albums produits pour eux. Ces albums 

fonctionnent alors comme de grands imagiers qui permettent de placer le lecteur dans 

des espaces constitutifs de son environnement et de se familiariser avec le lexique qui 

�V�¶�\���U�D�S�S�R�U�W�H. 

La découverte du milieu, qui est toujours étranger pour le héros, est également 

�O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�D�P�H�Q�H�U���O�H���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U���j���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���G�H�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�H�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V����

Les auteurs jouent avec un certain dépaysement�«�� 
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b- Les séries « robinsonnades » 

Certaines des séries du corpus reprennent une thématique qui a à voir avec ce 

�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �X�Q�H��robinsonnade���� �0�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �S�D�V�� �G�Dns ces récits 

tous les aspects analysés par Francis et Danièle Marcoin, les histoires sont assez 

semblables. Une micro-�V�R�F�L�p�W�p�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� ���G�H�V�� �0�L�Q�X�V�F�X�O�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �D�Q�L�P�D�X�[���� �V�H��

retrouve isolée de son �P�L�O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�W���L�P�S�U�R�Y�L�V�H les moyens de sa survie dans un 

�X�Q�L�Y�H�U�V���T�X�L���O�X�L���H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���K�R�V�W�L�O�H���� 

La série des douze albums de la Famille Souris d�H���.�D�]�X�R���,�Z�D�P�X�U�D���j���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V��

Loisirs, celle des trois albums de Madlenka de Peter Sis chez Grasset Jeunesse, ou 

celle �G�H�V���7�X�U�O�X�S�L�Q�V���G�H���*�H�U�G�D���0�•�O�O�H�U���H�W���G�¶�$�Q�Q�H-Marie Chapouton ne proposent pas la 

�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �p�Y�R�T�X�p�V�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W�� �j�� �S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�O�H�U���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�L�W��

davantage de faire découvrir au lecteur les territoires dans lesquels les personnages 

vivent. 

Madlenka, dans les trois albums235 qui lui sont consacrés, construit son 

�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �p�W�D�E�O�L�W�� �D�Y�H�F�� �O�Hs divers habitants de son bloc à 

�O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�X�Q���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H���V�D���Y�L�H�����O�D���S�H�U�W�H���G�¶�X�Q�H���G�H�Q�W�����O�H���G�p�V�L�U���G�¶�X�Q���F�K�L�H�Q��

�G�H�� �F�R�P�S�D�J�Q�L�H���� �O�¶�H�Q�Y�L�H�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �j�� �X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �P�R�Q�G�L�D�O�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �F�R�X�S�H�� �G�X��

monde de foot-ball). Chaque commerçant, animal, objet �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �Y�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q��

pays très lointain et lui fait partager sa culture. Les vues obliques, les plans, les cartes 

et les topogrammes, participent de ce que nous avons déjà parlé la déterritorialisation 

du personnage. Le quartier de Madlenka peut être territorialisé : Anthony Oliver 

Scott236 �O�H���V�L�W�X�H���j���O�¶�H�V�W���G�H���6�R�+�R���H�W���D�X���Q�R�U�G���G�H���&�K�L�Q�D�W�R�Z�Q���j���1�H�Z York. Le quartier est 

lui-même bien circonscrit ���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�� �E�O�R�F�� �T�X�D�V�L�� �F�X�E�L�T�X�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V��

semblent avoir disparu. Le cosmopolitisme du quartier renvoie à la liberté du monde 

extérieur qui semble chère à Peter Sis.  

 

 

                                                           
235 Madlenka, 2000; Le Chien de Madlenka, 2002; Madlenka Star de foot, 2012. 
236 �$�����2�����6�&�2�7�7�����³�&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V���%�R�R�N�V�����,�Q���W�K�H���8�Q�L�Y�H�U�V�H�����R�Q���D���3�O�D�Q�H�W�����R�Q���D���%�O�R�F�N�´���G�D�Q�V��The New York Times. 19 
novembre 2000. 



- 125 - 

 

5.3.3. Les auteurs 

Pour t�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �F�R�U�S�X�V���� �M�¶�D�E�R�U�G�H�U�D�L�� �L�F�L�� �O�Hs auteurs et les 

illustrateurs des albums sélectionnés. Ces derniers sont donc les réalisations de 175 

�D�X�W�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�� �������� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���� �������� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �D�X�W�H�X�U�� �H�W��

illustrateur de leurs productions.  57% des auteurs et 55% des illustrateurs sont 

français. Si le continent européen est majoritairement représenté, avec 81% des 

illustrateurs et des auteurs, le travail des traducteurs et des éditeurs permet également 

�G�¶�D�Y�R�L�U���D�F�F�q�V���j��certains ouvrages des autres continents du globe.   

�0�X�Q�L�� �G�¶�X�Q�� �S�D�Q�H�O�� �D�V�V�H�]�� �p�O�D�U�J�L�� �j�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �P�R�Q�G�L�D�O�H���� �M�H�� �S�R�X�U�U�D�L�V�� �W�H�Q�W�H�U�� �G�H�V��

comparaisons entre des spatialités européennes, africaines et asiatiques. Je peux, par 

exemple, envisager de comparer différents habiter urbains à travers la perception de la 

ville que peuvent en avoir des auteurs américains comme Simon Prescott ou Virginia 

Lee Burton dans Le Rat des champs dans la grande ville ou La Petite maison et celle 

que peuvent en avoir des auteurs français comme Joëlle Jolivet dans Rapido dans la 

ville ou polonais comme Aleczandra et Daniel Mitzielinski dans Mamoko, 50 histoires 

dans la ville. 

 
Figure 63 �± Répartition géographique des auteurs/illustrateurs du corpus 

Parmi les 111 auteurs-illustrateurs, un certain nombre sont des auteurs 

�U�p�F�X�U�U�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �D�F�F�R�U�G�H�U�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �°�X�Y�U�H�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �D�X�[��

représentations spatiales et aux rapports que leurs personnages entretiennent avec 
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�O�¶�H�V�S�D�F�H�����3�D�U�P�L���F�H�V���D�X�W�H�X�U�V�����Q�R�X�V���F�R�P�S�W�R�Q�V���3�H�W�H�U���6�L�V�����������D�O�E�X�P�V�������.�D�]�X�R���,�Z�D�P�X�U�D����������

albums), Pierre Probst (11 albums), Miroslav Sasek (8 albums) et Claude Ponti (5 

�D�O�E�X�P�V�����G�R�Q�W���M�¶�D�L���S�X���G�p�M�j���p�Y�R�T�X�H�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���� 

Enfin, force est �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U���� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �T�X�¶�j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �X�Q�� �S�D�Q�H�O�� �D�X�V�V�L�� �O�D�U�J�H�� �O�H�V��

�D�X�W�H�X�U�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���G�X���6�X�G���R�X���G�¶�$�I�U�L�T�X�H�����S�O�X�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�K�p�P�L�V�S�K�q�U�H���V�X�G���V�R�Q�W��

peu ou pas représentés. Cette sous représentation ne conduit pas à penser que la 

�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���P�D�L�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�U�D�G�X�L�W�H�����R�X���W�U�q�V���S�H�X�����S�D�U���G�H�V��

éditeurs français. 
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Conclusion de la Première partie 

�/�¶�H�V�S�D�F�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �D�L�Q�V�L���� �D�Y�H�F�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�R�W�V���� �G�H�V�� �V�L�J�Q�H�V�� �W�U�D�F�p�V�� �V�X�U�� �O�D��
�S�D�J�H�� �E�O�D�Q�F�K�H���� �'�p�F�U�L�U�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H : le nommer, le tracer, comme ce faiseur de 
portulans qui saturaient les côtes de noms de ports, de noms de caps, de noms 
�G�H���F�U�L�T�X�H�V�����M�X�V�T�X�¶�j���F�H���T�X�H���O�D���W�H�U�U�H���I�L�Q�L�V�V�H���S�D�U���Q�H���S�O�X�V���r�W�U�H���V�p�S�D�U�p�H���G�H���O�D���P�H�U���T�X�H��
par un ruban continu de texte.237 

�¬���W�U�D�Y�H�U�V���F�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���S�D�J�H�V�����M�¶�D�L���Y�R�X�O�X���G�p�F�U�L�U�H���F�H�V���H�Vpaces-livres, offerts par 

les éditeurs aux auteurs et aux illustrateurs, investis par ces derniers pour dire de 

�O�¶�H�V�S�D�F�H���� �-�¶�D�L�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�� �F�H�W�W�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �G�H�X�[�� �W�H�P�S�V���� �6�H�O�R�Q��

�O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�R�Q�Q�R�L�U���� �M�H�� �V�X�L�V�� �S�D�U�W�L�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�W�p�V�� �S�Rrtant ma réflexion sur le 

�P�H�G�L�X�P�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �S�R�X�U�� �D�U�U�L�Y�H�U���� �D�X�� �E�R�X�W�� �G�X�� �F�R�P�S�W�H���� �D�X��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H���P�R�Q���F�R�U�S�X�V���F�R�P�S�R�V�p���G�¶�D�O�E�X�P�V���T�X�L���S�D�U�O�H�Q�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� 

�&�¶�H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G�����O�H���© système spatial �ª���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���S�D�U���O�¶�D�O�E�X�P���L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O���T�X�L���P�¶�D��

intéressé. Cet objet-livre offre à des créateurs, des artistes, la possibilité de jouer avec 

un système à trois dimensions à la fois physiques et physiologiques pour mettre du 

temps en espaces, en bref, pour raconter des histoires. Physique : les artistes jouent 

�D�Y�H�F�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U���� �O�D�� �O�D�U�J�H�X�U�� �H�W�� �O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �O�H�X�U�� �V�X�S�S�R�U�W-livre. Certains ont même 

décidé de travailler sur des livres dits « à système » (livres pop-up). La tourne de page 

occasionne chez eux le déploiement de modules cartonnés qui font passer la double-

page de la 2D à la 3D. Physiologique : �O�D���P�p�F�D�Q�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�����H�Q�W�H�Q�G�Xe ici comme 

son fonctionnement, met en résonnance trois autres dimensions, à savoir du texte, des 

�L�P�D�J�H�V�� �H�W�� �X�Q�� �V�X�S�S�R�U�W���� �/�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �Fe « double système spatial » me semble 

suffisamment intéressante pour explorer et questionner, dans la dernière partie de ce 

travail, les possibilités transactionnelles et performatives de ce medium. 

Par la grande variété des sujets traités, par le public visé et concerné par la 

lecture de ces ouvrages, les albums iconotextuels sont potentiellement des produits 

culturels���� �,�O�V�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �H�Q�� �H�X�[�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �V�L�q�F�O�H���� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�V��

�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V�� �H�W�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �H�Q�W�R�X�U�H���� �¬�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U��

de certains auteurs-illustrateurs, comme Peter Sis, Claude Ponti, Kazuo Iwamura, qui 

�R�Q�W���I�D�L�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���G�H�V���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V���O�H�X�U���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V����

                                                           
237 G. PEREC, op. cit., p.26. 
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�G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �P�R�L�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �S�D�U�O�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V���� �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �O�¶�D�O�E�X�P��

pour « le nommer, le tracer, comme ces faiseurs de portulans ». Avec tous ces artistes, 

�O�¶�D�O�E�X�P�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �p�P�L�Q�H�P�P�H�Q�W�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �S�R�U�W�H�X�U�� �G�H�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V��

embarquées. 

�¬�� �S�D�U�W�L�U���G�H���F�H�V���F�R�Q�V�W�D�W�V���J�p�Q�p�U�D�X�[���� �M�¶�H�Q���V�X�L�V���Y�H�Q�X���j�� �P�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q���F�R�U�S�X�V���Ge 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �S�R�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �M�¶�D�L�� �U�p�X�Q�L�� �������� �D�O�E�X�P�V�� �p�G�L�W�p�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �F�R�Q�o�X�V�� �H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W��

������������ �0�D�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �Q�D�U�U�D�W�L�I�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �V�H��

dérouler en ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer ou tout simplement 

à la maison. Critère supplémentaire et nécessaire : les illustrateurs, pour représenter 

ces divers environnements, devaient avoir utilisé au moins un des modes de 

représentations graphiques suivant : le paysage (vue oblique, à focale normale ou 

panoramique), la carte (ou le plan) ou la vue en coupe. 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�L�D�F�K�U�R�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�� �F�R�U�S�X�V�� �D�� �S�X�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W��

finalement un sujet « banal » des albums. Ils sont même une entrée favorite pour les 

auteurs de séries à personnages récurrents, leur permettant, dans un but éducatif, de 

�I�D�L�U�H���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V-lecteurs peuvent être amenés à 

évoluer. Que ce soit Caroline, Martine���� �7�¶�&�K�R�X�S�L���� �'�D�Q�L�H�O�� �H�W�� �9�D�O�p�U�L�H, Jean-Lou et 

�6�R�S�K�L�H���j���O�D���P�H�U�����j���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H�����j���O�D���Y�L�O�O�H�����j���O�D���I�H�U�P�H�«���W�R�X�W�H�V���F�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V���R�Q�W���S�R�X�U���E�X�W��

�G�H���Q�R�P�P�H�U�����G�p�F�U�L�U�H���H�W���S�D�U�I�R�L�V���S�U�R�S�R�V�H�U���G�H�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�H�U���F�H�V���H�V�S�D�F�H�V�����8�Q���G�¶�H�Q�W�U�H��

eux semble cependant �S�U�H�Q�G�U�H���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���D�X���F�R�X�U�V���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����F�¶�H�V�W��

celui de la ville. Boudé un temps par la grande édition, le sujet est devenu dominant 

dans la littérature pour enfants à partir des années 1990-2000. Ce constat semble 

coïncider avec une sorte de prise de conscience sociale du « fait urbain » dans sa 

totalité, que ce soit dans ces aspects sociaux (cohésion, ruptures, 

gentrification/marginalisation des banlieues) et/ou spatiaux (urban sprawl, projets 

architecturaux plus ou moins futuristes). 

Enfin, les premières approches synchroniques ont permis de brosser un bref 

tableau des albums du corpus. Ainsi, mes observations, analyses et conclusions 

pourront porter sur un échantillon que je pense assez représentatif, en admettant 

�G�¶�H�P�E�O�p�H�� �T�X�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �D�� �S�X�� �p�F�K�D�S�S�H�U�� �j�� �P�D�� �Y�L�J�L�O�D�Q�F�H���� �������� �G�X��

�F�R�U�S�X�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �L�V�V�X�V�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q ; 41% de petites maisons 



- 129 - 

 

dites « indépendantes �ª���� �3�O�X�V�� �G�¶�X�Q�� �T�X�D�U�W�� �G�H�� �P�D�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�¶�D�O�E�X�P�V��

relevant de trente séries narrant les a�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�¶�X�Q���R�X���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�V����

La grande majorité des auteurs et des illustrateurs sont français (57%) ou plus 

largement européens (81%). 

Ainsi défini le cadre de travail dans lequel je me propose de poursuivre mes 

investigations, je souhaite maintenant porter mon attention sur la mise en espaces des 

albums et �V�X�U�� �O�D�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �P�R�L�Q�V�� �j�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �M�H�� �Y�H�X�[��

�P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���G�D�Q�V���F�H���T�X�L���Y�D���V�X�L�Y�U�H���P�D�L�V���D�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�� 
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Deuxième partie : �/�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U��
enfant�V�����J�p�Q�p�U�D�W�H�X�U���G�¶�H�V�S�D�F�H�V 
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�'�D�Q�V�� �O�¶�$�W�K�q�Q�H�V�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�V�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�V�� �H�Q�� �F�R�P�P�X�Q�� �V�¶�D�S�S�H�O�O�H�Q�W��
metaphorai. Pour aller au travail ou rentrer à la maison, on prend une 
« métaphore » - un bus ou un train. Les récits pourraient également porter ce 
beau nom : chaque jour, ils traversent et ils organisent des lieux ; ils les 
sélectionnent et les relient ensemble ; ils en font des phrases et des itinéraires. 
Ce sont des parcours. 

Michel de Certeau. �/�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�X���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�����7�R�P�H���� : Arts de faire. Paris : 
Folio, 1990, p.170. 

 

�,�O�� �H�[�L�V�W�H�U�D�L�W���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �T�X�L�� �P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W���� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �D�S�S�H�O�p��

précédemment un « processus représentatif » qui conduirait le lecteur à se construire 

�G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �j�� �S�U�R�M�H�W�H�U�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �V�S�D�W�L�D�O�H�V���� �J�U�k�F�H�� �j��

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���I�D�L�U�H���G�H�V���U�p�F�L�W�V���Y�H�U�E�D�X�[���H�W���L�F�R�Q�L�T�X�H�V�����$�\�D�Q�W���I�D�L�W���O�H���F�K�R�L�[�� �G�H��

�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �Q�D�U�U�D�W�L�I�V���� �M�H�� �V�R�X�W�L�H�Q�V���� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U�� �G�H�� �0�L�F�K�H�O�� �G�H�� �&�H�U�W�H�D�X���� �T�X�H��

�F�¶�H�V�W���O�H���U�p�F�L�W���O�X�L-même qui structure ce « processus représentatif ». 

94%238 des albums de mon corpus racontent des parcours que le ou les 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���H�I�I�H�F�W�X�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���T�X�¶�L�O�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���R�X���T�X�L���O�H�X�U���V�R�Q�W��

étrangers. Dans tous ces espaces donnés (littoral, montagne, ville, campagne, maison), 

les protagonistes du récit vont de lieux en lieux, empruntent des réseaux de 

�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W�� �H�W�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �I�R�U�P�H�� �j�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�¶�L�O�V��

« habitent ».  

�-�H�� �Y�H�X�[�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �L�F�L�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H���� �D�V�V�H�]�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P��Balade de Betty 

Bone, paru en 2005 aux éditions du Sorbier. Dans ce petit album carré, un jeune 

garçon quitte le domicile citadin et familial pour aller chercher le journal. Il traverse 

différents lieux dans lesquels il est représenté page après page. À première vue, le récit 

iconique239 consiste �H�Q���X�Q�H���V�X�L�W�H���G�¶�L�P�D�J�H�V���V�p�T�X�H�Q�W�L�H�O�O�H�V���I�D�L�V�D�Q�W���G�H���O�D���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���X�Q���U�p�F�L�W��

�F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H�V���I�D�L�W�V�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�X���J�D�U�o�R�Q���Q�H���V�H���U�p�G�X�L�W���S�D�V���j���X�Q���V�L�P�S�O�H��

aller-retour de son foyer au bureau de tabac. À diverses occasions, il traverse une rue, 

longe des �W�U�R�W�W�R�L�U�V���R�X�� �H�P�S�U�X�Q�W�H���X�Q�H���D�O�O�p�H���� �/�¶�°�L�O���H�[�W�p�U�L�H�X�U���T�X�L���O�H���V�X�L�W���G�D�Q�V���V�R�Q���S�p�U�L�S�O�H��

�V�H�P�E�O�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �X�Q�H�� �E�R�X�F�O�H���� �/�¶�L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�L�U�L�H���� �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��

�V�R�P�P�D�L�U�H���� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �F�R�X�S�H���� �S�H�X�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �U�H-créer le quartier où 

habite le jeune héros. Cette deuxième lecture, moins chronologique, plus 

                                                           
238 �6�H�X�O�H�P�H�Q�W�� ������ �D�O�E�X�P�V�� �V�X�U�� �������� �Q�H�� �I�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �G�¶�X�Q�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �P�D�L�V�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�X�Q����
même lieu ou de la rencontre de plusieurs personnages dans ce même lieu. 
239 Je précise q�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���D�O�E�X�P���V�D�Q�V���W�H�[�W�H�� 
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�J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �L�Q�Y�L�W�H�� �j�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �V�X�U�� �O�D��

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�p�S�O�L�p�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�� 

 

Figure 64 �± B. Bone, Balade (2005), couverture. 

Cette deuxième partie sera donc essentiellement consacrée aux itinéraires, aux 

« �U�p�F�L�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H », pour reprendre ici une expression utilisée par Certeau. Dans un 

premier temps, je montrerai comment le récit iconotextuel met en scène les 

personnages, créant du �P�r�P�H�� �F�R�X�S�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �-�¶�H�Q�� �G�p�G�X�L�U�D�L���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�X�[�L�q�P�H��

temps, un système de signes qui me permettront de « cartographier » les récits et ainsi 

de fournir une typologie de parcours. Certains albums de mon corpus intègrent dans le 

récit iconique des cartes �R�X���G�H�V���S�O�D�Q�V�����-�H���P�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�D�L���D�O�R�U�V�����G�D�Q�V���X�Q���W�U�R�L�V�L�q�P�H���W�H�P�S�V����

sur la ou les fonctions dans le récit de ce type de représentation spatiale, globalisante. 

J�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�D�L�����G�D�Q�V���X�Q���G�H�U�Q�L�H�U���W�H�P�S�V�����X�Q�H���D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���W�R�X�W�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���D�X�[���D�O�E�X�P�V���T�X�L���R�Q�W��

pris le part�L���G�¶�L�P�L�W�H�U��le �J�H�Q�U�H���j���O�D���I�R�L�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���H�W���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���T�X�¶�H�V�W���O�H���F�D�U�Q�H�W���G�H���Y�R�\�D�J�H���� 
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1. Spatiogenèse 

�¬�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �M�H�X�Q�H�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �G�H���&�R�P�P�H�Q�W�� �M�¶�D�L�� �D�S�S�U�L�V�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H, les 

personnages de mon corpus entretiennent tous un rapport étroit avec les espaces qui les 

entourent. Ils les habitent, les occupent, se les approprient, établissent des liens entre 

ces espaces et les autres protagonistes diégétiques. Il semblerait que, pour les 

auteurs/illustrateurs, le récit �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�p�S�O�D�F�H�U�� �G�H�V��

personnages dans un espace donné prenant « forme » au fil de la lecture.  

Comme le récit-même de la Création divine, le processus démiurgique établit, 

le plus souvent, des cadres topographiques avant de « lancer » le récit. Ainsi en est-il 

aux versets 10 à 15, du chapitre II de la Genèse :  

�8�Q�� �I�O�H�X�Y�H�� �V�R�U�W�D�L�W�� �G�¶�(�G�H�Q�� �S�R�X�U�� �L�U�U�L�J�X�H�U�� �O�H�� �M�D�U�G�L�Q ; de là il se partageait pour 
�I�R�U�P�H�U���T�X�D�W�U�H���E�U�D�V���� �/�¶�X�Q���G�¶�H�X�[���V�¶�D�S�S�H�O�D�L�W���3�L�V�K�{�Q �����F�¶�H�V�W���O�X�L���T�X�L���H�Q�W�R�X�U�H���W�R�X�W���O�H��
pays de Hawi�O�D�� �R�•�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�¶�R�U���± �H�W�� �O�¶�R�U�� �G�H�� �F�H�� �S�D�\�V�� �H�V�W�� �E�R�Q �± ainsi que le 
�E�G�H�O�O�L�X�P���H�W���O�D���S�L�H�U�U�H���G�¶�R�Q�\�[���� �/�H���G�H�X�[�L�q�P�H���I�O�H�X�Y�H���V�¶�D�S�S�H�O�D�L�W���*�X�L�K�{�Q ���� �F�¶�H�V�W���O�X�L��
�T�X�L�� �H�Q�W�R�X�U�H�� �W�R�X�W�� �O�H�� �S�D�\�V�� �G�H�� �.�R�X�V�K���� �/�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �I�O�H�X�Y�H�� �V�¶�D�S�S�H�O�D�L�W�� �7�L�J�U�H ; il 
�F�R�X�O�H���j���O�¶orient �G�¶�$�V�V�R�X�U�����/�H���T�X�D�W�U�L�q�P�H���I�O�H�X�Y�H�����F�¶�p�W�D�L�W���O�¶�(�X�S�K�U�D�W�H�����/�H���6�H�L�J�Q�H�X�U��
�'�L�H�X�� �S�U�L�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �M�D�U�G�L�Q�� �G�¶�(�G�H�Q�� �S�R�X�U�� �F�X�O�W�L�Y�H�U�� �O�H�� �V�R�O�� �H�W�� �O�H��
garder240. 

�/�D�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �S�U�p�F�L�V�H�� �G�¶�(�G�H�Q�� �L�Q�V�F�U�L�W�� �F�H�W�� �H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� �R�•��

�O�¶�K�R�P�P�H���G�R�P�L�Q�H���X�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���F�L�U�F�R�Q�V�F�U�L�W���T�X�H�� �'ieu lui a confié. En effet, le verset 15 

�H�V�W�� �j�� �F�H�� �W�L�W�U�H�� �U�p�Y�p�O�D�W�H�X�U���� �/�D�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�� �°�F�X�P�p�Q�L�T�X�H�� �G�H�� ���������� �X�W�L�O�L�V�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��

« jardin �ª�� �S�R�X�U�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�(�G�H�Q�� �H�W�� �O�H�� �Y�H�U�E�H�� �© garder » pour évoquer la mission de 

�O�¶�K�R�P�P�H�� �V�X�U�� �F�H�W�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �O�X�L�� �D�� �p�W�p�� �G�p�Y�R�O�X���� �&�H�V�� �G�H�X�[��mots ont la même racine 

germanique *Ward qui signifie « lieu clos, placer dans un lieu clos »241���� �/�¶�H�[�p�J�q�V�H�� �D��

�G�R�Q�F�� �I�D�L�W�� �G�¶�(�G�H�Q�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �F�L�U�F�X�O�D�L�U�H���� �F�H�Q�W�U�p�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�E�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H ; un 

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�H�K�R�U�V�� �H�W�� �Q�¶�L�Q�Y�L�W�H�� �j�� �D�X�F�X�Q�� �G�p�S�O�D�Fement. Le jardin 

�G�¶�(�G�H�Q���H�V�W���X�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���V�D�Q�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�����F�O�R�V���V�X�U���O�X�L-�P�r�P�H�����/�¶�K�R�P�P�H���H�W���O�D���I�H�P�P�H���\��

                                                           
240 GENESE, II, 10 à 15. 
241 Une étude sommaire menée à partir des traductions possibles du verset 15, chapitre 2 de la Genèse, montre 
�T�X�H�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �© �M�D�U�G�L�Q���G�¶�(�G�H�Q » apparait avec la  �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���S�U�R�W�H�V�W�D�Q�W�H���G�¶�2�O�L�Y�L�p�W�D�Q���Hn 1535. La Septante (-
270) et la Vulgate (IVe siècle) parlent elles �G�X���³�3�D�U�D�G�L�V�´���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q���H�Q�G�U�R�L�W���I�H�U�P�p���V�H�U�D�L�W���G�p�M�j���S�U�p�V�H�Q�W���j��
�W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���P�L�V�V�L�R�Q�V���F�R�Q�I�L�p�H�V���j���O�¶�+�R�P�P�H�����j���V�D�Y�R�L�U��phylassein et custodiorem�����F�¶�H�V�W-à-dire « garder �ª���F�R�P�P�H���O�¶�R�Q��
garde une prison.  
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�G�p�D�P�E�X�O�H�Q�W�� �V�D�Q�V�� �W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�V�� �Q�L�� �F�K�H�P�L�Q�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �Q�¶�D�S�S�H�O�D�Q�W���� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �j�� �D�X�F�X�Q�H��

narration.  

 

Figure 65 �± �&�D�U�W�H���G�H���O�¶�(�G�H�Q���G�D�Q�V���7�K�H���*�H�Q�W�O�H�P�D�Q�¶�V���0�D�J�D�]�L�Q�H, Frontispice, 1736 

�2�U���S�R�X�U���T�X�H���O�H���U�p�F�L�W���F�R�P�P�H�Q�F�H�����S�R�X�U���T�X�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���V�¶�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H�����L�O���I�D�X�W���U�R�P�S�U�H��

ce paradigme spatial circulaire et clos ���� �L�O�� �I�D�X�W�� �W�U�D�Q�V�J�U�H�V�V�H�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�W�� �G�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�H��

�O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �H�[�S�X�O�V�p�V�� �G�X�� �M�D�U�G�L�Q���� �'�q�V�� �O�R�U�V���� �O�H�� �P�R�Weur spatial 

narratif est lancé �����I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H�����H�[�L�O�����W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���H�W���G�p�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��

�R�•���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���U�H�V�W�H���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H : 

Et Dieu dit : « �9�R�L�F�L�� �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�� �Q�R�X�V���� �S�R�X�U�� �O�D��
connaissance du bien et du mal. Mainte�Q�D�Q�W�����T�X�¶�L�O���Q�¶�D�Y�D�Q�F�H���S�D�V���V�D���P�D�L�Q�����T�X�¶�L�O��
�Q�H���S�U�H�Q�Q�H���S�D�V���D�X�V�V�L���G�H���O�¶�D�U�E�U�H���G�H���Y�L�H�����S�R�X�U���H�Q���P�D�Q�J�H�U�����H�W���Y�L�Y�U�H���p�W�H�U�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� » 
Et Dieu le fit sortir  �G�X���M�D�U�G�L�Q���G�¶�(�G�H�Q���� �S�R�X�U���T�X�¶�L�O���F�X�O�W�L�Y�k�W���O�D���W�H�U�U�H���G�¶�R�•���L�O�� �D�Y�D�L�W��
été pris. �$�\�D�Q�W�� �F�K�D�V�V�p�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �>�/�H�� �6�H�L�J�Q�H�X�U�� �'�L�H�X�@�� �Sosta les Chérubins à 
�O�¶orient �G�X���M�D�U�G�L�Q���G�¶�(�G�H�Q���D�Y�H�F���O�D���I�O�D�P�P�H���G�H���O�¶�p�S�p�H���I�R�X�G�U�R�\�D�Q�W�H���S�R�X�U���J�D�U�G�H�U���O�H��
chemin �G�H���O�¶�D�U�E�U�H���G�H���Y�L�H��242 

Ainsi donc du déplacement naîtrait le récit, et, de ce récit, les espaces traversés 

�S�D�U�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�U�P�H�V���� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�Jes diégétiques. Les récits des albums 

pour enfants sont des récits créateurs �G�¶�X�Q�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���� �&�R�P�P�H�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �E�L�E�O�L�T�X�H���� �L�O�V��

construisent des images au fur et à mesure du déplacement des personnages 

diégétiques.  �&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���M�H���Y�D�L�V���P�¶�H�P�S�O�R�\�H�U���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���Gans la suite de ce chapitre 

�G�¶�D�E�R�U�G���H�Q���D�Q�D�O�\�V�D�Q�W���O�H�V���© �U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H » contenus dans les albums du corpus ; puis, 

�H�Q�� �P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �D�X�[�� �G�L�Y�H�U�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�S�D�W�L�D�X�[�� �T�X�L�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W�� �F�H�V�� �U�p�F�L�W�V���� �(�Q�I�L�Q���� �M�H��

�W�H�U�P�L�Q�H�U�D�L�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�� �G�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �:�D�U�M�D�� �/�Dvater qui, dans les années 

1960, a mené un travail sur la traduction cartographique du parcours narratif de 

�T�X�H�O�T�X�H�V���F�R�Q�W�H�V���G�H���&�K�D�U�O�H�V���3�H�U�U�D�X�O�W���H�W���G�H�V���I�U�q�U�H�V���*�U�L�P�P�����/�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���V�H�U�D����

�S�R�X�U���O�D���V�X�L�W�H���G�H���P�R�Q���S�U�R�S�U�H���W�U�D�Y�D�L�O�����X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q��importante �D�I�L�Q���G�¶�p�W�D�E�O�L�U��

�X�Q�� �P�R�G�H�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V�� �G�L�p�J�p�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�¶�H�Q�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �X�Q�H��

typologie. 

 

 

                                                           
242 GENESE, III, 21 à 24. 
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1.1. Espaces et récits 

1.1.1. « �5�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H » 

�&�K�H�]�� �'�H�O�H�X�]�H�� �H�W�� �*�X�D�W�W�D�U�L���� �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H����

voire son abandon, sont autant de moments permettant son appropriation243. Les 

« occupants » lui confèrent des dimensions et des lignes de force soit en les 

investissant, soit en en étant arrachés pour être transplantés ailleurs. Il y a, chez ces 

�S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�Dce, la conviction que la vie, le récit, la pensée ne sont jamais 

« hors-sol », mais toujours pris dans des formes de spatialité en partie métaphoriques 

mais complexes et articulées.  

�/�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �F�H�V�� �W�H�[�W�H�V��philosophiques pour penser une 

�P�p�W�D�W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �I�H�U�D�L�W�� �G�H�� �F�H�O�X�L-ci une dimension de la société, 

correspondant à la gestion de la distance. Car enfin, ce qui intéresse le géographe ce 

�V�R�Q�W�� �F�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �K�D�E�L�W�p�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire les territoires qui ne sont territoires que parce 

�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�p�V���� �S�D�U�F�R�X�U�X�V�� �H�W�� �D�U�S�H�Q�W�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �&�H�� �T�X�¶�2�O�L�Y�L�H�U�� �/�D�]�]�D�U�R�W�W�L��

appelle la « portée profondément existentielle du mouvement244 » est une notion qui 

est en germe déjà dans la Physique �G�¶�$�U�L�V�W�R�W�H�� �D�X�� �,�9e siècle avant notre ère. Pour le 

philo�V�R�S�K�H�� �J�U�H�F���� �O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�W�p�� �V�R�Q�W�� �X�Q�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �V�R�Q��

principal élément constitutif : 

�8�Q�H���S�U�H�X�Y�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���� �F�¶�H�V�W���O�D���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���G�H�V���F�R�U�S�V��
�T�X�L�� �V�H�� �U�H�P�S�O�D�F�H�Q�W���P�X�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �O�L�H�X���� �>�«�@���¬�� �X�Q�� �D�X�W�U�H��point de 
�Y�X�H���� �O�H�V�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�V�� �F�R�U�S�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �H�W�� �V�L�P�S�O�H�V�� �>�«�@�� �Q�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �S�D�V��
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H �����P�D�L�V���L�O�V���G�p�P�R�Q�W�U�H�Q�W���H�Q���R�X�W�U�H���T�X�¶�L�O���D��
une certaine propriété.245 

�&�¶�H�V�W���V�X�U���F�H�V���D�V�S�H�F�W�V���W�K�p�R�U�L�T�X�H�V���T�X�H���M�H���Y�R�X�G�U�D�L�V���D�S�S�X�\�H�U���P�D���G�p�P�R�Q�V�W�Uation tout 

�H�Q�� �P�H�� �F�R�Q�V�D�F�U�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �D�O�E�X�P�V��qui me semblent relativement proches 

�G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W�� �G�H�X�[�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �W�U�q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V et donc 

deux intentionnalités spatiales différentes.  

Le premier de ces albums est Le �9�R�\�D�J�H�� �G�H�� �O�¶âne, paru aux éditions Didier 

Jeunesse en 2012 et destiné aux enfants de moins de 7 ans. Le texte est �G�¶Isabelle 

                                                           
243 G. DELEUZE, F. GUATTARI. �/�¶�$�Q�W�L-�¯�G�L�S�H. Paris : Édition de Minuit, 1972, p.163 et sq. 
244 O. LAZZAROTTI, op. cit., p. 57. 
245 ARISTOTE, Physique, IV, II, 1-4. [traduction de Barthélémy Saint-Hilaire, 1861] 



- 138 - 

 

Grelet246 �H�W���O�H�V���L�P�D�J�H�V���G�¶Irène Bonacina247. �/�¶�R�X�Y�U�D�J�H���H�V�W���G�p�I�L�Q�L�����S�D�U���O�¶�p�G�L�W�H�X�U�����F�R�P�P�H��

un « road trip » animalier : 

�/�¶�k�Q�H�� �V�H�� �P�R�U�I�R�Q�G�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �I�H�U�P�H�������� �,�O�� �O�X�L�� �P�D�Q�T�X�H�� �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H���� �0�D�L�V�� �T�X�R�L ? 
Après avoir réparé la vieille camionnette, il partira en voyage espérant trouver 
�F�H���T�X�¶�L�O���F�K�H�U�F�K�H�����7�U�q�V���Y�L�W�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���V�H���M�R�L�J�Q�H�Q�W���j���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H248.  

Le second album est un peu plus ancien�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶Un rhinocéros Arc-en-ciel, 

de Peter Sis, réalisé en 1987, traduit et édité chez Grasset Jeunesse en 1995249. Un 

rhinocéros blanc vit dans une clairière en compagnie de quatre oiseaux de différentes 

couleurs. Les cinq �D�P�L�V���G�p�F�L�G�H�Q�W�����X�Q���M�R�X�U�����G�¶�D�O�O�H�U���Y�R�L�U���F�H���T�X�¶�L�O���\���D���G�H�U�U�L�q�U�H���O�H�V���F�R�O�O�L�Q�H�V��

et la forêt qui bordent leur clairière.  

Le projet littéraire de ces deux albums me permet de faire émerger les deux 

�S�K�D�V�H�V�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�� �O�D��spatiogenèse���� �F�¶�H�V�W-à-dire le processus, littéraire et 

�L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O���� �T�X�L�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V���� �6�H�O�R�Q�� �P�R�L���� �O�D��spatiogenèse se 

développerait en deux temps dans la narration ���� �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G���O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q puis la 

trajectoire���� �-�¶�D�S�S�H�O�O�H��extraction le processus qui consiste à faire sortir le personnage 

�S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���F�O�R�V���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���L�O���V�H���W�U�R�X�Y�H���D�X���G�p�E�X�W���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����/�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q, 

�j�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�X���F�K�D�S�L�W�U�H������ �G�H���O�D���*�H�Q�q�V�H���� �I�D�L�W���Q�D�v�W�U�H���O�H���U�p�F�L�W���� �/�R�U�V���G�H���O�D���V�H�F�R�Q�G�H���S�K�D�V�H���� �O�D��

trajectoire, pendant laquelle le personnage se déplace, le récit met progressivement en 

place les espaces. Il les crée, les arrange, les re�O�L�H�����-�¶�H�P�S�U�X�Q�W�H���F�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H��trajectoire 

�j�� �0�L�F�K�H�O�� �G�H�� �&�H�U�W�H�D�X�� �T�X�L�� �\�� �D�V�V�R�F�L�H�� �D�X�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �P�D�L�V��

également de temps : 

�>�������@�� �M�¶�D�L�� �H�X�� �U�H�F�R�X�U�V�� �j�� �Oa catégorie de « trajectoire ». Elle devrait évoquer un 
�P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �W�H�P�S�R�U�H�O�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q��
diachronique de points parcourus, et non pas la figure que ces points forment 
sur un lieu supposé synchronique ou achronique. En fait, cette 
« représentation » est insuffisante, puisque précisément la trajectoire se dessine 
et que le temps ou le mouvement se trouve ainsi réduit à une ligne totalisable 
�S�D�U�� �O�¶�°�L�O���� �O�L�V�L�E�O�H�� �H�Q�� �X�Q�� �L�Q�V�W�D�Q�W ���� �R�Q�� �S�U�R�M�H�W�W�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �S�O�D�Q�� �O�H�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �G�¶�X�Q��

                                                           
246 Isabelle Grel�H�W�� �H�V�W�� �S�H�L�Q�W�U�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �Q�p�H�� �j�� �&�K�D�U�W�U�H�V�� �H�W�� �Y�L�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �3�D�U�L�V���� �6�R�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �p�W�D�L�W�� �X�Q��
�R�X�Y�U�D�J�H���R�•���H�O�O�H���I�D�L�V�D�L�W���H�Q�W�U�H�U���H�Q���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���G�H�V���W�H�[�W�H�V���D�Y�H�F���G�H�V���S�H�L�Q�W�X�U�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���D�Y�D�L�W���U�p�D�O�L�V�p�H�V : La Disparition, 
Filigranes, 2006 [64p.]. 
247 Irène Bonacina �H�V�W���G�L�S�O�{�P�p�H���G�H���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V���$�U�W�V���'�p�F�R�U�D�W�L�I�V���G�H���6�W�U�D�V�E�R�X�U�J�����6�R�Q���S�U�H�P�L�H�U���O�L�Y�U�H���H�V�W���S�D�U�X���H�Q������������
à La Joie de Lire. La drôle de maladie de Petit Bonhomme, avec des textes de Pierre Delye, chez Didier 
Jeunesse, paraît en 2012. http://www.irene.bonacina.com  
248 http://www.didier-jeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=476 
249 P. SIS. Un rhinocéros Arc-en-ciel. Paris : Grasset Jeunesse, 2012 [32p.] ISBN 978-2-246-50701-���� �������������¼����
�W�U�D�G�X�L�W���G�H���O�¶�D�P�p�U�L�F�D�L�Q��Rainbow Rhino, 1987, New York : Knopf. 
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marcheur dans la ville. Si utile que soit cette « mise à plat », elle 
�P�p�W�D�P�R�U�S�K�R�V�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �W�H�P�S�R�U�H�O�O�H�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �H�Q�� �X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �G�H��
points.250 

 

a- Phase 1 : Et du déplacement naît le récit, �O�¶�H�[�W�U�X�V�L�R�Q 

Dans Le Voyage �G�H�� �O�¶âne���� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �L�Q�L�W�L�D�O��est la ferme où habitent �O�¶�Æ�Q�H et les 

quatre autres animaux de la basse-�F�R�X�U�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���I�H�U�P�H���U�q�J�Q�H���O�¶�H�Q�Q�X�L : 

�'�D�Q�V���O�D���I�H�U�P�H���G�¶�H�Q���E�D�V�����G�X���F�{�W�p���G�H���9�L�O�O�D�S�R�X�U�o�R�Q�����Y�L�W���X�Q���Æ�1�(���T�X�L���V�¶�H�Q�Q�X�L�H�� 
�/�H�� �M�R�X�U�� �G�¶�D�Y�D�Q�W�� �H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�D�S�U�q�V���� �O�D���V�H�P�D�L�Q�H�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �P�R�L�V��
�G�¶�D�Y�D�Q�W�� 
Et tous les jours, tous les jours...251 

�/�¶�H�V�S�D�F�H���G�H���O�D���I�H�U�P�H���H�V�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���G�L�V�T�X�H���F�H�L�Q�W�X�U�p���S�D�U���X�Q�H��

barrière en bois, �D�X���F�H�Q�W�U�H���G�X�T�X�H�O���V�H���W�U�R�X�Y�H���O�D���J�U�D�Q�J�H���G�H���O�¶�k�Q�H�����5�L�H�Q���Q�H���Q�R�X�V���H�V�W���P�R�Q�W�U�p��

des espaces �O�L�P�L�W�U�R�S�K�H�V���j���O�D���I�H�U�P�H���G�H���V�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���D�V�V�R�F�L�H�U���j���O�¶�L�P�D�J�H���G�H��cette 

�I�H�U�P�H�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �v�O�H���� �/�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �F�H�U�F�O�H�� �H�V�W�� �U�H�S�U�L�V�H�� �G�H�X�[�� �S�D�J�H�V�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q�� �S�R�X�U��

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�¶�k�Q�H���T�X�L���V�H���P�R�U�I�R�Q�G���H�W��« qui tourne en rond », concluant ainsi ce qui a été 

dit à la �S�D�J�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���j���S�U�R�S�R�V���G�H���O�¶�H�Q�Q�X�L���H�W���G�H���O�D���T�X�D�V�L���L�Q�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���T�X�D�W�U�H���D�X�W�U�H�V��

animaux. 

 

Figure 66 �± I.Grelet, I.Bonacina, �/�H���9�R�\�D�J�H���G�H���O�¶�k�Q�H (2012), p.1-2. 

�/�¶�k�Q�H�����T�X�L���W�R�X�U�Q�H���H�Q���U�R�Q�G�����D���E�H�V�R�L�Q���G�¶�D�X�W�U�H���F�K�R�V�H���S�R�X�U���r�W�U�H���K�H�Xreux. 
Autre chose... oui, mais quoi ?252 

Les premières pages �G�¶Un rhinoceros Arc-en-ciel dépeignent le milieu dans 

lequel vit le rhinocéros et les trois oiseaux. Si à la page 3, Peter Sis ne dessine pas un 

espace fermé, le texte le laisse suggérer : 

Par-delà les montagnes, 
�$�X���F�°�X�U���G�¶�X�Q�H���Y�D�O�O�p�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�� 
Vivait le rhinocéros Arc-en-ciel.253 

 

                                                           
250 M. de CERTEAU. �/�¶�,nvention du quotidien, T.1 : arts de faire. Paris :  pp.58-59. 
251 I.GRELET, I.BONACINA, op. cit., p. 1.  
252 I.GRELET, I.BONACINA, op. cit., p. 3. 
253 P.SIS, op. cit., p. 2. 
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�/�¶�D�U�F�� �G�H�V�V�L�Q�p�� �S�D�U�� �O�D�� �O�L�J�Q�H�� �G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�� �G�H�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �T�X�H��

�Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���Q�R�X�V���I�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�Q�G�U�R�L�W���R�•���Y�L�Y�H�Q�W���O�¶�D�Q�L�P�D�O���H�W���V�H�V���D�P�L�V�����,�O���S�R�X�U�U�D�L�W���V�¶�D�J�L�U��

�G�¶�X�Q���W�H�U�Uitoire circulaire verdoyant semé de quelques arbres entouré par des montagnes 

et la jungle : 

Ils quittèrent la vallée 
Pour gravir la montagne. 
Puis se frayèrent un chemin à travers la jungle.254 

 

Figure 67 �± P.Sis, Un rhinocéros Arc-en-Ciel (1995), p.3. 

Si la vallée du rhinocéros réunit pratiquement tous les éléments du Paradis ou 

du locus amoenus, lieu agréable dans lequel les trois amis ont « tout pour être 

heureux : de la place pour courir, du soleil pour se chauffer, un vent léger pour se 

rafraîchir et d�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�W�V�� �D�P�L�V » (p.4), la ferme-�L�Q�V�X�O�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�k�Q�H�� �W�L�H�Q�G�U�D�L�W�� �S�O�X�W�{�W�� �G�X��

locus ingratus255. �&�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �G�R�Q�F�� �O�D�Q�F�H�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �H�V�W�� �O�¶�H�[�W�U�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �G�¶�X�Q��

même espace clos et circulaire qui se veut être la représentation de ce que je nommerai 

le territoire �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �S�R�U�W�L�R�Q�� �O�L�P�L�W�p�H�� �G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Qnages semblent 

�V�¶�r�W�U�H�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p �H�W�� �D�X�T�X�H�O�� �L�O�V�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�Q�W�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �'�X�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �Q�D�v�W�� �G�R�Q�F�� �O�D��

diégèse. 

�)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�L�� �G�L�I�I�q�U�H�� �G�¶�H�P�E�O�p�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �U�p�F�L�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �O�H�� �P�R�W�L�I��

�G�¶�H�[�W�U�X�V�L�R�Q�� �'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H���O�¶�k�Q�H�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���F�H���M�H���Q�R�P�P�H�U�D�L���X�Q�H��fuite alors que dans 

�F�H�O�X�L�� �G�X�� �U�K�L�Q�R�F�p�U�R�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�L�W�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�r�W�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�D�V���� �O�H�� �K�p�U�R�V��

quitte un lieu qui lui est désagréable pour trouver, quelque part, un lieu agréable. Dans 

le second, le héros quitte un lieu qui lui est agréable pour trouver un lieu qui lui serait 

sans doute encore plus agréable. 

 

 

                                                           
254 P. SIS, op. cit., p. 8. 
255 Pour Yvon Le Scanff, le « locus horridus (hérissé, rugueux) est dès lors caractérisé comme locus horribilis 
(horrible, effrayant). Le mot horridus signifie en effet au sens propre « hérissé » ou « rugueux, âpre » ; mais au 
sens figuré, il acquiert vite en latin le sens de « sauvage, farouche », « rébarbatif » puis « terrible », « qui fait 
frissonner ». cf. Y. LE SCANFF. Le P�D�\�V�D�J�H�� �U�R�P�D�Q�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�X�� �V�X�E�O�L�P�H. Paris : Champ Vallon, 
2007, pp. 5 à 8. Le locus horridus se veut être le pendant du locus amoenus (lieu agréable). Dans le cas présent 
�H�W���G�D�Q�V���X�Q���E�R�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�D�O�E�X�P�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V�����L�O���Q�¶�H�V�W���T�X�H���W�U�q�V���U�D�U�H�P�H�Q�W���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H��locus horridus�����F�¶�H�V�W-à-dire 
terrifiant, mais davantage de lieu simplement désagréable et ennuyeux, ce que je décide de nommer locus 
ingratus. 
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b- Phase 2 �����(�W���G�X���U�p�F�L�W���Q�D�v�W���O�¶�H�V�S�D�F�H�����O�D���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H 

Dans les deux albums, dès les premières pages, et ce grâce au langage 

iconotextuel, le récit fait naître sous les yeux du lecteur les deux territoires initiaux. 

Dès lors que les personnages se trouvent « extraits », ils commencent une trajectoire, 

un itinéraire, à pied ou en camionnette, jalonné par différents lieux que certains 

per�V�R�Q�Q�D�J�H�V���Y�R�Q�W���W�H�Q�W�H�U���G�H���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���H�Q les élisant pour territoire. 

Dans Un Rhinocéros Arc-en-ciel, par exemple, �O�¶�R�L�V�H�D�X�� �E�O�H�X�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�� �D�X�� �E�R�U�G��

�G�¶�X�Q���O�D�F���E�O�H�X���S�R�X�U���V�¶�\���P�L�U�H�U �����O�¶�R�L�V�H�D�X���M�D�X�Q�H���D�X���F�°�X�U���G�¶�X�Q�H���E�D�Q�D�Q�H�U�Die pour goûter aux 

fruits mûrs ���� �H�W�� �O�¶�R�L�V�H�D�X�� �U�R�X�J�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�K�D�P�S�� �G�H�� �F�R�T�X�H�O�L�F�R�W�V pour y disparaître. Le 

rhinocéros, resté seul, continue à avancer dans un décor qui a perdu ses couleurs. Il 

finit par atteindre un arbre sec. Il ne parvient pas, quant à lui, �j���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H��

�D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�E�U�H���� �L�O�� �H�Q�� �H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �Y�L�W�H�� �F�K�D�V�V�p�� �S�D�U�� �X�Q�� �H�V�V�D�L�P�� �G�¶�D�E�H�L�O�O�H�V���� �)�X�\�D�Q�W�� �F�H��

locus horridus (cf. note 255), il est amené à retraverser �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�D�O�O�H�U��

dans lesquels chacun des oiseaux rencontre des problèmes similaires. L�¶�R�L�V�H�D�X�� �U�R�X�J�H��

est chassé par une hyène affamée ���� �O�¶�R�L�V�H�D�X�� �M�D�X�Q�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �V�H�U�S�H�Q�W�� �J�L�J�D�Q�W�H�V�T�X�H�� �H�W��

�O�¶�R�L�V�H�D�X���E�O�H�X���S�D�U���X�Q���p�Q�R�U�P�H���F�U�R�F�R�G�L�O�H�����7�R�X�V���O�H�V���O�L�H�X�[���T�X�L���V�H�P�E�O�D�L�H�Q�W�����G�H���S�U�L�P�H���D�E�R�U�G����

passer pour des lieux agréables deviennent des loci horridi. Les quatre amis se 

retrouvent alors dans la plaine du début, le locus amoenus aux multiples couleurs. 

�3�R�X�U���O�¶�Æ�Q�H���H�W���V�H�V�� �T�X�D�W�U�H���D�P�L�V���� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H���S�D�V���X�Q�H��boucle mais ce 

�T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�V�� �X�Q�H��translation���� �/�¶�k�Q�H�� �Q�H�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �O�D�� �I�H�U�P�H���� �L�O�� �O�Disse bien ses 

�D�P�L�V�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �O�X�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �F�K�R�L�V�L�V�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U���� �4�X�D�Q�W�� �j�� �O�X�L���� �V�R�Q��

�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���V�H�P�E�O�H���W�L�U�H�U���Y�H�U�V���O�¶�L�Q�I�L�Q�L���P�r�P�H���V�L���O�¶�R�Q���S�H�X�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���G�D�Q�V���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�D�J�H��

�G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� ���S���������� �T�X�H�� �O�¶�Æ�Q�H�V�V�H, rencontrée au bout de son périple, et lui ont trouvé, 

quelque part, leur île déserte, leur territoire, leur locus amoenus. 

Chacun des animaux de la ferme est resté en cours de route dans des lieux 

nommés et identifiés. La chèvre élit domicile dans le Massif-Central, à Saint-

Anastaise, attirée par la montagne et la neige ; le lapin choisit le Gers et le circuit 

automobile de Nogaro ���� �O�H���F�R�F�K�R�Q�� �U�H�V�W�H�� �V�R�X�V�� �O�H���F�K�D�U�P�H���G�X�� �P�X�V�p�H���G�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��

Guggenheim de Bilbao et le coq jette son dévolu sur Séville, la capitale du flamenco. 

�&�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �V�H�X�O �T�X�H�� �O�¶�k�Q�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�� �V�D�� �U�R�X�W�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �*�L�E�U�D�O�W�D�U�� �H�W�� �O�D�� �0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H����

terminus �G�H���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���T�X�¶�L�O���V�¶�p�W�D�L�W���O�X�L-même préparé.  
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Un itinéraire �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q 1600 �N�L�O�R�P�q�W�U�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�(�V�S�D�J�Q�H�� �D��

permis aux cinq compères de découvrir de nouveaux lieux qui sont systématiquement 

�D�V�V�R�F�L�p�V���j���X�Q�H���L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�����&�R�P�P�H���F�H�O�X�L���G�X���3�H�W�H�U���6�L�V�����O�¶�D�O�E�X�P���G�¶�,�V�D�E�H�O�O�H���*�U�H�O�H�W��

�H�W�� �G�¶�,�U�q�Q�H�� �%�R�Q�D�F�L�Q�D�� �P�H�W�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q��espace et lieux. Ces deux notions sont bien 

�p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���W�U�q�V���O�L�p�H�V���O�¶�X�Q�H���j���O�¶�D�X�W�U�H���H�W���V�R�Q�W���D�X���F�°�X�U���G�X���U�p�F�L�W de ces deux albums. En 

1977, Yi-Fu Tuan avait avancé une distinction entre ces deux notions. 

�/�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W���G�H�� �O�L�H�X�� �H�[�L�J�H�Q�W���G�H�V�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�� �V�X�E�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V�� �O�¶�X�Q�H�� �j��
�O�¶�D�X�W�U�H�����6�L���O�H���O�L�H�X���H�V�W���O�D���V�p�F�X�U�L�W�p�����O�D���V�W�D�E�L�O�L�W�p �����O�¶�H�V�S�D�F�H���H�V�W���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����O�D���O�L�Eerté 
�H�W�� �O�D�� �P�H�Q�D�F�H���� �(�Q�� �R�X�W�U�H���� �V�L�� �Q�R�X�V�� �S�H�Q�V�R�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �F�R�P�P�H�� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �O�H��
mouvement, alors le lieu est la pause ; chaque pause dans le mouvement 
�S�H�U�P�H�W���j���O�¶�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p���H�Q���O�L�H�X�� 256 

Pauses, étapes dans la « trajectoire » spatiale, les lieux �R�•���V�¶�D�U�U�r�W�H�Q�W���O�H���O�D�S�L�Q�����O�H��

coq, la chèvre et le cochon possèdent un nom propre qui permet de les repérer 

géographiquement et une particularité culturelle qui permet de les identifier également. 

Saint-Anastaise est associée à la montagne, à la neige et aux loisirs ; Nogaro au circuit 

automobile créé en 1960 et qui fut le premier circuit automobile permanent ; Bilbao au 

�P�X�V�p�H�� �G�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �F�U�p�p�� �H�Q�� ���������� �S�R�X�U�� �U�H�G�\�Q�D�P�L�V�H�U�� �O�H�� �3�D�\�V�� �%�D�V�T�X�H ; enfin 

Séville au folklore andalou et à la danse traditionnelle. 

Dans ces deux traject�R�L�U�H�V�����O�¶�D�F�W�H���G�H���V�H���G�p�S�O�D�F�H�U��a une fonction « énonciative » 

�T�X�L�� �J�p�Q�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�V�� �S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V�� �G�X�� �U�p�F�L�W�� �V�H�� �G�p�S�O�D�F�H�Q�W�� Pour de 

Certeau257, le déplacement permet à la fois aux personnages de mettre en relation 

différents lieux���� �G�H�� �F�U�p�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�R�Q�W�� �V�L�W�X�p�V�� �F�H�V��lieux et enfin de 

�V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U��lieux et espace���� �3�R�X�U�� �P�D�� �S�D�U�W���� �L�O�� �P�H�� �V�H�P�E�O�H�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �U�p�Y�p�O�H�U�� �j��

�W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �D�O�E�X�P�V�� �H�V�W�� �O�D�� �F�R-présence dans la spatiogénèse des deux 

premières fonct�L�R�Q�V���� �/�H�� �U�p�F�L�W�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W��spatiogène dans la mesure où, en mettant 

�G�H�V���O�L�H�X�[���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q�����L�O���S�U�R�G�X�L�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�� 

1.1.2. Conduites spatiales 

Il existe donc dans les récits de mon corpus un processus qui crée les espaces 

dans lesquels sont censés se dérou�O�H�U�� �O�H�V�� �U�p�F�L�W�V���� �/�¶extraction �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�� �D�L�Q�V�L��

                                                           
256 Y.F TUAN. Space and Place : The Perspective of Experience. Minneapolis : University of Minnesota Press, 
1977, p.6 
257 M. de CERTEAU, op . cit., p. 148. 
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que les trajectoires définissent ce que je nomme les conduites spatiales des 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���� �-�H�� �Y�R�X�G�U�D�L�V�� �H�Q�� �G�U�H�V�V�H�U�� �X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H���� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G���� �L�O�� �P�H��

paraît possible de distinguer trois composantes majeures qui participent de ces 

conduites et qui sont : la motivation, la qualité spatiale �H�W���O�¶échelle. 

La motivation258 �H�V�W���O�D���F�D�X�V�H���G�H���O�¶�H�[�W�U�X�V�L�R�Q�����O�D���U�D�L�V�R�Q���G�X���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H��

du corpus montre six motivations différentes que je pourrais clas�V�H�U���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

gradient, certes subjectif, partant du moins fantaisiste et du plus obligatoire à celui qui 

semble le plus libre et le plus « anoblissant ». 

Gradient Motifs 
Engagement du 

personnage 
Dépassement du 

personnage 
Justifications 

1 Retour à la maison 
(M)  - - 

Le personnage rentre chez lui 
�S�D�U�� �R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V��
�G�¶�H�I�I�R�U�W���U�H�T�X�L�V�� 

2 �$�O�O�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����e�� - + 
�/�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �Y�D�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �S�D�U��
�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H��
dépasser sa peur, son manque 
�G�¶�H�Q�Y�L�H������ 

3 Visite (V) + + 

Le personnage décide de lui-
même de découvrir ou faire 
découvrir un endroit en 
�V�¶�D�W�W�D�F�K�D�Q�W�� �j�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�H�V�� �E�R�Q�V��
côtés le plus souvent. 

4 Fuite (F) + ++ 
Le personnage est poussé au 
départ, il prend sur lui et donne 
de sa personne pour investir de 
nouveaux espaces. 

5 Tâche (T) ++ ++ 
�/�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�� �j��
accomplir une tâche qui lui a 
été confiée et qui lui demande 
des efforts. 

Tableau 68 - Classement des différentes motivations des conduites spatiales 

La motivation la plus rare dans mon corpus est celle du déplacement vers 

�O�¶�p�F�R�O�H�������� �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���� �j�� �S�H�L�Q�H����������259������ �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H��motivation vécue comme une 

obligation par le personnage. Vient ensuite le retour à la maison, au foyer, soit après le 

travail ou après un plus ou moins long voyage. Cette motivation représente 1,6% des 

récits (5 occurrences). �/�H�� �F�K�H�P�L�Q�� �Y�H�U�V�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �H�W�� �F�H�O�X�L�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q sont des 

motivations �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �S�H�X�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V����
                                                           
258 Je fais le choi�[���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���L�F�L���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���9�O�D�G�L�P�L�U���3�U�R�S�S���G�D�Q�V��Morphologie du conte en 1928 : « Par 
motivations, nous entendons les mobiles aussi bien que les buts des personnages, qui les amènent à accomplir 
telle ou telle action . » (V. PROPP. Morphologie du conte. Paris ���� �6�H�X�L�O���� ������������ �S������������ �-�¶�D�X�U�D�L�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H��
revenir ultérieurement sur ce rapprochement avec les travaux de Propp. 
259 Tous les chiffres qui suivent ne tiennent pas compte des albums du corpus mais des récits contenus dans les 
albums. Ainsi, je prendrai en compte les 307 récits de parcours du corpus (les 275 évoqués à la page xx auxquels 
�M�¶�D�L���D�M�R�X�W�p���O�H�V���������U�p�F�L�W�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�V���G�H�V���*�p�R�J�U�D�S�K�H�V �G�¶�2�U�E�D�H de François Place ainsi que six récits de Contes des 
banlieues lointaines de Shaun Tan).  
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Dans 3,5% des récits (11 occurrences), les personnages sont poussés par la Fuite. Je 

�S�O�D�F�H�� �V�R�X�V�� �F�H�� �P�r�P�H�� �W�H�U�P�H�� �O�D�� �U�p�V�X�O�W�D�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�H�Q�D�F�H���� �G�¶�X�Q�� �G�D�Q�J�H�U�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

�F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�H�V�X�U�H���G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q. La Tâche, avec 78 occurrences, est la deuxième 

motivation la plus représentée dans les récits (25% des cas). Je classe parmi les Tâches 

toutes les actions demandées au héros par un autre personnage et qui motivent son 

départ du lieu initial : aller porter une galette et un petit pot de beurre, aller voir sa 

grand-mère à la campagne, aller chercher le troupeau... Enfin, la Visite (69%, 211 

occurrences), quant à elle, regroupe tous les déplacements « gratuits » motivés par la 

�F�X�U�L�R�V�L�W�p���� �O�¶�H�Q�Y�L�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U260���� �G�¶�H�U�U�H�U�� �V�D�Q�V�� �E�X�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q��

espace quelconque. 

La qualité spatiale �H�V�W���X�Q�H���T�X�D�O�L�W�p���J�p�Q�p�U�D�O�H���H�W���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�Fe dans lequel 

le héros effectue son déplacement. La qualité �U�H�Y�r�W�� �G�H�X�[�� �D�V�S�H�F�W�V�� ���� �V�R�L�W�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q��

environnement connu du personnage principal (125 occurrences, 41% des récits) ; soit 

�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���L�Q�F�R�Q�Q�X�������������R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�������������� 

�/�¶�p�F�K�H�O�O�H spatiale définit la taille relative des espaces dans lesquels ont lieu les 

�G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V�����¬���S�D�U�W�L�U���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�X���F�R�U�S�X�V�����M�¶�D�L���G�p�J�D�J�p���T�X�D�W�U�H���p�F�K�H�O�O�H�V�����/�D���S�O�X�V���S�H�W�L�W�H��

�H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �������� �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���� �������� �G�H�V�� �U�p�F�L�W�V������ �(�O�O�H�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �j�� �O�D��

maison et, éventuellement, au jardin qui entoure cette dernière. La deuxième est 

�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �O�R�F�D�O�� ���������� �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���� ���������� �T�X�L�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�X�� �T�X�D�U�W�L�H�U���� �G�H�� �O�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�� �T�X�L��

�H�Q�W�R�X�U�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���j���O�D���Y�L�O�O�H�����$�U�U�L�Y�H���H�Q�V�X�L�W�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�����������R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�������������T�X�L��

correspond peu o�X�� �S�U�R�X�� �j�� �O�¶�D�L�U�H�� �U�H�J�U�R�X�S�D�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �R�X�� �j�� �O�D�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q��

« État �ª�����(�Q�I�L�Q�����O�¶�H�V�S�D�F�H���G�L�W���© global �ª�����������R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�������������H�V�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���P�R�Q�G�H�� 

Motivations  Qualité spatiale  Échelles 
BH 5 Connu 125 Domestique 37 
GTS 2 Inconnu 182 Local 242 
Visite 211   Régional 15 
Fuite 11   Global 13 
Tâche 78     

Tableau 69 - Répartition des motivations, environnement et échelles dans les récits de parcours du corpus 

Finalement, le « �U�p�F�L�W���ª���G�¶�X�Q���D�O�E�X�P���S�U�L�V���G�D�Q�V���P�R�Q���F�R�U�S�X�V���S�R�X�U�U�D�L�W���J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W��

ressembler à ce profil « médian » de conduite spatiale : le personnage, poussé par la 

curiosité, investit un espace local qui lui est inconnu. Ce modèle de conduite spatiale 

                                                           
260 Cette mo�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �H�V�W�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �F�K�H�]�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �U�p�F�L�W�V�� �V�H�� �F�R�Q�I�R�Q�G�� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�D�X�W�H�X�U���G�H���I�D�L�U�H���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���F�H�V���H�V�S�D�F�H�V�� 
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�H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �������� �U�p�F�L�W�V�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V���� �/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �T�X�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H��conduite 

spatiale « Visite+Inconnu+Local » est due en grande partie à la sur-représentation 

�G�¶�D�O�E�X�P�V�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �V�p�U�L�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �E�X�W�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �Q�H�� �S�D�V�� �G�L�U�H��

toujours, de faire découvrir au jeune lecteur un endroit qui lui est inconnu : la ferme, la 

�P�R�Q�W�D�J�Q�H�����O�D���P�H�U�����O�D���Y�L�O�O�H�����O�D���F�D�P�S�D�J�Q�H�����/�H���P�R�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q���H�V�W���E�L�H�Q���L�F�L���G�H���P�R�Q�W�U�H�U��

�X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H���O�L�H�X�[���T�X�L���p�Y�R�T�X�H�Q�W���O�¶�H�V�S�D�F�H���O�R�F�D�O�L�V�p���H�W���G�¶�\�� �P�R�Q�W�U�H�U���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V��

qui y sont attachées. 

La distinction entre espaces connus et espaces inconnus me paraît pertinente 

dans la mesure où la répartition des conduites spatiales en fonction de ces deux 

�H�V�S�D�F�H�V�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �$�I�L�Q�� �G�¶�H�Q�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H�� �L�G�p�H�� �S�U�p�F�L�V�H���� �M�¶�D�L�� �S�U�R�F�p�G�p�� �j�� �X�Q��

classement des échelles et des motivations �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �D�[�H�V�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H��

graphique. Au gradient des motivations���� �M�¶�D�L�� �D�V�V�R�F�L�p�� �F�H�O�X�L�� �S�O�X�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�V��échelles 

(allant  du plus petit espace considéré au plus grand. Je livre les résultats sous la forme 

de deux graphiques ���� �O�¶�X�Q�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �F�R�Q�Q�X�V�� ���I�L�J�X�U�H�� ���������� �O�¶�D�X�W�U�H�� �F�H�Oui des 

espaces inconnus (figure 71). 

 
Figure 70 - Répartition des conduites spatiales dans les espaces connus ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 
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Figure 71 - Répartition des conduites spatiales dans les espaces inconnus ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

Dans le premier graphique (cf. figure 75) les conduites spatiales dans les 

�H�V�S�D�F�H�V�� �F�R�Q�Q�X�V�� �R�F�F�X�S�H�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �P�R�L�W�L�p�� �J�D�X�F�K�H���� �/�¶�D�F�W�L�R�Q�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�� �j��

�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�W���O�R�F�D�O�H���� �D�\�D�Q�W���S�R�X�U���R�U�L�J�L�Q�H���W�R�X�V�� �O�H�V���J�U�D�G�L�H�Q�W�V���G�H���O�D��motivation. 

Dans le second graphique, les conduites spatiales occupent principalement le quart 

supérieur droit. La domination des Visites dans les espaces inconnus est manifeste, 

�F�R�P�P�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �O�H�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W���� �(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H���� �F�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �G�H�V�W�L�Q�p�V�� �D�X�[��

échelles locales, régionales et globales dans lesquels la Tâche est la deuxième plus 

forte motivation.  

Deux observations importantes semblent pouvoir être dégagées de ces deux 

�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �F�R�Q�Q�X�V�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�H�Q�W�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �U�p�V�H�U�Y�p�V�� �D�X�[��

espaces domestiques et locaux dans lesquels les motivations de déplacement seraient 

variées. Les Visites se tailleraient la part de lion (62% des occurrences), juste devant 

les Tâches (27,5%). Deux exemples peuvent être donnés ici se déroulant dans un 

même espace domestique familier du personnage. Ma Maison261 de Delphine Durand 

                                                           
261 D.DURAND. Ma maison. Rodez : Éditions du Rouergue, 2000. 
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propose une Visite inattendue dans une toute petite maison qui regorge de pièces 

�G�L�Y�H�U�V�H�V���� �F�D�F�K�p�H�V���� �D�E�U�L�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �S�O�X�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�V�� �D�X�[�� �S�O�X�V��

extravagants. Au fil des pages, a�X�� �J�U�p�� �G�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�I�X�V�H�V�� �P�p�O�D�Q�J�H�D�Q�W�� �F�R�O�O�D�J�H�V�� �H�W��

peintures, à travers des double-pages compartimentées en cases/pièces aux multiples 

dimensions, le lecteur se perd. Cette maison si petite, « qui ne paie pas de mine » et 

�T�X�L�� �Q�¶�D�� �© �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �O�¶�D�L�U�� �G�H�� �U�L�Hn » comme elle nous est présentée aux pages 4-5, 

demeure une énigme et ce malgré la Visite qui en est offerte au lecteur �����O�¶�H�V�S�D�F�H���F�R�Q�Q�X��

�G�H���V�R�Q���R�F�F�X�S�D�Q�W���H�V�W���U�p�Y�p�O�p���P�D�L�V���Q�R�Q���S�D�U�W�D�J�p���D�Y�H�F���O�H���O�H�F�W�H�X�U���T�X�L���Q�H���S�H�X�W���V�H���O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� 

Dans un tout autre genre et totalement a contrario�����7�¶�F�K�R�X�S�L262 fait partager sa 

�P�D�L�V�R�Q�� �j�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�� �O�H�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �O�H�X�U�� �S�U�R�S�R�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D��Tâche de 

retrouver �'�R�X�G�R�X���� �/�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�H�� �H�W�� �O�D�� �G�R�X�E�O�H-page 

finale, montrant une vue en coupe de la maison, permet au jeune lecteur de suivre 

�O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �K�p�U�R�V�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �j�� �O�D��

�P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�X�Q�H���P�D�L�V�R�Q���G�H���S�R�X�S�p�H�� �(�Q���H�I�I�H�W�����F�R�P�P�H���M�¶�D�L���S�X���O�H���S�U�p�F�L�V�H�U���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W�����F�H�W�W�H��

�Y�X�H�� �H�Q�� �F�R�X�S�H�� �H�V�W�� �H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W�� �I�D�P�L�O�L�q�U�H�� �F�K�H�]�� �O�¶�Hnfant et la double-page finale est à 

interpréter comme une invitation au jeu qui a son importance dans cette appropriation 

�G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���� �2�Q���S�U�R�S�R�V�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���D�X���W�U�q�V���M�H�X�Q�H���O�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �© retrouve[r] sur ce dessin 

�W�R�X�W���F�H���T�X�H���7�¶�F�K�R�X�S�L���D���Y�X�« » et donc de se déplacer à travers les différentes pièces de 

la maison.  

�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �L�Q�F�R�Q�Q�X�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�U�D�L�H�Q�W�� �S�O�X�W�{�W�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �O�R�F�D�X�[����

régionaux ou globaux. Dans ces cas de figure, les motivations sont peu variées et les 

visites dominent très largement avec près de 70% des occurrences. Les Tâches arrivent 

�M�X�V�W�H�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �D�Y�H�F�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� ���������� �/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�¶Ourson et la Ville �G�¶�$�Q�W�K�R�Q�\��

Browne263 me semble ici assez intéressant pour être évoqué. Ourson est un petit ours 

qui possède un crayon magique lui permettant de m�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�U�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �G�H�V�V�L�Q�H����

Dans cette aventure, la peluche décide de se rendre en ville. Le récit débute comme 

une Visite dans un espace inconnu local. Il y rencontre Chat, un animal errant. 

�6�R�X�G�D�L�Q���� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �H�V�W�� �L�Q�W�H�U�U�R�P�S�X : Chat est capturé par un agent de la fourrière 

municipale aux allures de SS (cf. p.25). La conduite spatiale �G�¶�2�X�U�V�R�Q�� �F�K�D�Q�J�H�� �D�O�R�U�V����

                                                           
262 T.COURTIN. �7�¶�F�K�R�X�S�L���G�D�Q�V���V�D���P�D�L�V�R�Q. Paris : Nathan, 2008. 
263 A.BROWNE. Ourson et la ville. Paris : Kaléidoscope, 1999. 
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Sa Visite de la ville se transforme en une Tâche : celle de libérer Chat du « camp de 

concentration » (p.16) dans lequel il a été placé sous bonne garde. Ourson parvient 

�P�r�P�H���j���U�H�G�R�Q�Q�H�U���O�H�X�U���O�L�E�H�U�W�p���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���T�X�L���S�D�U�W�D�J�H�D�L�H�Q�W���O�D���F�H�O�O�X�O�H���G�H���&�K�D�W���H�W��

à les conduire, par quelques coups de crayon magique, loin de la ville, au milieu de la 

campagne, dans un paysage vallonné et verdoyant (p.34). Le parcours qui était resté 

local jusque-�O�j�� �G�H�Y�L�H�Q�W���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �P�¶�D�F�F�R�U�G�H�� �F�H�W�W�H�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q����régional. La 

conduite spatiale �G�¶�2�X�U�V�R�Q�� �H�V�W�� �P�X�O�W�L�V�p�T�X�H�Q�W�L�H�O�O�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �V�L�� �O�D��Visite se change en 

Tâche���� �D�X�� �P�L�O�L�H�X�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �H�O�O�H�� �U�p�D�S�S�D�U�D�v�W�� �j�� �O�D��fin sur la dernière page : « Et 

Ourson continue sa route. » Une énième séquence semble faire suite aux deux 

�V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �T�X�L�� �H�O�O�H�V-mêmes semblent représenter des étapes dans le 

parcours, sans origine264���� �G�¶�2�X�U�V�R�Q�����/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H���F�H�W���D�O�E�X�P���S�H�U�P�H�W���D�L�Q�V�L��de nuancer 

�X�Q�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �V�H�P�E�O�H�U�� �W�U�q�V�� �U�L�J�L�G�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V�� �F�R�P�P�H��

celui-�F�L���� �H�W�� �j�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�V�� �X�Q�L�Y�R�T�X�H�V���� �X�Q�H�� �O�D�U�J�H�� �S�O�D�F�H�� �H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �j�� �O�D��

combinaison des conduites spatiales et  des espaces dans le récit. 

 

Les conduites spatiales, présentes dans certains récits de mon corpus, peuvent 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �T�X�H�� �M�H�� �S�R�X�U�U�D�L�V���� �j�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�Q�G�U�R�L�W�V����

rapprocher de la morphologie des contes étudiée par Vladimir Propp. Si je me réfère 

aux trente-et-une fonctions successives contenues dans le conte, les XIe, XVe et XXe 

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �j�� �G�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H (cf. Annexe VIII ). La 

fonction XI correspond au départ du héros, motivé soit par une Tâche (héros-quêteur) 

soit par une Fuite265 (héros-victime). Propp donne le nom de déplacement à la fonction 

XV lors de laquelle le « �K�p�U�R�V�� �H�V�W�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�� �S�U�q�V�� �G�X�� �O�L�H�X�� �R�•�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �V�D��

quête266 ». Enfin, la fonction XX correspond au retour du héros. Cette fonction est 

souvent peu développée dans le conte dans la mesure où le retour, écrit Propp, 

« �V�L�J�Q�L�I�L�H���G�p�M�j���X�Q�H���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H267 ». Dans le conte, le départ et le déplacement 

se situent toujours dans et vers des espaces inconnus qui vont permettre au héros-

quêteur ou au héros-victime de se dépasser et de se réaliser. Les échelles sont très 
                                                           
264 �/�¶�D�O�E�X�P���Q�H���F�R�P�P�H�Q�F�H���S�D�V���S�D�U���X�Q�H���V�F�q�Q�H���G�¶extraction. 
265 �-�H���U�H�S�U�H�Q�G�V���L�F�L���P�D���S�U�R�S�U�H���W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H�����3�U�R�S�S���S�O�D�F�H���V�R�X�V���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���K�p�U�R�V-victime les cas du héros enlevé 
ou chassé (cf. PROPP, op . cit., p. 48). 
266 PROPP, op. cit., p. 63. 
267 PROPP, op. cit., p. 69. 
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souvent régionales ou globales : il est ainsi nécessaire au héros du conte de partir loin 

�G�H���V�R�Q���O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����S�R�X�U���R�I�I�U�L�U���D�X���O�H�F�W�H�X�U���X�Q�H��situation finale totalement différente de 

la situation initiale. De manière évidente, �O�H���U�p�F�L�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���G�L�I�I�q�U�H���G�H���F�H�O�X�L���G�X���F�R�Q�W�H����

�/�H�� �K�p�U�R�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V���� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���� �X�Q��Quêteur ou une Victime mais un 

Voyageur, un Pérégrin268. Par ailleurs, il fréquente certes, comme le héros du conte, 

�G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �Lnconnus (2/3 des récits) mais son déplacement reste à échelle 

moyenne, dans un rayonnement local, jamais très loin de son lieu de départ.     

Pour conclure, les conduites spatiales �T�X�H�� �M�H�� �Y�L�H�Q�V�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U��

�P�¶�D�P�q�Q�H�Q�W���j���S�H�Q�V�H�U���O�H���U�p�F�L�W���F�R�P�P�H���X�Q�H metaphora, qui, en faisant varier les différents 

gradients évoqués ci-dessus, « transporte » le lecteur dans les espaces traversés par le 

personnage principal. Le terme metaphora, �T�X�H���M�¶�H�P�S�U�X�Q�W�H���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�R�L�V���j���0�L�F�K�H�O��

de Certeau269, me semble pertinent tant il existe dans le récit à la fois la volonté 

�G�¶�H�P�E�D�U�T�X�H�U���O�H���O�H�F�W�H�X�U���H�W���F�H�O�O�H���G�H���O�X�L���I�D�L�U�H���Y�L�Y�U�H���F�H���T�X�H���Y�L�W���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� 

1.1.3. La métaphore ou le lecteur embarqué 

Le concept de la métaphore pour parler du récit spatial pose la question de la 

place du lecteur face au récit. Existe-t-il un processus identificatoire qui ferait vivre au 

lecteur ce que vit le personnage, qui le ferait se transporter lui-�P�r�P�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V��

espaces créés par le récit ? Selon Michel Picard270, la lecture est un jeu qui invite 

�O�¶enfant-�O�H�F�W�H�X�U���j���D�O�W�H�U�Q�H�U���S�K�D�V�H�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���S�K�D�V�H�V���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���R�X���j���S�D�U�I�R�L�V���O�H�V��

�P�r�O�H�U���� �&�H�� �M�H�X�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W��

intellectuel. Mais finalement est-�L�O�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �E�H�V�R�L�Q�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�� �D�X��

personnage pour se laisser emporter par le récit �"���/�H���U�p�F�L�W���V�S�D�W�L�D�O���Q�¶�H�V�W-il pas suffisant ? 

�/�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q���D�X���G�p�S�D�U�W���Q�¶�H�V�W-elle pas simplement motivante ? 

�/�R�U�V���G�¶�X�Q�H���p�P�L�V�V�L�R�Q���U�D�G�L�R�S�K�R�Q�L�T�X�H�����O�H���������D�R�€�W���������������:�D�O�W�H�U���%�H�Q�M�D�P�L�Q���D�Y�D�L�W���p�W�p��

�L�Q�Y�L�W�p���j���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���V�X�U���O�D���Oittérature enfantine. Il y évoquait entre autres choses le rôle 

�G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur dans le jeu de la lecture : 

Nous ne lisons pas pour augmenter nos expériences, mais pour nous augmenter 
nous-mêmes. Les enfants, eux tout particulièrement et tout le temps, lisent 

                                                           
268 �-�¶�D�X�U�D�L�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �V�X�U�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �W�H�U�P�H�V���� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �W�U�q�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �H�W�� �W�U�q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�H�U�Q�L�H�U��
chapitre. 
269 M.de CERTEAU, op. cit., p. 170. 
270 M. PICARD, op. cit., p. 32. 
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ainsi ���� �H�Q�� �L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Q�W���� �P�D�L�V�� �Q�R�Q�� �H�Q�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�D�Q�W���� �/�H�X�U�� �O�H�F�W�X�U�H�� �H�V�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q��
rapport très intime bien moins avec leur culture et leur connaissance du monde 
�T�X�¶�D�Y�H�F���O�H�X�U���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���H�W���O�H�X�U���S�X�L�V�V�D�Q�F�H��271 

�3�R�X�U���O�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�H�V�W�L�R�Q���© �G�¶�L�G�Hntification » dans la lecture mais 

« �G�¶�L�Q�F�R�U�S�R�U�D�W�L�R�Q �ª�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�X�� �U�p�F�L�W���� �7�R�X�W�� �V�H�� �S�D�V�V�H���� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �O�H��

personnage devenait le conducteur de la métaphore. Plus tard de Gaëtan Dorémus est 

en cela un bon exemple. La premiè�U�H���G�H�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �P�R�Q�W�U�H���� �V�R�X�V���O�¶�D�V�S�H�F�W��

�G�¶�X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �T�X�D�G�U�L�O�O�p�H���� �X�Q�H�� �Y�L�O�O�H�� �L�Q�I�R�U�P�H���� �L�O�O�L�V�L�E�O�H�� �D�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �D�E�R�U�G���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V��

�O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�R�U�P�H�� �X�Q�� �Q�°�X�G�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �U�R�X�W�L�H�U���� �I�H�U�U�R�Y�L�D�L�U�H�� �H�W�� �I�O�X�Y�L�D�O����

On y devine des industries, des habitations, quelques commerces. La ville est encore 

�H�Q�G�R�U�P�L�H�� �H�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �F�H�W�� �H�V�S�D�F�H���� �*�X�V�W�D�Y�H���� �O�H�� �K�p�U�R�V���� �V�H�� �U�p�Y�H�L�O�O�H���� �'�R�U�p�P�X�V�� �Q�R�X�V��

�F�R�Q�G�X�L�W���D�O�R�U�V���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���U�X�H�V���G�H���F�H�W�W�H���Y�L�O�O�H���H�Q���V�X�L�Y�D�Q�W���*�X�V�W�D�Y�H���T�X�L���V�H���U�H�Q�G���j���O�¶�p�F�R�O�H����

�S�R�U�W�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�r�Y�H�V�� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�H�U�D�� �R�X��ne fera pas plus tard. Au fur et à mesure des 

�S�D�J�H�V�����O�D���Y�L�O�O�H���V�¶�D�Q�L�P�H�����O�H���W�U�D�P�D�J�H���G�H�V���U�X�H�V���V�¶�H�I�I�L�O�H���H�W���O�D���Y�L�O�O�H���G�H�Y�L�H�Q�W���S�H�X���j���S�H�X���O�L�V�L�E�O�H����

�/�H�V�� �T�X�D�U�W�L�H�U�V���� �D�X�[�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�L�Y�H�U�V�H�V���� �V�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�Q�W�� �H�W�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �S�O�D�Q�� �G�H�� �O�D��

ville se construit. 

 

Figure 72 �± G.Dorémus, Plus tard (2000), couverture. 

�/�D�� �Y�L�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �Q�°�X�G�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �j��

�Y�L�Y�U�H���� �S�H�X�S�O�p�� �G�H�� �J�H�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶activent, se croisent. Non seulement la ville de Gustave 

prend du sens, mais elle se construit sous les yeux du lecteur. Ce qui, finalement, 

pourrait passer pour une chrysalide sur la couverture donne naissance à une ville 

structurée par un système complexe de rues, places, parcs et ponts. 

�-�H�� �P�H�� �V�X�L�V�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��essayé au « jeu » de la création spatiale en essayant de 

retracer le parcours de Gustave et de construire, grâce aux multiples « indices » 

�p�J�U�p�Q�p�V���D�X���I�L�O���G�H�V���S�D�J�H�V�����X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���T�X�¶�L�O���W�U�D�Y�H�U�V�H�����1�X�O���Q�¶�H�V�W���E�H�V�R�L�Q��

�G�H���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���j���*�X�V�W�D�Y�H���S�R�X�U���V�¶�L�P�D�J�L�Q�H�U���V�D���Y�L�O�O�H�����O�H���F�K�H�P�L�Q���T�X�L���O�H���P�q�Q�H���Y�H�U�V���O�¶�p�F�R�O�H����

�/�H���O�H�F�W�H�X�U�����K�D�P�H�o�R�Q�Q�p���S�D�U���O�¶�p�Q�L�J�P�H���G�H���O�D���S�D�J�H���G�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����U�H�P�R�Q�W�H���S�D�J�H���D�S�U�q�V���S�D�J�H��

le fil diégétique et suit le tracé en pointillé du pa�U�F�R�X�U�V���G�H���*�X�V�W�D�Y�H�����&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���E�L�H�Q���O�H��

�S�D�U�F�R�X�U�V�� �G�L�p�J�p�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �I�D�L�W�� �I�D�L�U�H�� �j�� �V�R�Q�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �T�X�L�� �L�Q�Y�L�W�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �j��

                                                           
271 W.BENJAMIN, op. cit., p. 136. 
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�H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���T�X�L���S�H�U�P�H�W�����G�X���P�r�P�H���F�R�X�S�����G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H�����/�H���U�p�F�L�W�����S�R�X�U��

reprendre une expression de Michel de Certeau, produit de facto des « géographies 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q272 ». 

 

Figure 73 - Reconstitution cartographique du récit de Plus tard (G.Dorémus, 2000). 

Si je pars du principe que le récit crée et organise les espaces, il deviendrait 

donc aisé, comm�H�� �M�H�� �O�¶�D�L�� �P�R�Q�W�U�p�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�O�E�X�P��Plus tard���� �G�¶�H�Q�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H��

représentation cartographique. Ce fut le projet artistique de Warja Lavater au début des 

années 1960. 

1.2. Récits spatialisés : �O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H��Warja Lavater  

La philosophe et sp�p�F�L�D�O�L�V�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���&�K�U�L�V�W�L�Q�H���%�X�F�L-�*�O�X�F�N�V�P�D�Q�Q���V�¶�p�W�D�L�W���S�H�Q�F�K�pe, 

il y a plusieurs années, �V�X�U�� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�D�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W273. Du tableau de Bruegel 

�O�¶�D�Q�F�L�H�Q�����/�D���&�K�X�W�H���G�¶�,�F�D�U�H (1553) aux « espaces paysagers » de Marcel Duchamp, elle 

�p�Y�R�T�X�D�L�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���°�L�O-monde ou icarien qui parcourrait le monde dans un envol 

�L�Q�I�L�Q�L���V�¶�p�O�R�L�J�Q�D�Q�W���H�W���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�D�Q�W���G�H�V���R�E�M�H�W�V�����(�Q���F�R�P�P�H�Q�W�D�Q�W���O�H���W�D�E�O�H�D�X���F�L�W�p���S�O�X�V���K�D�X�W��

de Bruegel, elle écrivait : 

                                                           
272 M. de CERTEAU, op. cit., p. 171.   
273 C.BUCI-GLUCKSMANN. �/�¶�°�L�O���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�U�W. Paris : Galilée, 1996. 
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Dans la tradition de Patinir et de son « paysage du monde » avec ses grands 
e�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�V���� �I�O�H�X�Y�H�V�� �H�W�� �S�O�D�L�Q�H�V�� �Y�X�V�� �G�¶�H�Q�� �K�D�X�W�� �H�W�� �V�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V��
�P�L�Q�X�V�F�X�O�H�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�H�U�G�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���� �%�U�X�H�J�H�O�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �L�F�L�� �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H��
géographie du regard qui envahit le tableau et échappe à la structure cadrée du 
paysage dans la fenêtre propre à la tradition flamande de Rogier Van der 
�:�H�\�G�H�Q���H�W���9�D�Q���(�\�F�N�����R�X���j���O�¶�D�U�W���L�W�D�O�L�H�Q���G�H���O�D���© veduta » intérieure. Le regard se 
�G�p�S�O�R�L�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �P�r�P�H�� �X�Q�L�W�p�� �Y�L�V�X�H�O�O�H�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�°�L�O�� �S�O�R�Q�J�H�� �V�X�U�� �O�H�V��
spectacles de la terre, puis remonte vers cet horizon su�U�p�O�H�Y�p�� �T�X�¶�D�I�I�H�F�W�L�R�Q�Q�H��
�O�¶�D�U�W���P�D�Q�L�p�U�L�V�W�H���G�H���F�H�W�W�H���p�S�R�T�X�H���>�«�@��274 

Les imageries de �O�¶�D�U�W�L�V�W�H��Warja Lavater p�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�W�� �°�L�O�� �L�F�D�U�L�H�Q���� �6es 

leporelli de 4 mètres de long « échappent à la structure cadrée du paysage », ils se 

déploient « dans une même unité visuelle », proposent des instantanés plongeant sur 

« les spectacles de la terre �ª�� �H�W�� �G�H�V�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �Y�X�V�� �G�¶�X�Q�� �© horizon surélevé ». Certes 

Joachim Patinir propose dans ses toiles une vision frontale en perspective de paysages 

�O�j�� �R�•�� �:�D�U�M�D�� �/�D�Y�D�W�H�U�� �V�¶�H�P�S�O�R�L�H�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �]�p�Q�L�W�K�D�O�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W��

�G�¶�X�Q�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �O�L�Q�p�D�L�U�H�� �T�X�L�� �H�Vt offerte au lecteur/spectateur. �¬�� �F�H�W�� �°�L�O�� �L�F�D�U�L�H�Q���� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H��

�D�G�D�S�W�H���X�Q�H���p�F�U�L�W�X�U�H���Y�L�V�X�H�O�O�H���T�X�L���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����S�D�U���O�¶�H�P�S�O�R�L��

du plan, de codes visuels, de pictogrammes. Le travail de Warja Lavater, mené entre 

1960 et 1970, questionne su�U�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X�� �U�p�F�L�W�� �H�W�� �S�H�X�W��

�P�¶aider à imaginer une cartographie diégétique.  

1.2.1. À la conquête du signe 

En 1937, Warja Lavater fonde à Zürich un �V�W�X�G�L�R���G�¶�D�U�W���D�S�S�O�L�T�X�p���D�Y�H�F���*�R�W�W�I�U�L�H�G��

�+�R�Q�H�J�J�H�U�����X�Q���M�H�X�Q�H���D�U�W�L�V�W�H�����T�X�¶�H�O�O�H���p�S�R�X�V�H���H�Q���������������/�H���F�R�X�S�O�H���V�H���O�D�Q�F�H���D�O�R�U�V���G�D�Q�V���X�Q�H��

carrière de dessinateurs de symboles, de logotypes et de marques275. De 1958 à 1960, 

la famille Honegger-Lavater quitte Zürich pour New-�<�R�U�N�����&�¶�H�V�W���S�H�Q�G�D�Q�W���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H��

newyorkaise que Warja Lavater va se laisser fasciner par les rues, les enseignes 

lumineuses, la signalisation, la « multiplication des signes à la portée de chacun276 ». 

�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �O�D�� �G�p�F�L�G�H�U�� �j�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �G�H�V�� �S�Lctogrammes comme signes dans ses 

illustrations futures. Pour elle, « il serait possible de faire évoluer la pensée à partir de 

                                                           
274 C. BUCI-GLUCKSMANN, op. cit., p. 13. 
275 Parmi leurs créations, on peut compter le logo de la Swiss Bank Corporation et c�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�(�[�S�R�V�L�W�L�R�Q��
Nationale Suisse de 1939.  
276 « Les imageries de Warja Lavater » sur le site Le Petit Paquis, consulté le 2 janvier 2013 : 
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/04/15/13344385.html 
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�O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�L�J�Q�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �X�Q�H�� �L�G�p�H���� �X�Q�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �T�X�¶�X�Q�H��

perception277 ». 

En 1960, un premier ouvrage sert de galo�S�� �G�¶�H�V�V�D�L�� �j�� �:�D�U�M�D�� �/�D�Y�D�W�H�U���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W��

�G�¶�X�Q��leporello de 22 planches en aquarelle sur papier de Chine au format de 9 cm sur 

1,93 m déplié, consacré à �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���K�p�U�R�V���K�H�O�Y�p�W�L�T�X�H Guillaume Tell278.  La légende, 

�I�R�X�U�Q�L�H���H�Q���G�p�E�X�W���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����H�V�W���F�R�P�S�R�V�p�H���G�H��������éléments : 7 pour les personnages, 3 

pour des objets et 4 pour le décor. Le héros et son fils sont représentés par des points 

bleus ; les « opposants » (soldats, gouverneur, forteresse, bateau) par des formes 

anguleuses sombres (rectangles et triangles) ; les « adjuvants » (citoyens, forêt) par des 

points bruns ou verts. 

 

Figure 74 -  La légende de Guillaume Tell (1962) 

En 1961, la famille Honegger-�/�D�Y�D�W�H�U���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H���j�� �3�D�U�L�V���� �:�D�U�M�D���S�D�U�Y�L�H�Q�W���j�� �I�D�L�U�H��

�S�X�E�O�L�H�U�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�� �V�R�Q��Guillaume Tell ainsi que quatre autres Folded Stories279 

�F�K�H�]���O�¶�p�G�L�W�H�X�U���G�H���%�k�O�H�����%�D�V�L�O�L�X�V���3�U�H�V�V�H�����/�D���P�r�P�H���D�Q�Q�p�H��Guillaume Tell est également 

publié aux États-Unis par le New York Museum of Modern Art (MoMA)280. Le 

dernier des Folded Stories paru cette année-là a attiré mon attention par son titre et son 

sujet. La Promenade en ville « se déroule comme un film, où chaque élément est 

représenté par un signe »281. Le chemin est balisé par des feux rouges et des feux verts 

qui jalonnent la promenade du lecteur à travers les rues de New York.  

�&�¶�H�V�W���H�Q�������������T�X�H���:�D�U�M�D���/�D�Y�D�W�H�U���V�¶�D�W�W�D�T�X�H���D�X�[���F�R�Q�W�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�V���S�R�X�U���H�Q�I�D�Q�W�V��

�H�W���G�p�E�X�W�H���V�D���V�p�U�L�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�H���F�L�Q�T���D�O�E�X�P�V���W�R�X�V���S�X�E�O�L�p�V���F�K�H�]���O�¶�p�G�L�W�H�X�U���S�D�U�L�V�L�H�Q���$�G�U�L�H�Q��

Maeght. Ces albums, que Warja Lavater appelle des imageries282�����V�¶�H�P�S�D�U�H�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G��

des contes écrits par Charles Perrault en 1697 puis des récits de la tradition orale 

transcrits par Jacob et Wilhelm Grimm en 1812 (Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, 
                                                           
277 Lettre de Warja Lavater à Clive Phillpot le 6 août 1986 citée dans « Les imageries de Warja Lavater » sur le 
site Le Petit Paquis, consulté le 2 janvier 2013 : 
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/04/15/13344385.html 
278 �/�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�� �G�H��Guillaume Tell, créé en 1960, est en la possession de M. et Mme Peter Rübel, Fillmore, 
Californie. 
279 Les Folded Stories ���K�L�V�W�R�L�U�H�V���S�O�L�p�H�V�����H�V�W���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���D�Q�J�O�D�L�V�H���X�W�L�O�L�V�p�H�����S�R�X�U���S�D�U�O�H�U���G�H���O�D���I�R�U�P�H��leporello. 
280 Guillaume Tell �H�V�W���G�R�Q�F���O�H���S�U�H�P�L�H�U���O�L�Y�U�H���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�����H�Q���P�r�P�H���W�H�P�S�V���T�X�H��Twenty Six Gasoline �G�¶�(�G�Z�D�U�G���5�Xscha. 
281 « Les imageries de Warja Lavater » sur le site Le Petit Paquis, consulté le 2 janvier 2013 : 
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/04/15/13344385.html 
282 B.GROMER. « Tête à tête : Entretien avec Warja Lavater », La Revue des livres pour enfants ». Paris, n°137-
138, 1991, pp.40-49. 
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La Belle au Bois Dormant) ; ou bien par Charles Perrault seul (Le Petit Poucet) ou 

encore par les frères Grimm seuls (Blanche Neige������ �2�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �D�M�R�X�W�H�U�� �j��

cette série les numéros 14 et 15 des Folded Stories, Lucky Jack (Jean le Veinard) 

adapté du conte des frères Grimm en 1965 et The Ugly Duckling (Le vilain petit 

canard) adapté du conte de Hans Christian Andersen (1842) en 1967. À travers ses 

�L�P�D�J�H�U�L�H�V�����V�R�Q���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���V�L�P�S�O�H���L�O�O�X�V�W�U�D�Wrice mais bel 

et bien comme une auteure à part entière�����,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���S�R�X�U���H�O�O�H���G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���O�H��

texte de Perrault, Grimm ou Andersen mais de proposer une réécriture au moyen de 

« codes visuels283 ». Ainsi, selon elle, « �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �H�Q�� �S�L�F�W�R�J�U�D�P�P�H�V�� �S�H�X�W�� �r�Wre 

interprétée par le spectateur selon son propre point de vue284 ». Ce dernier devient un 

conteur lui-même et ainsi continue la tradition de ces contes oraux285. 

1.2.2. Warja Lavater et la « sémantique structurale » des contes 

La démarche adoptée par Warja Lavater implique une mise à nu de la structure 

�G�H�V���F�R�Q�W�H�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q��élaborer une mise à plat. Elle est, en ce sens, très contemporaine 

�G�H�V���p�W�X�G�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�W�H�V���H�W���V�p�P�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V���P�H�Q�p�H�V���G�¶�D�E�R�U�G���S�D�U���9�O�D�G�L�P�L�U���3�U�R�S�S286 dans 

les années 1920 puis par Algirdas Julien Greimas287 dans les années 1960 ou Paul 

Larivaille288 au début des années 1970. Pour ces trois chercheurs, le récit fonctionne 

comme une langue. Il existe une « structure sémantique profonde » pour chaque récit 

�U�H�S�R�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �W�U�R�L�V�� �F�R�X�S�O�H�V�� �G�¶�D�F�W�D�Q�W�V : sujet/objet ; destinateur/destinataire ; 

adjuvant/opposant.  

Un personnage, le héros (le sujet), poursuit la quête �G�¶�X�Q�� �R�E�M�H�W�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �R�X��

immatériel. Cette quête est commanditée par un destinateur (personnage ou sentiment) 

�D�X�� �E�p�Q�p�I�L�F�H�� �G�¶�X�Q��destinataire (le héros lui-même, un autre personnage, un sentiment 

ou une valeur morale). Des personnages, des événements, des objets, des sentiments 

                                                           
283 �:���� �/�$�9�$�7�(�5���� �³�3�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�V ���� �:�K�H�Q�� �6�L�J�Q�V�� �V�W�D�U�W�� �W�R�� �&�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�H�´�� �G�D�Q�V�� �(�O�O�L�V�� �6�K�R�R�N�P�D�Q����The Faces of 
Physiognomy : Interdisciplinary Approaches to Johann Caspar Lavater, Columbia : Camden House, 1993, 
p.186. 
284 Lettre de Warja Lavater à Clive Phillpot le 6 août 1986. 
285 S. L .BECKETT. « �0�L�U�U�R�U�����0�L�U�U�R�U�����R�Q���W�K�H���Z�D�O�O�´�������7�K�H���0�D�Q�\���)�D�F�H�V���R�I���6�Q�R�Z�Z�K�L�W�H�´���G�D�Q�V���)�����&�����)�D�J�X�Q�G�H�V���H�W���,�����)��
M. Blayer. Oral and written Narratives and Cultural Identity : Interdisciplinary Approaches, New York : Peter 
lang Publishing, 2007, pp.247-262. 
286 V. PROPP. Morphologie du conte. 1928 (td. française en 1965)���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�L�Q�G�L�T�X�H�� �O�D�� �G�D�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H��
traduction, les travaux de Propp furent connus par les Occidentaux assez tardivement. 
287 A.J. GREIMAS. Sémantique structurale : recherche de méthode. Paris : Larousse, 1966. 
288 P. LARIVAILLE.  « �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����P�R�U�S�K�R�����O�R�J�L�T�X�H���G�X���U�p�F�L�W » dans Poétique. n°19, 1974, p.368-388. 
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�Y�R�Q�W���O�¶�D�L�G�H�U���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���T�X�r�W�H����adjuvants) ou lui faire obstacle (opposants). Ce schéma, 

dans lequel un acteur peut revêtir plusieurs rôles actantiels, développe trois axes de 

lecture du conte �����O�¶�D�[�H���G�X���G�p�V�L�U�����F�H�O�X�L���G�H���O�D���T�X�r�W�H���G�X���K�p�U�R�V�������O�¶�D�[�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��

���F�H�O�X�L�� �G�H�� �V�D�� �P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q������ �O�¶�D�[�H�� �G�X�� �S�R�X�Y�R�L�U�� ���F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �R�S�S�R�V�D�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�V�� �D�G�M�X�Y�D�Q�W�V������ �2�Q��

retrouve une approche similaire du conte chez Lavater à travers la construction du 

code visuel. 

En 1974, Paul Larivaille propose une relecture du schéma narratif étudié par 

Propp dans les contes russes. Le schéma narratif, ou quinaire pour Larivaille, est 

composé de cinq étapes :  

1. la Situation initiale  : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits 

et décrits. 

2. la Complication : perturbation de la situation initiale 

3. �O�¶Action : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation 

(les péripéties) 

4. la Résolution �����F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q 

5. la Situation finale : résultante de la résolution, équilibre final 

Là encore, comme « conteuse visuelle », Warja Lavater va matérialiser cette 

construction narrative en la « couchant �ª�� �V�X�U�� �O�¶�D�[�H�� �O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�� �G�H�� �O�D�� �E�D�Q�G�H��de papier 

�T�X�¶�H�O�O�H�� �X�W�L�O�L�V�H�� �S�R�X�U�� �U�D�F�R�Q�W�H�U���� �&�H�W�W�H�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�� ���������� �P�� �H�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�D�[�H��

�W�H�P�S�R�U�H�O�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �V�H�� �G�p�S�O�R�L�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�L�P�D�J�H�V�� �V�p�T�X�H�Q�W�L�H�O�O�H�V��

cinématographiques : chaque « planche » résultant du pliage de la bande constitue un 

plan dans la narration. 

Mais là où le travail de Lavater intéresse le géographe, �F�¶�H�V�W���T�X�H���O�¶�D�[�H���W�H�P�S�R�U�H�O��

du récit mis à plat sur la bande de papier est également un axe spatial sur lequel des 

lieux visuellement codés sont placés et dans lesquels des personnages, visuellement 

codés également, se déplacent. Les imageries sont ainsi à la fois des récits mis en 

�H�V�S�D�F�H���H�W���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H��  

a- Le code visuel 

Dans un article rédigé en 1993289, Warja Lavater parlait de son écriture en 

« pictogrammes » qui réunissait formes et couleurs pour donner du sens. Dans les 

                                                           
289 W. LAVATER, op. cit., p. 186. 
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années 1965 et 1986, elle parlait encore de « langage » et/ou de « code visuel ». Ce 

code est donné dans la légende par laquelle débute chaque imagerie. Si les premières 

imageries possèdent des légendes très simplifiées, à partir de 1974 et de Blanche-

Neige �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �V�H�P�E�O�H�� �Y�R�X�O�R�L�U�� �F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�H�U�� �V�H�V�� �F�R�G�H�V�� �Y�L�V�X�H�O�V�� �H�Q��

intégrant, pour les personnages sujets et opposants, des éléments physiques, des 

modulations, qui traduisent la psychologie du personnage. Si, en 1965, le Petit 

Chaperon Rouge est un simple point rouge, le Petit Poucet, quant à lui, est un petit 

�S�R�L�Q�W�� �E�O�H�X�� �H�Q�W�R�X�U�p�� �G�¶�X�Q�� �K�D�O�R�� �Y�Hrt fluorescent. La couleur bleu nuit est utilisée par 

Lavater pour représenter le personnage/sujet masculin principal (Guillaume Tell, Petit 

Poucet mais également le Prince Charmant de Blanche-Neige). Le halo fluorescent 

�S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �G�X�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H : petit par la taille mais 

�G�¶�X�Q�H���L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j���V�H�V���I�U�q�U�H�V : 

Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le 
pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit Poucet. Ce pauvre enfant était le 
souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant il 
était le plus fin, et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait 
beaucoup.290 
 
 

 
 

Figure 75 -  Légendes des cinq imageries étudiées 

 

 

Blanche-Neige est un point noir, blanc et rouge correspondant aux composantes 

physiques apportées par le conte : 

�8�Q���M�R�X�U�����F�¶�p�W�D�L�W���D�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�H���O�¶�K�L�Y�H�U���H�W���O�H�V���I�O�R�F�R�Q�V���G�H���Q�H�L�J�H���W�R�P�E�D�L�H�Q�W���G�X��
�F�L�H�O�� �F�R�P�P�H�� �G�X�� �G�X�Y�H�W���� �X�Q�H�� �U�H�L�Q�H�� �p�W�D�L�W�� �D�V�V�L�V�H�� �D�X�S�U�q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�Q�r�W�U�H�� �H�Q�F�D�G�U�p�H��
�G�¶�p�E�q�Q�H���Q�R�L�U���� �H�W���F�R�X�V�D�L�W�����(�W���W�D�Q�G�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�X�V�D�L�W���D�L�Q�V�L���H�W���U�H�J�D�U�G�D�L�W���Q�H�L�J�H�U�����H�O�O�H��
se piqua le doigt avec son aiguille et trois gouttes de sang tombèrent dans la 
�Q�H�L�J�H�����(�W���O�H���U�R�X�J�H���p�W�D�L�W���V�L���M�R�O�L���j���Y�R�L�U���V�X�U���O�D���Q�H�L�J�H���E�O�D�Q�F�K�H���T�X�¶�H�O�O�H���V�H���G�L�W : « Oh, 
puissé-je avoir une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et 
aussi noire que le bois de ce cadre ! » Peu après, elle eut une petite fille qui 

                                                           
290 C. PERRAULT. Les C�R�Q�W�H�V���G�H���P�D���P�q�U�H���O�¶�2�\�H. 1697.  
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était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire de 
�F�K�H�Y�H�X�[���T�X�H���O�¶�p�E�q�Q�H�����H�W���T�X�H���S�R�X�U���F�H�W�W�H���U�D�L�V�R�Q on appela Blanche-Neige.291  

Cendrillon est un point gris cerclé de bleu clair et de noir avec deux perles 

�E�O�H�X�H�V���W�U�q�V���F�O�D�L�U�H�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�����/�D�Y�D�W�H�U���G�L�W���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�U���G�H���O�D���Y�H�U�V�L�R�Q���G�H���&�K�D�U�O�H�V���3�H�U�U�D�X�O�W��

�P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �I�U�q�U�H�V�� �*�U�L�P�P �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�� �F�H�W�W�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�L��

enrichit la personnalité de Cendrillon : une jeune fille noircie par la cendre dans 

�O�D�T�X�H�O�O�H�� �R�Q�� �O�¶�D�� �U�H�O�p�J�X�p�H�� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �Y�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�� �G�H�� �V�D�� �P�q�U�H�� �G�p�I�X�Q�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��

continue à pleurer : 

[Cendrillon] alla sur la tombe de sa mère et y planta la branche [de noisetier], 
�H�W���S�O�H�X�U�D���V�L���I�R�U�W���T�X�H���V�H�V���O�D�U�P�H�V���W�R�P�E�q�U�H�Q�W���G�H�V�V�X�V���H�W���O�¶�D�U�U�R�V�q�U�H�Q�W���� �2�U���O�H���U�D�P�H�D�X��
grandit et devint un bel arbre. Et trois fois par jour Cendrillon allait pleurer et 
prier sous son arbre [...].292 

Quant à la Belle au Bois-�'�R�U�P�D�Q�W���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �U�R�V�H�� ���V�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�F�R�G�p�H���T�X�D�Q�G���H�O�O�H���Y�L�H�Q�W���G�H���Q�D�v�W�U�H�����H�Q�W�R�X�U�p���G�¶�X�Q���F�H�U�F�O�H���Y�H�U�W���p�S�D�L�V���H�W���G�¶�X�Q���F�H�U�F�O�H���U�R�V�H���I�L�Q����

Le cercle vert est la protection apportée par la septième fée qui passe juste après la 

« méchante » �H�W���T�X�L���W�H�Q�W�H���G�¶�D�G�R�X�F�L�U���O�H���V�R�U�W�L�O�q�J�H���G�H���V�R�Q���D�v�Q�p�H : 

Le rang de la vieille Fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de 
dépit que de vieillesse, que la Princesse se percerait la main d'un fuseau, et 
qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut 
personne qui ne pleurât. 
Dans ce moment la jeune Fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces 
paroles : Rassurez-vous, Roi et Reine, votre fille n'en mourra pas; il est vrai 
que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon 
ancienne a fait. La Princesse se percera la main d'un fuseau ; mais au lieu d'en 
mourir elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, 
au bout desquels le fils d'un Roi viendra la réveiller.293 

 �/�H���S�R�L�Q�W���F�R�P�P�X�Q���j�� �W�R�X�V���F�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���V�X�M�H�W�V���H�V�W���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V���S�D�U��

des points et que leur couleur chaude ou froide diffère selon leur sexe. Les opposants 

�V�R�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �S�D�U�� �X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �Q�R�L�U�� �H�Q�W�R�X�U�p�� �G�¶�X�Q�� �D�Q�Qeau de couleur suivant leur 

costume. La méchante reine de Blanche-�1�H�L�J�H���H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���H�Q�W�R�X�U�p�H���G�¶�X�Q���F�H�U�F�O�H���M�D�X�Q�H��

�F�R�P�P�H���O�H���F�D�G�U�H���G�X���P�L�U�R�L�U���S�X�L�V���G�¶�X�Q���F�H�U�F�O�H���Y�H�U�W�����,�O���V�¶�D�J�L�U�D�L�W�����V�L���O�¶�R�Q���V�H���U�H�S�R�U�W�H���D�X���W�H�[�W�H��

de Grimm, de la transcription du sentiment de jalousie qui envahit la reine à partir de 

ce moment-là du conte : 

                                                           
291 J. et W.GRIMM. �&�R�Q�W�H�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���G�X���I�R�\�H�U. 1812. [Gallimard/Folio, 2000, p.130] 
292 J. et W.GRIMM, op. cit., p. 84. 
293 C. PERRAULT, op. cit. 



- 158 - 

 

Et un jour que celle-ci demandait au miroir : 
Petit miroir, petit miroir chéri, 
Quelle est la plus belle de tout le pays ? 
Il répondit : 
Madame la Reine, vous êtes la plus belle ici, 
Mais Blanche-Neige est mille fois plus jolie. 
Alors la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie.294 

�'�D�Q�V���O�H�V���F�L�Q�T���D�O�E�X�P�V���� �F�H���T�X�H���M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�V���O�H�V���© décors » sont assez sommaires 

et peuvent être divisés en lieux et en aires. Ainsi, les personnages de Lavater évoluent-

�L�O�V�� �G�D�Q�V�� �T�X�D�W�U�H�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�L�U�H�V : la forêt, la montagne, la maison (simple demeure ou 

�F�K�k�W�H�D�X�����H�W���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���Q�X�����&�H���G�H�U�Q�L�H�U���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�H���V�X�E�V�W�U�D�W���H�W���O�H���V�X�S�S�R�U�W���j���W�R�X�W�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q�����,�O��

�Q�H�� �S�R�V�V�q�G�H�� �D�X�F�X�Q�� �I�L�J�X�U�p�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �F�D�U�� �L�O�� �Q�¶�D�� �D�X�F�X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H��récit. La 

montagne, la maison, la forêt peuvent être tour à tour des adjuvants ou des opposants. 

�&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �D�L�U�H�V���� �V�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�¶�D�J�U�D�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �H�[�H�U�F�H�� �V�X�U�� �G�H�V��

�S�D�U�W�L�H�V���G�X���U�p�F�L�W�����G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�V���O�L�H�X�[�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����G�H���O�D���P�D�Lson du Petit 

Chaperon Rouge, ou de celle des sept nains dans Blanche-Neige. La grande majorité 

�G�H�V���D�X�W�U�H�V���O�L�H�X�[�� �V�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�� �P�H�X�E�O�H�V��

(lit, chaises, miroir295) ou de parties de la maison (marches) qui aident à la 

�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�X���U�p�F�L�W���D�X���P�R�P�H�Q�W���R�•���O�¶�D�X�W�H�X�U�H���D���G�p�F�L�G�p���G�H���I�D�L�U�H���X�Q���]�R�R�P�� 

b- Une approche temporelle du conte  

À part Le Petit Chaperon Rouge, �G�R�Q�W���O�H���U�p�F�L�W���V�¶�p�W�D�O�H���V�X�U���X�Q�H���E�Dnde de 334 cm 

découpée en dix-neuf images séquentielles, les quatre autres contes se déroulent sur 

une bande de 351 cm, en vingt tableaux. Le récit suit parfaitement le schéma quinaire 

à une exception près : Le Petit Poucet. La situation initiale occupe généralement le ou 

les deux premiers tableaux.  

                                                           
294 J. et W.GRIMM, op. cit., p. 131. 
295 �3�O�X�V���T�X�¶�X�Q���R�E�M�H�W�����G�D�Q�V��Blanche-Neige�����O�H���P�L�U�R�L�U���H�V�W���X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���O�L�H�X���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���O�¶�D�F�W�L�R�Q��est mise en abîme. 
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Figure 76 - Schémas quinaires de cinq imageries 

 

�'�D�Q�V���O�¶imagerie du Petit Poucet, le premier tableau traduit à la fois la situation 

initiale et la �F�R�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� ���X�Q�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �H�W�� �V�H�V�� �V�H�S�W�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �j�� �O�¶�p�W�U�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �W�R�X�W�H��

petite maison). Cependant, on pourrait considérer que la toute première planche sur 

laquelle se trouve la légende est déjà la situation initiale : nous sommes dans la forêt, 

les oisea�X�[���F�K�D�Q�W�H�Q�W���S�U�q�V���G�X���P�X�U���G�¶�X�Q�H���P�D�L�V�R�Q�����/�H���F�D�O�P�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U���D�S�S�D�U�H�Q�W���V�H�U�D���Y�L�W�H��

rompu dès le tableau suivant ! La complication du récit se déroule sur un, deux ou 

quatre tableaux ; puis arrivent les péripéties (entre deux et quatre par imagerie).  

 

Figure 77 �± W. Lavater, Le Petit Poucet (1965), p.1-2 

Pour la narration de ces péripéties, Lavater joue à la fois sur les changements 

�G�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �W�H�P�S�R�U�D�O�L�W�p ���� �H�O�O�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �R�X�� �V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�� �G�H�V��

« acteurs », ralentit ou accélère la narration. Par exemple, dans La Belle Au Bois 

Dormant�����X�Q���W�D�E�O�H�D�X���Q�R�X�V���P�R�Q�W�U�H���O�D���W�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q���S�U�H�P�L�H�U���S�U�L�Q�F�H�����U�R�V�H�������X�Q���G�H�X�[�L�q�P�H��

�W�D�E�O�H�D�X�� �O�D�� �W�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �G�¶�X�Q�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �S�U�L�Q�F�H�� ���U�R�X�J�H���� �H�W�� �F�L�Q�T�� �W�D�E�O�H�D�X�[�� �O�D�� �U�p�X�V�V�L�W�H�� �G�X��

troisième prince (bleu). Pour ce dernier, un zoom est fait sur les quatre derniers 
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�W�D�E�O�H�D�X�[�����F�R�Q�G�X�L�V�D�Q�W���O�H���O�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D���I�R�U�r�W���M�X�V�T�X�¶�D�X���O�L�W���G�H���O�D���S�U�L�Q�F�H�V�V�H���R�•���V�H���G�p�U�R�X�O�H�U�D���O�H��

baiser salvateur. 

 

Figure 85 �± W. Lavater, La Belle au Bois-Dormant (1982), p.1 à 10 

 
 

Figure 86 �± W. Lavater,  La Belle au Bois-Dormant (1982), p.11 à 20 

La résolution prend souvent le plus grand nombre de tableaux (entre 4 et 6). 

Elle débouche et se mêle aux deux tableaux accordés à la situation finale. 

c- �8�Q���U�p�F�L�W���G�¶�H�V�S�D�F�H 

Dans les quatre premières imageries, le héros est appelé à se déplacer296. Au fur 

�H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �H�W�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�� �V�R�X�V�� �O�H�V�� �\�H�X�[�� �G�X��

lecteur. Les récits �G�¶�H�V�S�D�F�H���T�X�H���/�D�Y�D�W�H�U���W�U�D�Q�V�F�U�L�W �H�Q���F�R�G�H�V���Y�L�V�X�H�O�V���R�Q�W�����M�H���O�¶�D�L���G�p�M�j���G�L�W����

tout à voir avec la mise en scène ci�Q�p�P�D�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����/�¶�°�L�O���G�X���O�H�F�W�H�X�U���V�X�L�W���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O��

�S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �W�R�X�W�� �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�D�� �E�D�Q�G�H�� �H�W�� �H�[�H�U�F�H���� �V�X�U�� �V�R�Q�� �S�D�U�F�R�X�U�V��

« icarien » des zooms plus ou moins forts sur certains lieux, certaines actions ou 

certains moments-clés du récit. 

 

Figure 80 �± W. Lavater,  Le Petit Chaperon Rouge (1965) �± Schéma du récit 

                                                           
296 Seul La Belle Au Bois Dormant �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �U�p�F�L�W�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�K�p�U�R�w�Q�H���� �$�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �p�Y�R�T�X�H�� �X�Q�H��
�O�R�Q�J�X�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�L�P�P�R�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �������� �D�Q�V���� �/�H�� �O�L�H�X�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �V�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�H�� �S�D�O�D�L�V�� �H�W�� �F�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V��
différents personna�J�H�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���T�X�L���V�H���G�p�S�O�D�F�H�Q�W���Y�H�U�V���R�X���G�H�S�X�L�V���O�H���F�K�k�W�H�D�X�� 
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�&�R�P�P�H�� �M�H�� �O�¶�D�L�� �G�p�M�j�� �p�Y�R�T�X�p�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W���� �Oes parcours spatiogéniques des quatre 

albums sont assez simples. Ils se composent de deux lieux (un lieu de départ et un lieu 

�G�¶�D�U�U�L�Y�p�H������ �&�H�V��lieux���� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�X�[�� �G�¶�D�U�U�L�Y�p�H���� �V�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�Q�W�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �H�Q��

aires par un jeu de grossissement. Le déplacement du lieu de départ vers le lieu 

�G�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�X�[�� �H�V�S�D�F�H�V�� �E�L�H�Q�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�V : forêt/hors-forêt, 

forêt/montagne, forêt/clairière. 

 

Figure 81 �± W. Lavater, Cendrillon (1976) �± Schéma du récit 

�/�D���O�L�Q�p�D�U�L�W�p���G�H���F�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H���V�X�L�W���G�H���S�U�q�V���O�D���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�H���G�H�V���S�p�U�L�S�p�W�L�H�V���G�X��

conte. Chaque grossissement sur des lieux correspond à un ralentissement temporel si 

�E�L�H�Q�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�� �U�p�F�L�W�� �V�S�D�W�L�R-chronologique. �6�L�� �O�¶�R�Q�� �S�U�H�Q�G��

�O�¶imagerie du Petit Chaperon Rouge (cf. figure 86), par exemple, la rencontre du loup 

et de la fillette, les scènes qui ont lieu d�D�Q�V�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�¶�P�q�U�H���� �R�F�F�X�S�H�Q�W��

�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H-�S�D�J�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire autant que les scènes qui relatent le 

déplacement dans la forêt. Ainsi tout se passe comme si les moments représentés à 

�S�H�W�L�W�H���p�F�K�H�O�O�H���S�H�U�P�H�W�W�D�L�H�Q�W���G�¶�H�P�E�U�D�V�V�H�U���G�D�Q�V���X�Q���P�r�P�H���Lnstant un déplacement long et 

�G�¶�D�L�Q�V�L���H�Q���D�F�F�p�O�p�U�H�U���O�H���U�\�W�K�P�H����A contrario, les moments représentés à grande échelle 

�V�H���I�R�F�D�O�L�V�H�Q�W���V�X�U���G�H�V���V�F�q�Q�H�V���V�D�Q�V���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���O�H���U�\�W�K�P�H���V�¶�H�Q���W�U�R�X�Y�H���U�D�O�H�Q�W�L����

La représentation spatio-chronologique associée au récit, en proposant un regard sur 

�O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�� �W�U�D�L�Q�� �G�H�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�U, toujours zénital mais qui tour à tour est lointain, 
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rapproché, traverse les cloisons, est à rapprocher du « regard icarien » proposé par 

Christine Buci-Glucksmann. 

 

Figure 82 �± W. Lavater,  Blanche-Neige (1974) �± Schéma du récit 

Évidemment, le rapprochement entre les imageries et la cartographie serait 

assez aisé à faire. Lavater a conçu chacune de ces imageries comme une écriture 

visuelle qui localise et qui représente les relations entre des individus évoluant dans les 

�H�V�S�D�F�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �H�W�� �F�H�O�O�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V�� �P�r�P�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �H�W�� �F�H�V�� �P�r�P�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V���� �&�¶�H�V�W��

par définition ce qui est �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�U�We. Lavater crée un code visuel 

donné et défini dans la légende du �G�p�E�X�W�� �G�¶�D�O�E�X�P���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �P�R�G�X�O�H�� �H�W�� �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �V�H�Q�V��

�G�D�Q�V�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�� �O�¶imagerie. On peut y voir également le processus de 

�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�D�U�W�H�� 
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Figure 83 �± W. Lavater,  Le Petit Poucet (1965) �± Schéma du récit 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�R�Q�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �I�D�L�W�H�� �j�� �P�R�Q propos est que la « carte 

géographique » renvoie à des formes spatiales connues ou facilement reconnues. 

�6�R�X�Y�H�Q�W�����O�D���O�p�J�H�Q�G�H���H�V�W���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���H�[�S�O�L�F�L�W�H�����S�D�U���O�¶�H�P�S�O�R�L���G�H���V�\�P�E�R�O�H�V�����G�H���F�R�X�O�H�X�U�V��

ou nuances signifiantes, pour que la lecture de la légende puisse paraître superflue. 

Certes, mais que penser de �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���F�K�R�U�p�P�D�W�L�T�X�H���S�U�R�S�R�V�p�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������S�D�U��

Roger Brunet en �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �5�R�E�H�U�W�� �)�H�U�U�D�V�� �R�X��

Alain Badiou qui au tournant des années 1960-1970 cherchaient à construire des 

modèles graphiques spatiaux ? 

�8�Q���F�K�R�U�q�P�H���H�V�W���X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�����T�X�L���V�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���S�D�U���X�Q��
modèle graphique.297 
Un modèle est toujours une simplification de la réalité, ou plus exactement de 
�O�D�� �Y�L�V�L�R�Q�� �T�X�¶�R�Q�� �D�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�D�O�L�W�p���� �&�H�Wte simplification est faite dans un but 
opératoire �����O�¶�D�F�W�L�R�Q�����O�D���S�U�p�G�L�F�W�L�R�Q���R�X���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��298 

�6�H�O�R�Q�� �P�R�L���� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �F�K�R�U�p�P�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �F�R�G�H�� �Y�L�V�X�H�O�� �G�H�� �/�D�Y�D�W�H�U�� �V�R�Q�W�� �j��

rapprocher par leur même intentionnalité structuraliste. Ces deux représentations ont 

une �I�R�Q�F�W�L�R�Q���V�S�D�W�L�D�O�L�V�D�W�U�L�F�H���H�W���V�S�D�W�L�D�O�L�V�D�Q�W�H�����(�O�O�H�V���L�P�D�J�L�Q�H�Q�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���D�X�W�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V��

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W�� 

 

 

                                                           
297 R. BRUNET. « La carte-modèle et les chorèmes » dans Mappemonde, n°4, 1986, p. 2. 
298 R . BRUNET. « �/�D�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H » dans �/�¶�H�V�S�D�F�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H, vol. 9, 
N°9-4, 1980, p. 254. 
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1.2.3. Les imageries, entre perception et performativité 

�&�R�P�P�H���R�Q���S�H�X�W���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U�����O�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���/�D�Y�D�W�H�U���V�R�Q�W���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�D�U�W�L�V�W�H��

�L�V�V�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�K�H�Uche intellectuelle et esthétique poussée. Si les thèmes abordés 

�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �O�H�V��imageries constituent-elles pour 

autant des albums pour enfants ? Ne seraient-elles plutôt à ranger du côté des livres 

�G�¶�D�U�W ? Dans un article paru dans la revue Tangence en 2001, Sandra L. Beckett299 

tentait de répondre �j�� �F�H�W�W�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�p�O�L�F�D�W�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �S�U�H�Q�G�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X��Petit 

Chaperon Rouge���� �S�X�E�O�L�p�� �S�D�U�� �O�H�� �0�R�0�$���� �O�¶�D�O�E�X�P�� �p�W�D�L�W�� �Y�H�Q�G�X�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W��dans les 

musées. 

�¬���O�¶�D�W�H�O�L�H�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�X���&�H�Q�W�U�H���*�H�R�U�J�H�V���3�R�P�S�L�G�R�X�����R�•���R�Q���D���S�U�p�V�H�Q�W�p��Le petit 
Chaperon Rouge en 1976, les enfants ont été fascinés par cet ouvrage insolite 
avec lequel ils pouvaient « jouer ». Depuis lors, les enseignants et les 
bibliothécaires ont confirmé que les imageries de Lavater séduisent les enfants 
de différents âges et de diverses cultures.300 

Sandra L. Beckett fait remarquer que Warja Lavater a toujours eu des positions 

très contradictoires à propos du public visé par ses imageries ce qui soulignerait le 

« statut ambivalent de celles-ci �ª���� �(�Q�� ������������ �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �© code en 

pictogrammes » de ses imageries était lisible « �T�X�H�O�V���T�X�H���V�R�L�H�Q�W���O�¶�p�S�R�T�X�H�����O�D���Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p��

�H�W�� �O�¶�k�J�H »301. Cependant, si les imageries de Lavater sont �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W����

quelques spécialistes de la littérature éprouvent certaines difficultés à y voir un album 

destiné aux enfants. En 1975, Marion Durand et Gérard Bertrand émettent quelques 

�U�p�V�H�U�Y�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�� �© code visuel » mis en place pa�U�� �/�D�Y�D�W�H�U�� �j�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��

jeune public : 

�(�Q���G�p�S�L�W���G�H�V���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V���U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�V���T�X�H���O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�U�L�F�H���S�O�D�F�H���H�Q���S�U�p�D�P�E�X�O�H�����V�H�V��
�L�P�D�J�H�V�� �Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�D�� �G�p�P�R�Q�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�G�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H��
code implique que le message véhiculé puisse être décrypté dans sa totalité par 
�O�D���V�H�X�O�H���P�L�V�H���H�Q���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�q�J�O�H�V���T�X�¶�L�O���L�Q�V�W�L�W�X�H�����2�U���L�F�L�����O�H�V���D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�X��
�U�p�F�L�W�� �Y�L�V�X�H�O�� �R�Q�W�� �E�H�V�R�L�Q���� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�p�H�V���� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H��
extérieure. Celle-�F�L���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���V�R�X�Y�H�Q�L�U�V��plus ou 
�P�R�L�Q�V�� �L�P�P�p�G�L�D�W�V�� �T�X�L�� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �W�R�X�V�� �j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �D�� �L�Q�V�S�L�U�p�� �F�H�W�W�H��
illustration.302 

                                                           
299 S. L. BECKETT. « Livres pour tous : le flou des frontières entre fiction pour enfants et fiction pour adultes » 
dans Tangence, n°67, 2001, pp.9-22. 
300 S. L. BECKETT, op. cit., p. 21. 
301 W. LAVATER, op. cit., p. 186. 
302 M. DURAND et G. BERTRAND. Op. cit., p.53-83. 
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�-�H���S�H�Q�V�H���T�X�¶�L�O���\���D�Y�D�L�W���F�R�Q�I�X�V�L�R�Q���L�F�L���H�Q�W�U�H��code et langue. Cette critique formulée 

�H�Q�������������j���O�¶�p�J�D�U�G���G�X��Petit Chaperon Rouge de Lavater est à rapprocher des critiques 

�p�P�L�V�H�V���j���O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H�V���F�K�R�U�q�P�H�V�����H�W���T�X�H���5�R�J�H�U���%�U�X�Q�H�W�����G�p�I�H�Q�Git en ces termes : 

Une carte �V�¶�H�[�S�U�L�P�H���S�D�U���V�H�V���I�R�U�P�H�V�����S�D�U���O�H�V���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H����
�/�H�V���V�L�J�Q�H�V���G�H���O�D���O�p�J�H�Q�G�H���Q�H���V�R�Q�W���M�D�P�D�L�V���T�X�¶�X�Q���F�R�G�H���Hn clair, portatif, arbitraire 
�H�W���F�K�D�Q�J�H�D�Q�W���G�¶�X�Q���D�X�W�H�X�U���j�� �O�¶�D�X�W�U�H���± même si quelques règles strictes méritent 
�G�¶�r�W�U�H���R�E�V�H�U�Y�p�H�V���G�D�Q�V���O�D���U�p�G�D�F�W�L�R�Q���G�H���F�H���F�R�G�H�����&�H���F�R�G�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���O�D�Q�J�D�J�H : le 
langage est dans les formes des distributions et des organisations spatiales.303 

�,�O���H�V�W���V�X�U�S�U�H�Q�D�Q�W���G�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U���T�X�H���O�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���D�V�V�H�]���I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W���U�H�P�S�O�D�F�H�U�����G�D�Q�V��

ce texte, le mot carte �S�D�U���F�H�O�X�L���G�¶imagerie. 

�&�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �R�Q�W�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �p�W�p�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V���� �2�Q�� �O�X�L��
�U�H�S�U�R�F�K�H���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �G�¶�r�W�U�H�� �L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�Vible (donc illisible) pour un 
lecteur qui ignore le conte. Et en effet, il serait extrêmement difficile de 
reconnaître la version littéraire de Grimm à partir de sa codification graphique. 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�D�Y�L�V�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �S�p�G�D�J�R�J�X�H�V�� �H�W�� �E�L�E�O�L�R�W�K�p�F�D�L�U�Hs 
spécialistes en littérature de jeunesse, tous les enfants raffolent de ces livres 
�S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O�V���V�¶�D�G�D�S�W�H�Q�W���j���O�¶�k�J�H�����O�D���F�X�O�W�X�U�H�����j���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q��304 

Le problème qui se pose évidemment dans ces imageries est celui de leur 

réception par un jeune publ�L�F���� �¬�� �T�X�H�O�O�H�V�� �W�U�D�Q�F�K�H�V�� �G�¶�k�J�H�� �S�H�X�W-on proposer de lire ces 

albums �V�L���F�R�O�R�U�p�V�����D�X�[���I�R�U�P�H�V���D�J�U�p�D�E�O�H�V���T�X�L���V�H�P�E�O�H�Q�W���D�W�W�L�U�H�U���P�r�P�H���O�¶�°�L�O���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H��

maternelle �"�� �-�H�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �G�H�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �F�H�V��

imageries, même �± et peut-être surtout �± si �M�¶�D�L montré précédemment combien ces 

deux éléments étaient liés �����O�H���U�p�F�L�W���G�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���O�H���F�R�Q�W�H���� 

Je me suis livré à une petite expérience en proposant à un garçon de 4 ans la 

�O�H�F�W�X�U�H���G�H���O�¶imagerie du Petit Poucet�����-�¶�D�L���F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W���G�p�S�O�L�p���V�R�X�V���V�H�V���\�Hux le livre 

�H�W�� �D�W�W�H�Q�G�X�� �G�¶�D�E�R�U�G��s�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�V���� �(�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���� �W�R�X�W�� �G�H�� �V�X�L�W�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �D��

�D�W�W�L�U�p�� �V�R�Q�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �H�W�� �L�O�� �V�¶�H�V�W�� �S�U�p�F�L�S�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�H�� �V�D�� �F�K�D�P�E�U�H�� �S�R�X�U�� �P�H��

rapporter un autre ouvrage, un leporello, en me disant : « �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�H�L�O�� �T�X�H�� �F�H�� �O�L�Y�U�H-

là ! ». Je lui ai alors demandé de me dire ce que le livre que je lui proposais pouvait 

�E�L�H�Q���U�D�F�R�Q�W�H�U�����F�H���T�X�¶�L�O���\���Y�R�\�D�L�W�����6�L���O�H�V���G�H�X�[���U�R�Q�G�V���E�U�X�Q�V���G�X���G�p�E�X�W���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����T�X�¶�L�O���D��

associés à deux kiwis, lui ont posé problème, il a très vite su trouver le personnage 

principal qui était récurrent tout au long de la bande. Avec son doigt, il a commencé à 

                                                           
303 R. BRUNET, op. cit., p. 6. 
304 J. PERROT, C.-L. MALARTE (dir.), Jeux g�U�D�S�K�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P���S�R�X�U���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H, CRDP de Créteil, 1991, 
p.125. 
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�V�X�L�Y�U�H���O�H���W�U�D�M�H�W���G�X���S�H�W�L�W���S�R�L�Q�W���Y�H�U�W���H�Q���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W���V�R�Q���S�U�R�S�U�H���U�p�F�L�W���G�¶�R�Q�R�P�D�W�R�S�p�H�V���H�W��

qui permettaient de r�H�W�U�D�Q�V�F�U�L�U�H���O�D���P�D�U�F�K�H�����O�D���F�R�X�U�V�H�����O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�����,�O���D���Y�X�����G�D�Q�V���O�H���J�U�R�V��

�U�R�Q�G���Q�R�L�U�����X�Q�H���I�R�U�F�H���Q�p�J�D�W�L�Y�H���T�X�¶�L�O���D���D�V�V�R�F�L�p�H���j���X�Q�H���E�R�P�E�H���H�Q���V�R�P�P�H�L�O���S�X�L�V���T�X�L�����S�O�X�V��

�W�D�U�G���� �H�[�S�O�R�V�H���� �/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �U�R�Q�G�V�� �E�U�X�Q�V�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �O�L�Y�U�H�� �O�X�L�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �G�p�G�X�L�U�H�� �T�X�¶�L�O��

�V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�X���Uetour du petit rond vert qui retrouvait ainsi ses « kiwis ». 

Ce très jeune « lecteur » �Q�¶�D�� �S�D�V�� �U�H�F�R�P�S�R�V�p�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X��Petit Poucet �T�X�¶�L�O�� �Q�H��

�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�L�W���S�D�V�����P�D�L�V���L�O���D���F�R�P�S�U�L�V���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�¶�X�Q���U�p�F�L�W���V�S�D�W�L�D�O���H�W���W�H�P�S�R�U�H�O����Il  a lu 

une autre histoire que celle de Charles Perrault transcrite par Warja Lavater. Même si 

�O�¶�L�Q�F�O�X�V�L�R�Q�� �T�X�L�� �W�U�D�G�X�L�V�D�L�W�� �O�H�� �P�R�P�H�Q�W�� �R�•�� �O�¶�R�J�U�H�� �G�p�Y�R�U�D�L�W�� �V�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �D�� �p�W�p�� �O�X�H��

comme une superposition, il  a compris la structure du récit qui lui était offert : le 

�G�p�S�D�U�W�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X-�R�U�L�J�L�Q�H���� �O�¶�p�J�D�U�H�P�H�Q�W���� �O�H�� �Y�R�\�D�J�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�V���� �O�¶�D�F�F�X�H�L�O�� �G�D�Q�V�� �X�Q��

�D�X�W�U�H���O�L�H�X���R�•���O�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���Y�R�Q�W���P�D�Q�J�H�U�����L�P�D�J�H���G�H���O�D���U�p�X�Q�L�R�Q���H�Q���F�H�U�F�O�H�������O�¶�H�[�S�O�R�V�L�R�Q��

qui permet le retour au lieu-origine. 

Ainsi, le travail mené par Lavater dans les années 1960 me permet de pousser 

plus loin mon analyse structurelle des albums. Mon projet de « cartographier » les 

�U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�Y�L�H�Q�W���D�O�R�U�V���S�R�V�V�L�E�O�H�����/�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���P�R�G�q�O�H�V�����V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W���j���O�D���I�R�L�V��

de Lavater mais également de Brunet et F�H�U�U�D�V�����H�[�L�J�H���G�H���F�H���I�D�L�W���T�X�H���M�H���P�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H���V�X�U��

�O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V�� �G�¶�X�Q�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �H�W�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�R�V�H�U�D�L�� �D�S�S�H�O�H�U��

une « grammaire spatiale ».  

1.3. Une grammaire spatiale 

Établir une « grammaire spatiale �ª�� �R�E�O�L�J�H�� �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �j�� �O�L�V�W�H�U les différents 

�R�E�M�H�W�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���F�U�p�p�� �S�D�U���O�H���U�p�F�L�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���� �S�X�L�V���� �O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���p�W�D�E�O�L�H�V��

par le ou les personnages entre ces différents objets. Les espaces parcourus, habités par 

les héros des albums, ces territoires créés par le récit seraient « fait(s) de lieux, qui sont 

liés305 ». La distinction entre aire, espace et lieux paraît suffisamment importante pour 

�T�X�H���M�H���S�X�L�V�V�H���G�¶�H�P�E�O�p�H���H�Q���G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���F�R�Q�W�R�X�U�V�����-�H���P�¶�D�S�S�X�L�H�U�D�L���L�F�L���V�X�U���O�D���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���T�X�L��

est faite par Yi-Fu Tuan. Pour lui, je le rappelle, le lieu est considéré comme une 

« pause dans le mouvement », un instant de stabilité306. 

                                                           
305 R.BRUNET. Le territoire dans les turbulences. Montpellier : Reclus (coll. « Géographiques »), 1991, p.24. 
306 Y.F. TUAN, op. cit., p. 179. 
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�$�L�Q�V�L�����G�q�V���O�R�U�V���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���D�G�P�L�V���T�X�¶�X�Q���U�p�F�L�W���H�V�W���X�Q�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���G�¶�D�F�W�L�R�Q�V����

�Q�R�X�V�� �G�H�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�F�H�Y�R�L�U�� �T�X�¶�L�O�� �P�H�W�� �H�Q�� �S�O�D�F�H���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H��aire donnée, une série de lieux 

reliés entre eux par la trajectoire du ou des personnages. Ces trajectoires tissent 

également un ou des réseaux �T�X�L���W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W���G�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�L�U�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�H���S�D�U��

�O�H�� �R�X�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �&�R�O�L�Q�� �7�K�R�P�S�V�R�Q���� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W��

également aux interstices, à des « espaces » microcosmiques qui comblent les 

« vides » mis en place entre les lieux. 

1.3.1. Les lieux et les aires 

Le lieu est donc un repère ponctuel dans une aire. « �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �S�H�W�L�W�H��

unité spatiale complexe » pour le philosophe Henri Lefèbvre. Complexe parce que le 

lieu résulte de la combinaison de principes spatiaux élémentaires307, « �L�O�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W��

comme un objet identifiable, et éventuellement identificatoire, dans un fonctionnement 

collectif ; il est chargé de valeurs communes dans lesquelles peuvent potentiellement 

se reconnaître les individus308 ».  

�'�D�Q�V�� �X�Q�� �E�R�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �G�L�W�V�� �© randonnée », encore appelé loop-book 

dans les pays anglo-saxons, les lieux �M�D�O�R�Q�Q�H�Q�W�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �,�O�V��

constituent de�V�� �U�H�S�q�U�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�U�H�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �Y�D�V�W�H���� �&�K�H�]�� �0�L�U�R�V�O�D�Y��

Saszek, par exemple, les lieux sont les « personnages » �G�H�V���D�O�E�X�P�V�� �T�X�¶�L�O���U�p�D�O�L�V�H���H�Q�W�U�H��

1959 et 1974 dans la « This is... serie », pour faire le portrait de grandes villes ou pays 

du monde. �/�¶�D�U�W�L�V�W�H���W�F�K�q�T�X�H���H�V�W���X�Q���J�U�D�Q�G���Y�R�\�D�J�H�X�U�����)�X�\�D�Q�W���O�H���U�p�J�L�P�H���F�R�P�P�X�Q�L�V�W�H���T�X�L��

a pris le pouvoir en 1949 à Prague, Sasek se réfugie à Paris puis à New York en 1959. 

�&�¶�H�V�W���O�j���T�X�¶�L�O���G�p�F�L�G�H���G�H���I�D�L�U�H���S�X�E�O�L�H�U���O�H�V���W�U�R�L�V���S�U�H�P�L�H�U�V���D�O�E�X�P�V���T�X�L���G�H�Y�D�L�H�Q�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U��

une trilogie : This is Paris, This is London, This is Rome (1959). Ce genre de Travel 

book �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �U�H�P�S�R�U�W�H�� �X�Q�� �I�U�D�Q�F�� �V�X�F�F�q�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H��

�G�H�V�� �Y�L�V�L�W�H�V�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �D��lui-même découvertes lors de ses voyages. La critique 

littéraire, Gertrude B. Herman, voit dès le premier volume un « pot-pourri de paysages 

parisiens »309. Ces paysages sont définis par différents lieux des villes visitées. Ces 

lieux deviennent les marques identificatoires de chacune de ces villes. Dans une 

                                                           
307 H.LEFEBVRE. �/�D���3�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H. Anthropos : Paris, 1974. 
308 LUSSAULT, op. cit., 2007, p. 105 
309 �*�����1�����+�(�5�0�$�1�����³�S�R�W�S�R�X�U�U�L���R�I���3�D�U�L�V�L�D�Q���O�D�Q�G�P�D�U�N�V���D�Q�G���O�L�I�H�´�����L�Q��Library Journal, vol. 84, n°13, juillet 1959, 
p.2224. 
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interview accordée au journaliste américain Lee Bennett Hopkins en 1969, Sasek 

expliquait sa manière de faire : 

�-�¶�D�U�U�L�Y�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �F�R�P�P�H�� �1�H�Z�� �<�R�U�N�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �R�•�� �M�H�� �Q�¶�p�W�D�L�V�� �M�D�P�D�L�V��
allé avant de tout�H�� �P�D�� �Y�L�H���� �-�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �S�D�U�� �D�O�O�H�U�� �Y�R�L�U�� �O�H�V�� �F�K�R�V�H�V�� �G�R�Q�W�� �M�¶�D�L��
�H�Q�W�H�Q�G�X���S�D�U�O�H�U���R�X���T�X�H���M�¶�D�L���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V���G�D�Q�V���P�H�V���O�H�F�W�X�U�H�V���± des monuments, des 
�S�D�\�V�D�J�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �8�Q�H�� �F�K�R�V�H�� �P�H�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �F�H��
que le livre soit terminé. Tout ce que je f�D�L�V�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �F�¶�H�V�W�� �G�H�� �F�R�X�U�L�U�� �G�H�� �P�R�Q��
hô�W�H�O���j���X�Q���H�Q�G�U�R�L�W���S�X�L�V���G�H���U�H�Q�W�U�H�U���j���O�¶�K�{�W�H�O���� 310 

Sasek ne suit pas un itinéraire particulier dans ses albums, il se laisse aller au 

gré de ses visites. Ainsi en est-il par exemple des lieux parcourus dans This is London. 

Comme on peut le constater sur la figure 85, si les six ou sept premiers lieux se 

�F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �&�L�W�\���� �O�H�V�� �T�X�D�W�R�U�]�H�� �D�X�W�U�H�V�� �Q�H�� �V�X�L�Y�H�Q�W���S�D�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W���X�Q��

itinéraire logique et linéaire. Le visiteur revient sur ses pas, traverse la ville de long en 

large ou tout du moins la rive gauche du centre londonien se hasardant du côté de 

Greenwich et Battersea Park. 

 
Figure 84 �± La localisation des lieux évoqués dans This London (Sasek, 1959). 

En 1960, Roman Candles faisai�W���G�p�M�j���F�H�W�W�H���U�H�P�D�U�T�X�H���j���S�U�R�S�R�V���G�H���O�¶�D�O�E�X�P��This is 

Rome : 

La méthode de M. Sasek est de montrer Rome comme  le visiteur la voit, non 
de manière organisée en suivant un itinéraire qui suit les sites et les monuments 

                                                           
310 L.B. HOPKINS. Books are by people : interviews with 104 authors and illustrators of books for young 
people, New York : Citation Press, 1969, pp.238-242. 
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célèbres, mais dans une joyeuse confusion de statues, de musées, de 
�U�H�V�W�D�X�U�D�Q�W�V�����G�¶�p�J�O�L�V�H�V�����G�¶�D�X�W�R�E�X�V�����G�H���U�X�L�Q�H�V�� 311 

�&�¶�H�V�W���� �V�H�P�E�O�H-t-il, cette « confusion heureuse » (happy muddle) qui range 

�O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �S�O�X�V�� �G�X�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�H�� �G�X�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�X 

côté du carnet de voyage que du guide touristique. Je reviendrai plus loin sur cette 

distinction. Les lieux �S�H�L�Q�W�V���S�D�U���6�D�V�H�N���F�U�p�H�Q�W���O�¶aire dans laquelle ils se trouvent autant 

�T�X�¶�L�O�V�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���� �,�O�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�U�D�L�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �F�U�L�V�W�D�O�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶une 

« �F�X�O�W�X�U�H���O�R�F�D�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���H�W���O�¶�H�V�S�D�F�H », selon  la définition anthropologique du 

lieu donnée par Marcel Mauss312. Big Ben, par exemple, serait à voir comme un lieu 

�L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �E�U�L�W�D�Q�Q�L�T�X�H���� �F�U�L�V�W�D�O�O�L�V�D�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�+�L�Vtoire 

�D�Q�J�O�D�L�V�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���D�Q�J�O�D�L�V�����/�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�H���O�L�H�X��

renvoie automatiquement à ces deux références historiques et spatiales. Pour reprendre 

une terminologie empruntée aux mathématiques, et à René Thom313 en particulier, je 

pourrais dire que les lieux choisis par Sasek sont les « expressions saillantes �ª�� �G�¶�X�Q�H��

« réalité prégnante �ª���T�X�L���V�H�U�D�L�W���O�¶�D�L�U�H���X�U�E�D�L�Q�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���S�D�U���O�¶�D�X�W�H�X�U���� 

 

Figure 85 -  M. Sasek, This is London (1959), p.8-9. 

Je prendrai en exemple la double-page 8-9 de This is London sur laquelle le 

lecteur peut découvrir une vaste étendue de petits carrés et triangles de couleur brune, 

�R�U�D�Q�J�H���H�W���Y�H�U�W���I�L�J�X�U�D�Q�W���O�¶�p�W�D�O�H�P�H�Q�W���X�U�E�D�L�Q���G�H���O�D���P�p�W�U�R�S�R�O�H���O�R�Q�G�R�Qienne. Cet étalement 

est propre à toute aire urbaine et les petites figures géométriques en seraient la 

prégnance. En revanche, de cet étalement émergent quelques « hauts » lieux 

�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V���H�W���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�R�L�U�H�V���T�X�L���V�H�U�D�L�H�Q�W���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���V�D�L�O�O�D�Q�F�H�����,ci les lieux et 

�O�¶aire ne sont pas deux réalités distinctes mais interdépendantes �����O�¶�X�Q�H���© illustre » un 

�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�����O�¶�p�W�D�O�H�P�H�Q�W�������S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�H���O�¶�D�X�W�U�H���© identifie �ª���O�¶�H�Q�G�U�R�L�W�� 

La « This is... serie » compte dix-sept albums qui dépeignent des aires aussi 

va�U�L�p�H�V���T�X�H���O�D���Y�L�O�O�H�����������D�O�E�X�P�V�������O�¶�e�W�D�W���������D�O�E�X�P�V�����R�X���O�H��lieu �P�r�P�H�����O�¶�2�1�8���H�W���O�H���&�D�S��

Canaveral). 

 
                                                           
311 R.CANDLES. The Times Literary Supplement, n°3038, 20 mai 1960, p.21. 
312 M.MAUSS. Essais de sociologie. Paris: Éditions de Minuit, 1968, Coll. Points Sciences humaines, 254 pages, 
p.41. 
313 R.THOM. �(�V�T�X�L�V�V�H���G�¶�X�Q�H���V�p�P�L�R�S�K�\�V�L�T�X�H, Paris, InterÉditions, 1988, pp.17-18. 
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Années  
1959 This is Paris ; This is London; This is Rome 
1960 This is New York (1961) 
1961 This is Edinburgh ; This is Munich (1972) ; This is Venice (1962) 
1962 This is San Francisco (1968) ; This is Israel 
1963 This is Cap Canaveral 
1964 This is Ireland (1965) 
1965 This is Hong Kong 
1966 This is Greece 
1967 This is Texas 
1968 This is United Nations 
1969 This is Washington DC 
1970 This is Australia 

Légende : ville en italique ; État en gras ; lieu en souligné ; (entre parenthèse : date de première édition en 
français chez Casterman) 

Tableau 86 �± la « �7�K�L�V���L�V�«���V�H�U�L�H » de M. Sasek entre 1959 et 1970. 

�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �P�r�P�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �X�Q�� �S�H�X�� �S�O�X�V��

anciens comme �0�D�G�H�O�L�Q�H�¶�V���5�H�V�F�X�H (1951) ou Madeline in London (1961) de Ludwig 

Bremelmans314 ou encore Eloise in Paris (1957) de Kay Thompson et Hilary Knight. 

Pierre Probst utilise les mêmes ressorts pour faire découvrir Paris à ses lecteurs dans  

Caroline visite Paris (1979) ou encore différents pays dans Caroline aux Indes (1955), 

Caroline en Europe (1960), Caroline au Canada (1972), Caroline en Amérique 

(2001). 

Tous les lieux servent exclusivement à « baliser » un territoire, cette aire que 

Michel Lussault situe entre le lieu et le réseau : 

�/�¶�D�L�U�H�� �U�H�Q�Y�R�L�H�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �H�W�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�W�L�J�X�w�W�p ���� �F�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �G�H��
métrique topographique qui associe sans rupture des espaces contigus, soit des 
�O�L�H�X�[�����V�R�L�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�L�U�H�V�����>�«�@���/�¶�D�L�U�H���I�R�U�P�H���X�Q���W�R�X�W���O�L�P�L�W�p���H�W���F�H�W�W�H���O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�Y�H���G�H���F�H�W�W�H���H�V�S�q�F�H���G�¶�H�V�S�D�F�H���>�«�@315.  

La carte, le plan, la vision verticale dans son ensemble en sont les traces pour le 

géographe. Yves Lacoste voit dans ce type de représentation spatiale un « outil de 

pouvoir »316���� �/�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�H�V�V�L�Q�p�V�� �V�R�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �D�I�I�H�F�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H��« idéologie 

territoriale »317, parsemés de lieux �H�W�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �T�X�L��y 

vivent.  

 

 

                                                           
314 L.BREMELMANS. Le Sauvetage de Madeleine (1986)  
315 M.LUSSAULT, op. cit., 2007, p. 107. 
316 Y. LACOSTE, op. cit., p. 73 
317  M. LUSSAULT, op. cit., p. 113 
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1.3.2. Les structures réticulaires  

Si les lieux prennent �O�¶�D�O�O�X�U�H���G�H���P�D�U�T�X�H�X�U�V���W�H�P�S�R�U�H�O�V�� les réseaux matérialisent 

les possibilités de mobilité qui mettent les lieux en relation et favorisent 

�O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H��aire par la pratique que le�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���H�Q���I�R�Q�W. 

Je distinguerai deux types de réseaux dans les albums pour enfants �����G�¶�X�Q�H���S�D�U�W��

les réseaux �P�D�W�p�U�L�H�O�V�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �O�H�V�� �L�P�P�D�W�p�U�L�H�O�V���� �-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V�� �S�D�U�� �P�D�W�p�U�L�H�O�V�� �O�H�V��

réseaux visibles et abondamment représentés par les illustr�D�W�H�X�U�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�V��réseaux 

ferrés, routiers, viaires, fluviaux, aériens empruntés par les personnages diégétiques 

�S�R�X�U�� �V�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �G�¶�X�Q��lieu à un autre. La plupart de ces réseaux classiques (chemins, 

sentiers, rues), modernes (routes, voies ferrées et trafic aérien) donnent lieu à des vues 

�]�p�Q�L�W�K�D�O�H�V�� �R�X�� �F�D�Y�D�O�L�q�U�H�V���� �(�O�O�H�V�� �U�H�Q�G�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �© domestication » en 

cours, à venir ou accomplie, des aires parcourues. Ainsi en est-il, par exemple, du 

�U�p�V�H�D�X���H�P�S�U�X�Q�W�p���S�D�U���O�¶Autobus numéro 33 ���������������G�¶�2�O�L�Y�L�H�U���'�R�X�]�R�X���H�W���,�V�D�E�H�O�O�H���6�L�P�R�Q����

�/�¶�D�X�W�R�E�X�V���V�X�L�W���X�Q���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���T�X�L���O�X�L���I�D�L�W���S�U�H�Q�G�U�H�����j���F�K�D�T�X�H���D�U�U�r�W�����X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H��

�D�X�W�R�X�U���G�X���J�O�R�E�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q���T�X�L���X�Q�L�I�L�H���O�¶�p�F�R�X�P�q�Q�H au 

point de le ren�G�U�H�� �F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�� �j�� �X�Q�H�� �Y�D�V�W�H�� �D�L�U�H�� �X�U�E�D�L�Q�H���� �/�¶incipit �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H��

commence ainsi : 

�,�O�V���D�W�W�H�Q�G�H�Q�W���W�R�X�V���O�¶�$�X�W�R�E�X�V���Q�X�P�p�U�R�����������F�H�O�X�L���T�X�L���Y�D���G�H���O�j���j���O�j���������/�¶�$�X�W�R�E�X�V��������
qui tous les emmènera : petits, gros, grands, noirs, jaunes, blancs, élégants, 
sages, turbulents, grincheux, impatients, ventripotents, impotents, tout le 
monde rentre tant il est grand.318 

Les illustrations font alterner morceaux de cartes du globe sur lesquels le bus 

�V�X�L�W���X�Q���W�U�D�F�p���H�Q���S�R�L�Q�W�L�O�O�p�V���H�W�� �V�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�X�W�R�E�X�V��près desquelles un personnage attend. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���D�X�W�H�X�U�V-�L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�����T�X�D�Q�W���j���H�X�[�����D�X�[���U�p�V�H�D�X�[��« surmodernes ». 

Ces réseaux ���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �I�H�U�U�p�� �j�� �J�U�D�Q�G�H�� �Y�L�W�H�V�V�H��, selon le sociologue Marc 

�$�X�J�p���� �R�Q�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �P�X�O�W�L�S�O�L�p la vitesse, les lieux et la signalétique. Ils 

�V�R�Q�W�� �O�D�� �I�L�J�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�F�q�V���� �© excès de temps »319 et « �H�[�F�q�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H »320 de la 

« surabondance événementielle »321 : 

                                                           
318 O.DOUZOU et I.SIMON. �/�¶�$�X�W�R�E�X�V���Q�X�P�p�U�R������. Rodez : édition du Rouergue, 1996, p.5. 
319 M. AUGE, op. cit., p. 42 
320 M. AUGE, op. cit., p. 44 
321 M. AUGE, op. cit., p. 43 
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�>�/�D�� �V�X�U�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �G�X�� �S�U�p�V�H�Q�W�@�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H���� �R�Q�� �O�¶�D�� �Y�X���� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�p�F�K�H�O�O�H���� �G�D�Q�V�� �Oa multiplication des références imagées et  
imaginaires, et dans les spectaculaires accélérations des moyens de transport. 
Elle aboutit concrètement à des modifications physiques considérables : 
concentrations urbaines, transferts de population et multiplication de ce que 
nous appellerons « non-lieux �ª�� �>�«�@�� Les non-lieux, ce sont aussi bien les 
installations nécessaires à la circulation accélérée des personnes et des biens 
(voies rapides, échangeurs, aéroports) que les moyens de transport eux-mêmes 
ou les grands centres commerciaux, ou encore les camps de transit prolongé où 
sont parqués les réfugiés de la planète322. 

Pour ma part, à la terminologie, disons-le, peu « géographique » de non-lieu, je 

�S�U�p�I�q�U�H�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��de réseaux tubulaires pour parler de ces « morceaux 

�G�¶�H�V�S�D�F�H �ª���U�p�W�L�F�X�O�D�L�U�H�V���R�•���O�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���V�R�F�L�D�X�[�����O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���Q�H���V�H�P�E�O�Hnt 

pas avoir de prise. Un album, en particulier, est à rapprocher de la « surmodernité » 

décrite par Marc Augé. Cet album compare un réseau moderne avec un réseau 

« surmoderne �ª���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�,�V�D�E�H�O�� �0�L�Q�K�R�V�� �0�D�U�W�L�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �%�H�U�Q�D�U�G�R��

Carvalho, Les Deux routes ���������������� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�H�W�L�W�� �D�O�E�X�P�� �H�Q�� �E�L�F�K�U�R�P�L�H�� ���E�O�H�X�� �H�W��

rouge), de format carré, qui se lit dans les deux sens et qui compare le trajet emprunté 

par deux familles ���� �O�¶�X�Q�H�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� ���U�p�V�H�D�X�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �H�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H��

(réseau « surmoderne »)323. Dans les deux cas, les deux familles quittent une ville pour 

aller rejoindre un repas de famille à la campagne. Le premier cas est figuré par une 

�O�L�J�Q�H���V�L�Q�X�H�X�V�H���V�X�U���I�R�Q�G���U�R�X�J�H���G�q�V���O�D���S�D�J�H���G�H���W�L�W�U�H�����/�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���P�L�V���V�X�U���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�X��

trajet (on part très tôt le matin pour arriver très tard dans la soirée) : 

�1�R�X�V���S�D�U�W�R�Q�V���W�{�W���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���T�X�D�Q�G���Q�R�X�V���D�O�O�R�Q�V���S�D�U���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���U�R�X�W�H�� 
Dehors il fait tellement noir que nous allumons les feux. 
Comme nous ne savons jamais ce que nous allons rencontrer, nous emportons 
le petit-déjeuner, le goûter et encore un petit quelque chose qui nous permettra 
�G�H���W�H�Q�L�U���M�X�V�T�X�¶�j���P�L�G�L�������S������ 

 

Figure 87 �± I.Minhos M artins, B. Carvalho, Les deux routes (2012), couverture 

Sur cette « ancienne route », on prend le temps de se perdre, de rencontrer des 

�D�Q�L�P�D�X�[�����G�H�V���J�H�Q�V�����R�Q���S�U�H�Q�G���O�H���W�H�P�S�V���G�H���V�¶�D�U�U�r�W�H�U���V�X�U���O�H���E�R�U�G���G�H���Oa route. On traverse 

un certain nombre de lieux (une zone industrielle, des fermes, un restaurant, un 

                                                           
322 M. AUGE, op. cit., p. 48 
323 Le sous-�W�L�W�U�H���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V : N1 vs A1 �G�¶�X�Q���F�{�W�p���H�W��A1 vs N �G�H���O�¶�D�X�W�U�H�� 
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�S�D�V�V�D�J�H���j���Q�L�Y�H�D�X�[�������/�¶�D�L�U�H���U�X�U�D�O�H���D�L�Q�V�L���W�U�D�Y�H�U�V�p�H���S�U�H�Q�G���Y�L�H���H�W���V�¶�D�Q�L�P�H���V�R�X�V���O�H�V���\�H�X�[���G�X��

lecteur. 

Le second cas est figuré par une ligne droite sur un fond bleu sur la deuxième 

page de titre. Cette fois-�F�L���O�H���W�H�P�S�V���V�¶�D�F�F�p�O�q�U�H : 

�1�R�X�V���V�R�U�W�R�Q�V���W�R�X�M�R�X�U�V���W�D�U�G���T�X�D�Q�G���Q�R�X�V���Y�R�\�D�J�H�R�Q�V���S�D�U���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� 
On a le temps de dormir, de traîner... de prendre un grand petit-déjeuner. 
Comme « �R�Q���\���V�H�U�D���H�Q���X�Q���F�O�L�Q���G�¶�°�L�O �ª�����F�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���S�H�L�Q�H���G�H���V�H���S�U�Hsser. (p.29) 

�/�¶�D�X�W�R�X�U�R�X�W�H�� �$������ �T�X�¶�X�W�L�O�L�V�H�� �O�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �I�D�P�L�O�O�H���� �U�p�S�R�Q�G�� �H�Q�� �W�R�X�W�� �S�R�L�Q�W�� �j�� �O�D��

définition du réseau tubulaire �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �G�R�Q�Q�p�H�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W. Elle permet de relier deux 

points à toute vitesse et ne se définit « ni comme identitaire, ni comme relationnelle, ni 

comme historique »324 : 

Nous regardons par la fenêtre et nous ne nous sentons vraiment pas les 
�E�L�H�Q�Y�H�Q�X�V�����8�Q�H���P�X�U�D�L�O�O�H���G�H���P�p�W�D�O���F�R�O�R�U�p���Q�R�X�V���H�P�S�r�F�K�H���G�H���Y�R�L�U���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p����
(p.22) 

�/�j�� �R�•�� �V�X�U�� �O�D�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �R�Q�� �S�U�H�Q�D�L�W�� �V�R�Q�� �W�H�P�S�V�� �H�W�� �R�•�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W�� �© presque pas 

�G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V » (p.9) ���� �V�X�U�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �H�V�W�� �U�H�L�Q�H�� �H�W�� �O�D�� �V�L�J�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��

surabondante : 

�>�«�@���G�H�V���G�L�]�D�L�Q�H�V���G�H���S�D�Q�Q�H�D�X�[���Q�R�X�V���L�Q�G�L�T�X�H�Q�W���G�H�V���Y�L�O�O�H�V���H�W���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���F�D�U�G�L�Q�D�X�[�� 
Nous survivons à toutes ces informations et sommes enfin sur la bonne route. 
(p.24-27) 

 

Figure 88 - I.Minhos Martins, B. Carvalho, Les deux routes (2012), p.22-23 

Les pages 22-23 sont, à ce titre, tout à fait significatives. Les deux routes �V�¶�H�Q�W�U�H��

croisent et la bichromie traduit le passage de la modernité à la surmodernité. En bleu, 

�O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���� �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �V�L�J�Q�D�O�p�W�L�T�X�H�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q�� �U�R�X�J�H���� �O�D�� �U�R�X�W�H��

sinue parmi une végétation et une faune éparses ainsi que parmi quelques chalets 

greffés à cette « ancienne route ». 

�8�Q�H���D�X�W�U�H���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���V�X�U�P�R�G�H�U�Q�L�W�p���H�W���G�H�V���O�L�H�X�[���H�V�W���j���W�U�R�X�Y�H�U���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P��

de Shin Dong-Jun, Ticket Ville (2003) : 

Nous sommes dans une grande ville. 
Là-bas, la journée est finie. 

                                                           
324 M. AUGE, op. cit., p. 100 
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Les gens rentrent à la maison. (p.6) 

 Le trajet du centre-ville de Séoul vers la zone périurbaine est celui de 

millions de citadins, sous les traits de tickets de bus ou de métro, qui empruntent les 

�U�p�V�H�D�X�[���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�V���H�Q���F�R�P�P�X�Q�����O�L�J�Q�H�V���G�H���E�X�V�����O�L�J�Q�H�V���G�H���P�p�W�U�R�����W�D�[�L�V�������/�¶�L�O�O�Xstrateur 

a décidé de mettre en valeur toute la signalétique (panneaux, injonctions, plan de 

métro) qui jalonne les réseaux tubulaires. 

La surabondance de panneaux contenus dans les pages de cet album ajoute une 

« cacophonie »  visuelle  à la cacophonie de la vie urbaine que ne manquent pas de 

suggérer les images. Cependant le parcours du train est structuré par trois formes 

géométriques ���� �O�D�� �O�L�J�Q�H�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H���� �O�¶�R�E�O�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �F�H�U�F�O�H���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �p�Y�R�T�X�H�� �O�H��

réseau terrestre et souterrain ; la seconde le passa�J�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�Q�� �J�X�L�V�H�� �G�H��

passerelle intermodale. Le cercle, quant à lui, renvoie encore à la signalétique mais 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�X���U�p�V�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q���Y�X���H�Q���F�R�X�S�H���F�R�P�P�H���O�H���P�R�Q�W�U�H�����G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����O�D���S�U�H�P�L�q�U�H��

de couverture. 

 

Figure 89 �± S. Dong-Jun, Ticket Ville (2003), couverture. 

Certains albums, et notamment ceux de Peter Sis, font allusion, quant à eux, à 

des réseaux immatériels���� �-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V�� �S�D�U�� �O�j���� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �L�Q�Y�L�V�L�E�O�H�V�� �T�X�L�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �O�H�� �S�O�X�V��

souvent en relation un lieu avec une aire plus grande. Le lieu traversé par le 

personnage fonctionne alors comme un hyperlien, un « commutateur spatial325 �ª�����&�¶�H�V�W��

le cas, par exemple, dans la série des trois albums consacrés au personnage de 

Madlenka. La fillette fait le tour de son pâté de maison newyorkais et à chaque fois 

�T�X�¶�H�O�O�H���H�Q�W�U�H���G�D�Q�V���X�Q�H���E�R�X�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�X���T�X�D�U�W�L�H�U���F�R�V�P�R�S�R�O�L�W�H���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O��

�H�O�O�H���Y�L�W�����0�D�G�O�H�Q�N�D���S�p�Q�q�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���S�D�\�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���D�X�W�U�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�����/�H��

voyage �T�X�¶�H�O�O�H effectue à travers les évocations des différentes aires �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���V�H�V��

�U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���V�R�X�O�L�J�Q�p���S�D�U���O�H���M�H�X���G�H���V�R�Q���S�D�U�D�S�O�X�L�H���M�D�X�Q�H�����&�H�W���R�E�M�H�W���O�X�L���V�H�U�W���j��

« voyager » : il est ouvert quand elle change de lieu autour du bloc, il est fermé quand 

elle pénètre dans �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �E�R�X�W�L�T�X�H�V���� �'�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �L�Q�p�G�L�W�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��

�S�U�R�S�R�V�p�H�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�Q�� ���������� �S�D�U�� �V�R�Q�� �p�G�L�W�H�X�U�� �)�D�U�D�U���� �6�W�U�D�X�V�� �D�Q�G�� �*�L�U�R�X�[���� �6�L�V��

justifie ainsi le recours au parapluie : 
                                                           
325 M. LUSSAULT, �/�¶�$�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���P�R�Q�G�H, 2013, p. 155. 
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Madlenka a beaucoup de jouets, mais son pré�I�p�U�p���F�¶�H�V�W���V�R�Q���S�D�U�D�S�O�X�L�H���P�D�J�L�T�X�H��
�M�D�X�Q�H�����¬���F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���O�¶�R�X�Y�U�H�����0�D�G�O�H�Q�N�D���H�Q�W�U�H���G�D�Q�V���X�Q���P�R�Q�G�H���H�Q�F�K�D�Q�W�p����
�,�O���S�H�X�W���O�¶�H�P�P�H�Q�H�U���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�D�Q�G�� �j�� �Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O���H�Q�G�U�R�L�W���G�X���P�R�Q�G�H : de la 
�7�R�X�U���(�L�I�I�H�O���j���3�D�U�L�V���M�X�V�T�X�¶�D�X���*�U�D�Q�G���&�D�Q�D�O���j���9�H�Q�L�V�H�����G�H���O�D���S�O�X�V���K�D�X�W�H���P�Rntagne 
�G�X���7�L�E�H�W���M�X�V�T�X�¶�D�X���S�O�X�V���S�U�R�I�R�Q�G���R�F�p�D�Q���G�¶�$�V�L�H���G�X���6�X�G-Est.326 

En faisant le tour de son pâté de maison, Madlenka traverse et parcourt des 

aires diverses distantes topologiquement les uns des autres mais rapprochées 

topographiqueme�Q�W���S�D�U���O�H���E�O�R�F�����&�K�D�T�X�H���S�D�V�V�D�J�H���G�D�Q�V���O�D���E�R�X�W�L�T�X�H�����R�X���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�¶�X�Q��

des occupants du bloc, transporte Madlenka dans une aire lointaine, comme si le 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���T�X�¶�H�O�O�H���F�U�R�L�V�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�L�W���X�Q�H���K�\�S�H�U�O�L�D�L�V�R�Q���D�Y�H�F���O�H���P�R�Q�G�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U���D�X���E�O�R�F����

Le monde de Madlenka pourrait être apprécié comme un monde « hyperspatial », 

�F�¶�H�V�W-à-dire, selon Michel Lussault, comme un monde où « �O�¶�R�Q���S�H�X�W���O�L�H�U���W�R�X�W���H�V�S�D�F�H���j��

�X�Q�� �D�X�W�U�H���� �S�X�L�V�� �j�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�D�U�� �O�H�� �W�U�X�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V ». Si les 

« instruments » auxquels pense Miche�O�� �/�X�V�V�D�X�O�W�� �V�R�Q�W�� �O�H�� �V�P�D�U�W�S�K�R�Q�H���� �O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U��

personnel, le GPS ou un terminal de transport, on pourrait considérer que le bloc de 

Madlenka fonctionne également comme ces « �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�>�V�@�� �G�¶�K�\�S�H�U�O�L�D�L�V�R�Q��

communicationnelle »327���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �F�H�� �T�Xe le critique littéraire 

�D�P�p�U�L�F�D�L�Q�� �$�Q�W�K�R�Q�\�� �6�F�R�W�W�� �D�Y�D�L�W�� �U�H�V�V�H�Q�W�L�� �j�� �V�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�Q�� ����������

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O���p�F�U�L�Y�D�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�Q�H�V���G�X��New York Times : « �/�¶�D�V�S�H�F�W���J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�X���O�L�Y�U�H��

est ingénieux, �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�K�\�S�H�U�W�H�[�W�H�� �E�L-dimensionnel de cartes et de 

�I�H�Q�r�W�U�H�V�� �T�X�L�� �Y�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �Y�R�X�V�� �S�U�R�M�H�W�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�¶�H�Q�G�U�R�L�W�V�� �U�p�H�O�V�� �j�� �X�Q�H��

géographie de pure imagination. »328  

�&�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�K�\�S�H�U�O�L�D�L�V�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �G�H�V�� �D�L�U�H�V�� �G�L�V�W�D�Q�W�H�V�� �W�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �P�D�L�V��

rapprochées topographiquement se rencontre assez souvent dans les albums modernes. 

Je veux parler du rôle de la carte dans �&�R�P�P�H�Q�W���M�¶�D�L���D�S�S�U�L�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H, de celui de 

Bâbe dans Schmélele �H�W�� �O�¶�(�X�J�p�Q�L�H��des larmes. Tous ces objets forment ces 

« �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V�� �G�¶�K�\�S�H�U�O�L�D�L�V�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H » avec des aires réelles ou 

imaginaires�����I�D�L�V�D�Q�W���S�D�V�V�H�U���O�H���K�p�U�R�V���G�¶�X�Q��lieu à une aire plus lointaine. 

 

                                                           
326 P.SIS. Madlenka�¶�V���E�O�R�F�N. New York : Farar, Straus and Giroux, 2010, inédit, p.5 
327 M. LUSSAULT, op. cit., p. 155. 
328 �$���2�����6�&�2�7�7�����³�&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V���%�R�R�N�V �����,�Q���W�K�H���8�Q�L�Y�H�U�V�H�����R�Q���D�� �3�O�D�Q�H�W�����R�Q���D���%�O�R�F�N�´���G�D�Q�V��The New York Times, 19 
novembre 2000 : 
http://www.nytimes.com/2000/11/19/books/children-s-books-in-the-universe-on-a-plantet-on-a-block.html 
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1.3.3. Les espaces interstitiels 

Parfois, un meuble amoureusement travaillé a des perspectives intérieures sans 
�F�H�V�V�H�� �P�R�G�L�I�L�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �U�r�Y�H�U�L�H���� �2�Q�� �R�X�Y�U�H�� �O�H�� �P�H�X�E�O�H�� �H�W�� �O�¶�R�Q�� �G�p�F�R�X�Y�U�H�� �X�Q�H��
demeure. Une maison est cachée dans un coffret. 

Gaston Bachelard, �/�D���S�R�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H, 1957329 

En marge des espaces de notre vie, intime ou publique, qui constituent ce que 

�M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�V�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �S�O�H�L�Q�V���� �L�O�� �H�Q�� �H�[�L�V�W�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �© en creux », interstitiels. La 

particularité du travail de �O�¶�D�X�W�H�X�U-illustrateur britannique Colin Thompson est de 

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �j ces « espaces en creux » qui sont, pour lui, habités par de petits êtres, 

minuscules, qui peuplent et comblent tous les « espaces interstitiels ». Les « espaces en 

creux » de Colin Thompson se constituent autour de ce que �M�¶appellerais avec Claude 

Thiberge330 les « espaces majeurs » de nos vies ���� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �G�D�Q�V��À la 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�G�H ; ou �O�D���U�p�V�H�U�Y�H���G�¶�X�Q�H���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���G�D�Q�V��Le livre disparu. Ces 

« espaces en creux » font comme une sorte de gangue, de « cordon sanitaire » entre 

nos « espaces majeurs » de vie et les véritables « espaces publics331 »,  là où se tissent 

nos relations avec le reste de la société et de nos semblables. Ainsi, dans À la 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�G�H, des « espaces en creux » enrobent chaque pièce de la maison. 

Ce sont les vides sanitaires dans les murs, les planchers ou les plafonds ; les espaces 

vides des coffres à jouets, des armoires, des placards, des dessous de lit. Dans Le livre 

disparu�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���p�W�D�J�q�U�H�V���G�H���O�D���U�p�V�H�U�Y�H�����O�H�V���H�V�S�D�F�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���O�L�Y�U�H�V�����j���O�¶intérieur des 

livres. Bref, des micro-espaces qui ne peuvent être habités que par des êtres 

minuscules et qui sont les territoires de microcosmes. 

�/�¶�D�O�E�X�P Ruby se présente comme une sorte de « genèse » du phénomène. En 

effet, les cinq minuscules personnages�����r�s  George, Mavis, Tracy, Kevin et oncle Austin ���s 

�Y�L�Y�H�Q�W���� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �V�H�P�E�O�H�� �D�Y�R�L�U�� �p�W�p�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�� �S�D�U��

�O�¶�K�R�P�P�H���� �j�� �O�D�� �P�D�U�J�H�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �Y�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �© �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�D�F�L�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�� �D�U�E�U�H�� �H�Q�� �E�R�U�G�X�U�H��

�G�¶�X�Q�� �F�K�D�P�S332 », nous �G�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �O�L�J�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �/�H�� �U�p�F�L�W�� �Q�R�X�V�� �P�R�Q�W�U�H��

ensuite comment ces petits personnages vont investir un attaché-�F�D�V�H�� �S�X�L�V�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U��

�G�D�Q�V���O�H�V���U�D�F�L�Q�H�V���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�O���D�U�E�U�H���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�¶�X�Q�H���P�D�L�V�R�Q���K�D�E�L�W�p�H���S�D�U���G�H�V���K�X�P�D�L�Q�V�� 

                                                           
329 G. BACHELARD, op. cit., p. 89. 
330 C.THIBERGE. La Ville en creux. Paris : Éditions du Linthau, 2003.  
331 E.T.HALL, op. cit., p. 155-157. 
332 C.THOMPSON. Ruby. Paris : Circonflexe, 1994, p.4. 
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Tous ces « espaces en creux » sont habités par des personnages nécessairement 

petits vivant à la même échelle que les souris, les rats, les araignées qui partagent avec 

�H�X�[�� �F�H�V�� �P�L�F�U�R�F�R�V�P�H�V���� �¬�� �F�{�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�V�� �P�L�Q�L�D�W�X�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �F�U�R�L�U�D�L�W�� �W�R�X�W�� �G�U�R�L�W�� �V�R�U�W�Ls de 

�O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H��Mary Norton, Les Chapardeurs333 (1952) ou des Minuscules (1991) de 

Roald Dahl, �R�Q���W�U�R�X�Y�H���G�H���S�H�W�L�W�H�V���F�U�p�D�W�X�U�H�V���Y�H�U�W�H�V���D�X�[���R�U�H�L�O�O�H�V���S�R�L�Q�W�X�H�V�����G�¶�D�X�W�U�H�V���D�L�O�p�H�V��

qui peuvent faire penser à des elfes. La référence de Colin Thompson semble être la 

même que celle de Roald Dahl : la maison de poupées de la reine Mary, exposée au 

château de Windsor et �U�p�D�O�L�V�p�H���S�D�U���O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�H���(�G�Z�L�Q���/�X�W�\�H�Q�V���H�Q����������334. Un certain 

�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �I�D�E�U�L�T�X�p�� �G�H�V�� �O�L�Y�U�H�V�� �V�S�p�F�L�D�X�[���� �p�F�U�L�W�V�� �H�W�� �U�H�O�L�p�V�� �j��

�O�¶�p�F�K�H�O�O�H�����S�R�X�U���F�R�P�S�O�p�W�H�U���O�D���E�L�E�O�L�R�Whèque miniature de la maison de poupée.  

Afin de caractériser les « espaces en creux » tels que nous les représente Colin 

Thompson, je prendrai la vue en coupe de la chambre à coucher des enfants dans À la 

�U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�G�H (p. 10-�����������O�D���W�U�R�X�Y�D�Q�W���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�H���F�H���T�X�¶�L�O��

�H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �D�O�E�X�P�V�� �G�H�� �O�D�� �W�U�L�O�R�J�L�H���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �T�X�¶�L�O��

convient de faire est que les « espaces en creux » qui entourent les deux chambres des 

enfants sont fragmentés par les traverses du plancher ou le coffrage du plafond. 

Chaque « fragment �ª�� �G�H�� �F�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �V�H�P�E�O�H�� �Q�¶�D�Y�R�L�U�� �D�X�F�X�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F��les autres. 

Cependant, un trait commun les anime, �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�R�U�R�V�L�W�p�� �T�X�L�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H����

Cette porosité se traduit par la multiplicité des sas, portes et escaliers qui permettent 

une grande circulation entre les différents « fragments » et qui suggèrent une extrême 

�P�R�E�L�O�L�W�p���� �/�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �D�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �G�R�X�E�O�H�� �S�D�J�H���� �X�Q�� �D�S�H�U�o�X�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �P�R�E�L�O�L�W�p��

par le mouvement des pack-men �G�H�S�X�L�V���O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���G�X���J�D�U�o�R�Q�����Y�L�D���O�H���Y�L�G�H���V�D�Q�L�W�D�L�U�H���G�H�V��

murs, vers les pièces inférieures de la maison. Aux pages suivantes, le lecteur a 

�O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�H���F�H�V���H�V�S�D�F�H�V���I�U�D�J�P�H�Q�W�p�V���R�Q�W���p�W�p���© colonisés », habités puis unifiés par 

�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �V�D�V�� �H�W�� �G�¶�H�V�F�D�O�L�H�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �R�E�V�H�U�Y�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V��

                                                           
333 �&�R�P�P�H���O�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�H���&�R�O�L�Q���7�K�R�P�S�V�R�Q�����F�H�X�[���G�H���0�D�U�\���1�R�U�W�R�Q���Y�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���P�X�U�V���G�¶�X�Q�H���P�D�L�V�R�Q���H�W���I�R�Q�W��
leur ordinaire de petits « emprunts » ou « chapardages » que Pod fait au monde des humains. Le titre anglais de 
cette série de cinq épisodes est The Borrowers : The Borrowers (1952), The Borrowers Afield (1955), The 
Borrowers Afloat (1959), The Borrowers Aloft (1961), The Borrowers Avenged (1982). Le premier ouvrage est 
�W�U�D�G�X�L�W���F�K�H�]���3�O�R�Q���H�Q�������������S�X�L�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���V�p�U�L�H�� �V�H�U�D���U�H�S�U�L�V�H���S�D�U���O�¶�e�F�R�O�H���G�H�V Loisirs à partir de 1979 : Les 
Chapardeurs aux champs (1982), �/�H�V���&�K�D�S�D�U�G�H�X�U�V���V�X�U���O�¶�H�D�X (1982), Les Chapardeurs en ballon (1982) et Les 
Chapardeurs sauvés (1984). 
334 « �6�X�U���O�H�� �F�{�W�p���� �L�O���\�� �D�Y�D�L�W���X�Q���O�L�W���j�� �E�D�O�G�D�T�X�L�Q���� �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �p�W�D�L�W���U�D�Y�L�V�V�D�Q�W���� �&�H�O�D�� �U�H�V�V�H�P�E�O�D�L�W aux pièces que Petit 
Louis avait vues, un jour, dans la maison de poupées, au château de Windsor. » R.DAHL. Les Minuscules, 
Paris : Gallimard, 1991, p.26. 
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différentes étagères de la bibliothèque aux pages 6-7 du Livre disparu. Dans ce même 

ouvrage, les pages 10-11, qui donnent une vue oblique de la réserve, nous montrent de 

�P�D�Q�L�q�U�H�� �D�P�S�O�L�I�L�p�H�� �O�¶�H�[�W�U�r�P�H�� �P�R�E�L�O�L�W�p�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �© espaces en 

creux �ª�����/�¶�D�X�W�H�X�U���Q�R�X�V���G�R�Q�Q�H���j���Y�R�L�U���X�Q���U�p�V�H�D�X���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�H�Q�V�H�V�����G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p���H�W��

superposé : réseaux fluvial, piétonnier, ferroviaire et aérien se croisent.  

 

Figure 90 �± C. Thompson, �¬���O�D���5�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�G�H (1993), p.10-11. 

�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �W�L�V�V�D�J�H�� �U�p�W�L�F�X�O�D�L�U�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�I�q�U�H�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�Fe majeur une enveloppe, une 

�I�R�U�P�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�����&�¶�H�V�W���H�Q���F�H�O�D���T�X�H���Q�R�W�U�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���U�H�M�R�L�Q�W���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��« �G�¶�H�V�S�D�F�H���H�Q��

creux » donnée par Claude Thiberge���� �/�¶�X�U�E�D�Q�L�V�W�H�� �Y�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�V�� �© lieux 

�G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H���F�D�G�U�H���V�S�D�W�L�D�O���H�W���O�H���F�D�G�U�H���V�R�F�L�D�O���T�X�L���R�F�F�X�S�H���H�W���P�p�P�R�U�L�V�H���O�¶�H�V�S�D�F�H ». 

Pour aller plus loin, ces espaces �R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q���G�¶�r�W�U�H ce que le sociologue 

Yannick Sencébé335 nomme des « �O�L�H�X�[���G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H ». Car contrairement à Joe Smith, 

�O�¶�H�O�I�H���G�X���S�R�O�L�F�L�H�U���G�H���)�R�X�J�D�V�V�H336, à Pod de Mary Norton ou aux Minuscules de Roald 

�'�D�K�O���� �O�H�V�� �F�U�p�D�W�X�U�H�V�� �G�H�� �&�R�O�L�Q�� �7�K�R�P�S�V�R�Q�� �Q�¶�H�Q�W�U�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �H�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W��avec les êtres 

humains de grande taille. Pour ces derniers, ils sont « absents » et �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �T�X�¶�L�O�V��

habitent �Q�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W�� �S�D�V. Les « �H�V�S�D�F�H�V�� �F�U�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H » ont été laissés vides et 

libres par les êtres humains de grande taille près desquels les minuscules créatures 

habitent. 

 

Ces « espaces en creux » que je viens de décrire semblent modelés sur les 

« espaces majeurs �ª�� �S�U�q�V�� �G�H�V�T�X�H�O�V�� �L�O�V�� �V�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W���� �3�H�X�S�O�p�V�� �G�¶êtres minuscules, ils 

�R�I�I�U�H�Q�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�I�R�U�W�� �U�D�V�V�X�U�D�Q�W���� �&�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �© absents » ne sont pas 

véritablement « absents �ª�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�X�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�� �H�W�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �V�¶�\�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �\�� �V�R�Q�W��

signifiants. Finalement, ces espaces périphériques proposeraient « une alternative au 

�P�R�G�q�O�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�R�P�L�Q�D�Q�W���S�R�U�W�p���S�D�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���P�D�M�H�X�U337 ». Yannick Sencébé, 

�j�� �T�X�L�� �M�¶�D�L�� �H�P�S�U�X�Q�W�p�� �F�H�V�� �O�L�J�Q�H�V���� �S�D�U�O�H�� �G�¶�X�Q�� �© espace majeur urbain », utilisant 

                                                           
335 Y.SANCEBE. « Absence et présence aux lieux : la dialectique territoriale des espaces en creux » dans B. 
Ganne et Glysi-Safa, Les « creux �ª�� �G�X�� �V�R�F�L�D�O���� �'�H�� �O�¶�L�Q�G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �V�R�F�L�D�O�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�Q�W, Paris : 
�/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S�S��������-159. 
336 FOUGASSE. Un elfe tombé du ciel (1912). Paris : École des Loisirs, 2012. 
337 Y.SENCEBE, op. cit., p. 152. 
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�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��« �G�¶�H�V�S�D�F�H���H�Q���F�U�H�X�[ » pour parler, entre autres, des périphéries urbaines et 

du périurbain.  

 

Figure 91 �± C. Thompson, Ruby (1994), p.10-11. 

Dans Ruby, la double-page 10-11 est une vue oblique qui nous montre Ruby sur 

�O�H�� �E�R�X�O�H�Y�D�U�G�� �S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�U�H�� �X�U�E�D�L�Q�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �/�¶�D�U�W�q�U�H�� �V�H�P�Ele représenter 

un « espace �ª�� �G�H�� �J�U�L�V�D�L�O�O�H�� �G�H�V�V�H�U�Y�D�Q�W�� �X�Q�H�� �Y�L�O�O�H�� �O�X�P�L�Q�H�X�V�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�H�U�o�R�L�W�� �D�X�� �O�R�L�Q���� �&�H��

tronçon de réseau tubulaire �S�R�X�U�U�D�L�W���r�W�U�H���V�L�Q�L�V�W�U�H���V�¶�L�O���Q�H���G�H�V�V�H�U�Y�D�L�W���S�D�V���G�H�V���G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�V��

improbables. En effet, Ruby emprunte une bretelle de sortie menant vers « Tristan da 

Cunha », une île, un bout-du-monde, un confins. Sur sa droite, elle a laissé la route 

�P�H�Q�D�Q�W�� �Y�H�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�V���� �Y�H�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�I�L�Q�V ���� �O�¶�$�U�F�D�G�L�H�� �R�X�� �O�D��

Patagonie. Tout se passe comme si ces espaces interstitiels ���s  et je range aux côtés des 

territoires des Minuscules celui des voies périphériques�� �s représentaient les 

antichambres de paradis cachés, de territoires imaginaires insoupçonnés. 

Les espaces interstitiels sont donc à concevoir à la fois comme des parenthèses 

�V�S�D�W�L�D�O�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���O�H���W�H�P�S�V���V�H�P�E�O�H���V�¶�D�U�U�r�W�H�U���H�W���T�X�L���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�U�D�L�H�Q�W comme des 

�O�L�H�X�[���j���O�¶�p�F�D�U�W���G�X���P�R�Q�G�H���© réel �ª���H�W���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�V���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�X���O�H�F�W�H�X�U���V�H���S�D�X�V�H, mais 

également  comme de multiples « commutateurs spatiaux », �j�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U�� �G�H�V�� �E�R�X�O�H�Yards 

�S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�V���� �I�D�L�V�D�Q�W�� �S�D�V�V�H�U�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W à un autre en un rien de 

temps. Cette fascination pour les espaces interstitiels, les microcosmes, les mondes 

parallèles, pendants du monde réel mais où tout semble possible, soulève la question 

�G�H���O�D���P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���V�X�U���O�D���P�r�P�H���S�O�D�Q�q�W�H���7�H�U�U�H�� 
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2.  Le récit et la carte 

�3�R�X�U�� �D�Y�R�L�U�� �Y�R�X�O�X�� �U�H�Q�G�U�H�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �O�¶�H�V�W�� �S�D�V���� �2�U�W�p�O�L�X�V�� �Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�Q�G�X�� �F�R�X�S�D�E�O�H�� �G�¶�K�p�U�p�V�L�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �L�O�� �D�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �I�U�D�S�S�p�� �G�H��
stérilité les Terres Intérieures. Il a échangé leur prodigieuse vitalité contre des 
�D�U�S�H�Q�W�V�� �G�H�� �W�H�U�U�H�� �Q�R�L�U�H���� �/�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�Y�H�L�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �P�R�U�W���� �Y�R�L�F�L�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V��
�P�R�U�Q�H�V���S�O�D�W�L�W�X�G�H�V���� �O�D���U�p�S�R�Q�V�H���G�¶�2�U�E�D�H�� �D�X�[�� �L�P�S�L�H�V���T�X�L���R�Q�W���Y�R�X�O�X���U�H�J�D�U�G�H�U���V�R�X�V��
son voile. 

François Place, « Du �3�D�\�V���G�H���-�D�G�H���j���O�¶�Ì�O�H���4�X�L�Q�R�R�N�W�D »,1998, p.97. 

Au risque de me rendre coupable « �G�¶�K�p�U�p�V�L�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H » et de « rendre 

�Y�L�V�L�E�O�H���F�H���T�X�L���Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V », je souhaiterais proposer une modélisation cartographique 

�G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H�����,�O���V�¶�D�J�L�U�D�����j���O�D���I�R�L�V�����G�H���U�Hndre compte des espaces créés mais aussi 

de la conduite spatiale de celui qui parcourt ces espaces. 

La « grammaire spatiale » élaborée au chapitre précédent doit me permettre, 

dans un premier temps, de constituer une « grammaire cartographique », composée de 

figurés et de symboles sommaires ayant pour but de donner une lecture spatiale, rapide 

et synthétique, des 307338 récits évoqués dans cette deuxième partie. Cet outil mis en 

�S�O�D�F�H���D�X�U�D���S�R�X�U���R�E�M�H�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�¶�D�U�U�L�Y�H�U���j���X�Q�H���W�\�S�R�O�R�J�L�H���G�H�V���U�p�F�L�W�V-trajectoires, traduits 

�V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�H���F�H���T�X�H���M�¶�D�S�S�H�O�O�H���G�H�V���V�F�K�p�P�D�V���V�S�D�W�L�R�J�p�Q�p�W�L�T�X�H�V�� 

Dans un second temps, je soulèverai le voile du rapport texte-image et 

�U�H�J�D�U�G�H�U�D�L�� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �X�Q�L�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �L�F�R�Q�R�W�H�[�W�X�H�O�� �D�X�[�� �U�p�F�L�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H���� �1�H�� �P�¶�p�W�D�Q�W����

�M�X�V�T�X�¶�j�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �S�U�p�R�F�F�X�S�p�� �T�X�H�� �G�H�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�X�� �U�p�F�L�W���� �M�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�D�L�� �O�H�V��

pertinences, les interdépendances, les cohérences qui peuvent exister entre récits 

verbal, iconique et spatial. 

2.1. Cartographier les récits 

���������������/�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���J�U�D�P�P�D�L�U�H���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� 

Dans le chapi�W�U�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�����M�¶�D�L���S�X���R�E�V�H�U�Y�H�U���T�X�H���O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H�V���D�O�E�X�P�V���G�X���F�R�U�S�X�V��

�S�R�V�V�p�G�D�L�H�Q�W���F�H���T�X�H���M�¶�D�L���Q�R�P�P�p���X�Q�H��motivation, une qualité spatiale et une échelle. �-�¶�D�L��

�S�X���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�D�O�L�I�L�H�U���F�K�D�F�X�Q�H���G�H���F�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�����(�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶espace�����M�¶�D�L��

�P�R�Q�W�U�p���T�X�¶�L�O���H�Qglobait plusieurs formes (lieu, aire, réseau, interstice). À partir de ces 

                                                           
338 Sur 31�����D�O�E�X�P�V�������������V�R�Q�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V���V�X�U���X�Q�H���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���T�X�L���U�H�Q�G���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�����3�R�X�U���O�H�V���F�L�Q�T���D�O�E�X�P�V��
�U�H�V�W�D�Q�W�V�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�X���U�p�F�L�W���G�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���F�K�R�L�V�L�� 
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�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V���� �M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V�� �p�O�D�E�R�U�H�U�� �X�Q�H�� �© grammaire cartographique », un système 

de symboles qui pourrait schématiser le récit de chaque album. 

�3�R�X�U�� �F�H�� �I�D�L�U�H���� �M�H�� �G�p�F�L�G�H�� �G�¶�X�W�L�O�Lser le cercle vide pour symboliser le point de 

départ initial du personnage [ ]���� �2�Q�� �O�¶�D�X�U�D�� �F�R�P�S�U�L�V���� �F�H�W�W�H�� �I�R�U�P�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �O�D forme 

symbolique du « Paradis originel ». Les motivations de départ sont ensuite regroupées 

�H�Q���G�H�X�[���J�U�D�Q�G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����M�H��distingue les trajets sans buts précis, ceux que 

�M�¶�D�Y�D�L�V�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �U�D�Q�J�p�V�� �V�R�X�V�� �O�D��motivation de simple Visite, et je décide de les 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���S�D�U���X�Q�H���O�L�J�Q�H���H�Q���W�L�U�H�W�p�V���V�D�Q�V���I�O�q�F�K�H�����'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����M�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���O�H�V���W�U�D�M�H�W�V���D�Y�H�F��

buts précis (Fuite, Tâche, Retour à la Maison et �'�p�S�D�U�W�� �j�� �O�¶�e�F�R�O�H) pour lesquels je 

�G�p�F�L�G�H�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�� �W�U�D�L�W�� �S�O�H�L�Q�� �D�Y�H�F�� �I�O�q�F�K�H���� �-�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U�D�L�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�D��Fuite des 

autres motivations �S�D�U���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���J�U�D�G�L�H�Q�W���G�¶�D�J�U�p�D�E�L�O�L�W�p���V�\�P�E�R�O�L�V�p���S�D�U���O�¶�X�V�D�J�H��

de « + » et de « - » de taille proportionnelle au degré « �G�¶�D�J�U�p�D�E�L�O�L�W�p » ou de 

« désagréabilité » �U�H�V�V�H�Q�W�L�� �S�D�U�� �O�H�� �K�p�U�R�V�� �H�X�� �p�J�D�U�G�� �j�� �O�¶�D�L�U�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �T�X�L�W�W�H���� �2�Q��

considérera ainsi que la Fuite �H�V�W�� �O�H�� �G�p�S�D�U�W�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �G�p�V�D�J�U�p�D�E�O�H�� ��locus ingratus)  

vers un endroit agréable (locus amoenus). Les autres situations sont plus facilement 

des départs de lieux agréables vers des lieux plus agréables ou désagréables. 

Les différents espaces traversés par le héros sont composés de lieux [ ] et 

�G�¶aires [ ]�����6�L���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�D�U�F�R�X�U�X���H�V�W���L�Q�F�R�Q�Q�X���G�X���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�����M�H���G�p�F�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���X�Q�H��

�W�U�D�P�H�� �J�U�L�V�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�G�L�T�X�H�U���� �/�H�V��espaces interstitiels dans lesquels le héros peut être 

amené à se déplacer utiliseront les mêmes symboles que ceux vus précédemment mais 

seront notifiés par une insertion entre deux balises (< >) qui indiqueront, en fait, un 

�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�¶�p�F�K�H�O�O�H�� 

Pour terminer cette présentation, je parlerai de la mobilité et des réseaux qui se 

constituent essentiellement dans la spatiogenèse du trajet du personnage (trait plein 

avec ou sans flèche) et �G�¶�K�\�S�H�U�O�L�H�Q�V�����W�U�D�L�W���H�Q���S�R�L�Q�W�L�O�O�p�V���D�Y�H�F���I�O�q�F�K�H�V�����T�X�H���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H��

�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�� �S�D�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �/�D�� �W�D�L�O�O�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H��

�G�H�V���G�L�Y�H�U�V���I�L�J�X�U�p�V���X�W�L�O�L�V�p�V���W�L�H�Q�G�U�D���O�L�H�X���G�¶�p�F�K�H�O�O�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���V�F�K�p�P�D�����,�O��

arrive, de plus, que certains récits conduisent le personnage principal à prendre de 

�O�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���� �S�X�L�V�� �j�� �U�H�G�H�V�F�H�Q�G�U�H���� �&�H�W�W�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q��

�F�R�P�S�W�H���V�H�U�D���I�L�J�X�U�p�H���S�D�U���X�Q���V�R�X�I�I�O�H�W���J�U�L�V���G�R�Q�W���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���O�D���S�O�X�V���S�H�W�L�W�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�D���j��

�O�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���O�D���P�R�L�Q�V���p�O�H�Y�p�H���H�W���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���O�D���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���j���O�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���O�D���S�O�X�V���K�D�X�W�H�� 
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Figure 92 �± Légende des schémas spatiogénétiques des récits. 
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�$�I�L�Q�� �G�¶�p�S�U�R�X�Y�H�U�� �F�H�W�W�H�� �© grammaire cartographique �ª���� �M�¶�D�L�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �G�R�Q�Q�H�U�� �O�H�V��

schémas spatiogénétiques de sept albums très différents dont je préciserai chaque fois 

la spécificité : 

a- Trois petits cochons de Paul Faucher et Gerda Müller (1947) : 

�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �U�p�F�L�W�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�D��Fuite. La trajectoire se passe en 

espace connu. 

 

Figure 93 �± Schéma spatiogénétique des Trois petits cochons de G. Müller (1947) 

b- Madlenka de Peter Sis (2000) : 

�,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���U�p�F�L�W���G�R�Q�W���O�D���P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q���H�V�W���X�Q�H��Tâche (annoncer aux habitants du 

�E�O�R�F���T�X�¶�H�O�O�H���K�D�E�L�W�H���T�X�H���O�D���I�L�O�O�H�W�W�H���Y�L�H�Q�W���G�H���S�H�U�G�U�H���X�Q�H���G�H�Q�W�������/�D���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���V�H���S�D�V�V�H���G�D�Q�V��

un espace connu avec des hyperliaisons vers des aires extérieures renvoyant au monde 

entier. 

 
Figure 94 �± Schéma spatiogénétique de Madlenka de P.Sis (2000) 
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c- Ma maison en Corée de Kwon Yoon-Duck (1995) 

Le récit se déroule dans un espace domestique. La motivation du déplacement 

�H�V�W�� �O�D�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�X�Y�H�O�� �H�Q�G�U�R�L�W�� ��Visite) : la maison des grands-parents du 

�Q�D�U�U�D�W�H�X�U�����O�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���P�D�L�V�R�Q���T�X�¶�L�O���Y�L�H�Q�W���G�H���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�����L�P�D�J�L�Q�H-t-on.  

 
Figure 95 �± Schéma spatiogénétique de Ma maison en Corée de K. Yoon-Duck (1995) 

 

d- Le parapluie jaune de Ryu Jae-Soo (2007) 

La motivation �G�X���U�p�F�L�W���H�V�W���O�H���G�p�S�D�U�W���G�X���G�R�P�L�F�L�O�H���G�¶�X�Q�H���I�L�O�O�H�W�W�H���D�X���S�D�U�D�S�O�X�L�H���M�D�X�Q�H��

vers son école (GTS�������/�¶�H�V�S�D�F�H���W�U�D�Y�H�U�V�p���H�V�W���X�Q���H�V�S�D�F�H���F�R�Q�Q�X�� 

 
Figure 96 �± Schéma spatiogénétique du Parapluie jaune de R. Jae-Soo (2007) 
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e- Qui est madame Legris ? de David Mc Kee (2003) 

La motivation de cet album est la Tâche�����F�¶�H�V�W-à-dire ici, une enquête : qui est à 

�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�p�Q�H�U�Y�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���P�q�U�H���G�X���Q�D�U�U�D�W�H�X�U �"���/�D���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���� �G�D�Q�V���F�H���U�p�F�L�W�����Q�¶�H�V�W��

pas physique mais virtuelle : le personnage principal, Jennifer, reste pendant tout le 

�U�p�F�L�W�� �j�� �M�R�X�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�X�U�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �D�Y�H�F�� �V�R�Q�� �D�P�L�� �+�H�Q�U�L���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �O�H�� �G�L�D�O�R�J�X�H��

entretenu par les deux enfants que se fait le déplacement dans la ville, espace connu. 

 
Figure 97 �± Schéma spatiogénétique de Qui est Madame Legris de D. Mac Kee (2003) 

f- Le Livre disparu de Colin Thompson (1995) 

�,�O���V�¶�D�J�L�W���L�F�L���H�Q�F�R�U�H���G�¶�X�Q�H��Tâche. Le héros, un petit garçon, cherche à travers les 

�U�D�\�R�Q�Q�D�J�H�V���G�¶�X�Q�H���E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H���T�X�¶�L�O���F�R�Q�Q�D�v�W���X�Q���O�L�Y�U�H���T�X�L���O�X�L���G�R�Q�Q�H�U�D���O�D���U�H�F�H�W�W�H���S�R�X�U���Q�H��

�M�D�P�D�L�V���Y�L�H�L�O�O�L�U�����&�H�W�W�H���T�X�r�W�H���O�¶�D�P�q�Q�H���j���S�p�Q�p�W�U�H�U���G�D�Q�V���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���L�Q�W�H�U�V�W�L�W�L�H�O�V���L�Q�F�R�Q�Q�X�V�� 

 
Figure 98 �± Schéma spatiogénétique du Livre disparu de C. Thompson (1995) 
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g- Tu rentres à la maison de Claude Carré et Natali Fortier (2002) 

�/�¶�D�O�E�X�P�� �U�D�F�R�Q�W�H�� �O�H�� �U�H�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �I�L�O�O�H�W�W�H�� �G�H�S�X�L�V�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �V�R�Q�� �G�R�P�L�F�L�O�H��

(BH�������/�¶�H�V�S�D�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���W�U�D�Y�H�U�V�H���O�X�L���H�V�W���F�R�Q�Q�X�� 

 
Figure 99 �± Schéma spatiogénétique de Tu rentres à la maison de C. Carré et N. Fortier (2002) 

h- Babar �D�X�[���V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U de Laurent de Brunhoff (1952) 

Babar et Céleste viennent rendre visite à la Vieille dame qui les emmène aux 

�V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U����Visite). Les deux éléphants découvrent le ski et finissent par se perdre 

(espace inconnu) sur les pistes. Ils sont secourus par un savant qui a établi son 

laboratoire dans une cabane au sommet de la montagne. Babar et Céleste redescendent 

�S�R�X�U���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���O�D���9�L�H�L�O�O�H���'�D�P�H���T�X�L���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W���j���O�¶�D�p�U�R�S�R�U�W���G�¶�R�•���L�O�V���U�H�M�R�L�Q�G�U�R�Q�W���O�H���3�D�\�V��

des Éléphants. 

 
Figure 100 �± Schéma spatiogénétique de Babar �D�X�[���V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U de L. de Brunhoff (1952) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 188 - 

 

2.1.2. Vers une typologie des récits-trajectoires 

�8�Q�H���F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q���U�D�S�L�G�H���V�¶�L�P�S�R�V�H���j���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q�����6�L���O�H�V���P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q�V��

de déplacements sont multiples, si les espaces sont variés, il reste que les récits 

donnent lieu à trois types de déplacements : la translation, la boucle et la divagation. 

- la translation ���� �F�H�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �j�� �V�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �G�¶�X�Q��

point A à un point B dans un but précis. Ce type de trajectoire concerne 28% des récits 

du corpus (86 albums). Il comporte principalement trois motivations : la Tâche (58%), 

la Visite (24%) et la Fuite (9%). 

- la boucle : le personnage parcourt une boucle lorsque son déplacement le 

�U�D�P�q�Q�H���j���V�R�Q���S�R�L�Q�W���G�H���G�p�S�D�U�W�����/�D���E�R�X�F�O�H���H�V�W���X�Q�H���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���T�X�H���O�¶�R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���G�D�Qs peu 

de récits, une vingtaine sur 307, et représente donc un faible pourcentage : 6%. La 

Tâche (56%) et la Visite (25%) sont les deux motivations les plus courantes lorsque le 

personnage parcourt une boucle. 

- la divagation : le personnage divague lorsque son itinéraire ne semble pas 

avoir de but précis. Ce type de trajectoire est le plus fréquent dans les albums et 

concerne 66% �G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[. La divagation est majoritairement la trajectoire empruntée 

�O�R�U�V���G�¶�X�Q�H��Visite (97%). 

 

 

 

2.2. Récits iconotextuels et « �U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�F�H » 

Le temps est venu maintenant de faire le lien entre les « �U�p�F�L�W�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H » tels 

que je viens de les analyser et le récit iconotextuel construit par les auteurs-

illustrateurs. Peut-on établir une logique entre les trajectoires des personnages et leur 

« intention spatiale » ?  Il  me semble en effet exister, �G�H�U�U�L�q�U�H�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L��

antérieurement nommé la motivation du déplacement, une véritable idéologie 

�F�R�Q�G�X�L�V�D�Q�W���j���R�F�F�X�S�H�U���O�¶�H�V�S�D�F�H�����j���O�¶�K�D�E�L�W�H�U���� 

�-�H���P�H���S�U�R�S�R�V�H���G�R�Q�F���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�Ler temps les rapports entre récits-

trajectoires et images géographiques utilisées par les illustrateurs ; puis, dans un 

second temps, entre ces mêmes récits-�W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�V���H�W���O�H���I�R�U�P�D�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���F�K�R�L�V�L�� 
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���������������/�H���U�D�S�S�R�U�W���W�\�S�H���G�H���U�p�F�L�W���H�W���W�\�S�H���G�¶�L�P�D�J�H�V���J�p�R�J�Uaphiques 

Récits-trajectoires 
Vues à 
focale 

normale 
Plans/Cartes Vues 

panoramiques 
Vues 

obliques 
Coupe 

�G�¶�K�D�E�L�W�D�W Topogrammes 

Translation 

Milieu 
connu 91 33 22 61 20 2 
Milieu 
inconnu 228 133 42 103 31 8 

Boucle 

Milieu 
connu 10 38 34 22 2 14 
Milieu 
inconnu 40 11 8 36 0 1 

Divagation 

Milieu 
connu 272 30 11 89 10 19 
Milieu 
inconnu 197 95 33 29 2 30 

TOTAL des images 
géographiques 838 340 150 340 65 74 

Tableau 101 �± Répartition des images géographiques en fonction des types de déplacements 

�$�Y�H�F�� �������� �G�H�� �O�¶�Hnsemble des images géographiques (1807 occurrences), les 

Vues à focale normale sont sur-représentées dans le corpus �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�p����

Aucune tendance ne semble véritablement se dégager de la répartition des Vues à 

focale normale selon les différents récits-trajectoires : ils constituent partout les 

images les plus représentées sauf peut-être pour la trajectoire en boucle.  

Concernant la trajectoire en translation, �M�¶�R�E�V�H�U�Y�H une grande distinction entre 

les récits en milieu inconnu et ceux en milieu connu. 72% des Vues à focale normale 

utilisées par les auteurs pour évoquer la translation le sont pour traiter de milieux 

inconnus par le héros. Ce taux est dû �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���j���O�D���I�R�U�W�H���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H��translations en 

environnement inconnu (68% contre 32% en milieu connu) et d�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W au désir de 

faire découvrir un environnement, jusque là étranger au héros, et nécessitant un 

recours à des vues multiples de cet environnement et notamment aux Vues à focale 

normale (41% des images des translations en milieu inconnu). Si je croise ces données 

avec les conduites spatiales (cf. figure 102), la translation, dans les milieux inconnus, 

est à la fois destinée à relater une Visite ou une Tâche. 
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Figure 102 - Répartition des trajectoires en fonction des conduites spatiales en milieu connu ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

 

 
Figure 103 - Répartition des trajectoires en fonction des conduites spatiales en milieu inconnu ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�Hnces) 

Tout semble fonctionner comme si, derrière les motivations précises qui 

poussent le héros �j�� �T�X�L�W�W�H�U�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �L�O�� �\�� �H�Q�� �D�Y�D�L�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H : 

�V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���F�H���Q�R�X�Y�H�O���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����O�H���© dominer » par la vue englobante (la vue à 

focale normale), surplombante (la vue oblique) et territorialisante (la carte). Tout se 

�S�D�V�V�H�� �F�R�P�P�H�� �V�¶�L�O�� �Hxistait, dans chacun des albums pour enfants, une ambition 

�L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H���T�X�L���V�H�U�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V���W�R�X�W�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���M�H�X�Q�H�V�V�H���� 
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En 1985, Robert Sutherland339 �X�W�L�O�L�V�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© acte politique » pour parler 

de cette ambition permanente. Il en distingue trois formes : le plaidoyer, la satire et ce 

�T�X�¶�L�O���Q�R�P�P�H���O�D���© politics of assent �ª���H�W���T�X�H���M�H���W�U�D�G�X�L�U�D�L�V���S�D�U���©�O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���L�Q�F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�H��

embarquée �ª���� �&�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �H�Q�W�H�Q�G�U�H�� �S�D�U�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �R�X�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H��

valeurs défendues, consciemment ou inconsciemment, par un auteur. Ce système de 

�Y�D�O�H�X�U�V�����V�X�U���O�H�T�X�H�O���M�H���P�H���S�H�Q�F�K�H�U�D�L���D�Y�H�F���S�O�X�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�D�Q�V���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�D�U�W�L�H�����F�R�Q�F�H�U�Q�H��

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �T�X�L�� �X�Q�L�V�V�H�Q�W���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �H�W�� �O�H�X�U��

environnement. En 1996, Roderick McGillis en donne une définition à travers ces 

quelques lignes : « �/�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �S�R�O�L�W�L�V�p���� �F�R�P�P�H�� �X�Q��receptacle 

susceptible de recevoir valeurs, règles et structures.340 ». 

Dans tous les albums du corpus, il existerait bien la volonté manifeste chez 

�O�¶�D�X�W�H�X�U���D�G�X�O�W�H���G�¶�H�[�H�U�F�H�U���V�D���© domination » sur les sentiments, les comportements, tout 

�F�R�P�P�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �5�R�E�H�U�W�D�� �7�U�L�W�H�V�� �D�� �P�R�Q�W�U�p�� �T�X�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �S�R�X�U��

�H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �S�H�U�I�R�U�P�D�W�L�Y�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �© the Romantic belief 

�W�K�D�W���F�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V���O�L�W�H�U�D�W�X�U�H���K�D�V���W�K�H���S�R�W�H�Q�W�L�D�O���W�R���V�D�Y�H���W�K�H���Z�R�U�O�G »341. 

�6�D�X�Y�H�U�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �V�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���� �O�H�� �G�R�P�L�Q�H�U�� �S�R�X�U�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�K�D�E�L�W�H�U���� �9�R�L�O�j��

sans doute �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p spatiale �T�X�¶�L�O���Q�R�X�V���I�D�X�W���W�U�R�X�Y�H�U���G�H�U�U�L�q�U�H���O�H�V��conduites et les 

récits-trajectoir�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �O�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �G�X��corpus. La Divagation aurait 

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �W�U�q�V�� �S�U�R�F�K�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�L�O�L�H�X�[�� �L�Q�F�R�Q�Q�X�V���� �H�O�O�H�� �V�H�U�W��

�P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q�H��Visite�����(�O�O�H���H�V�W���j���U�D�S�S�U�R�F�K�H�U���G�H���O�¶�D�U�S�H�Q�W�D�J�H�����(�Q��

milieu connu, elle sert à faire le « tour du propriétaire ». Sa fonction est donc double : 

�H�O�O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�H�� �H�W�� �H�O�O�H�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�p�M�j�� �D�F�F�R�P�S�O�L�H���� �,�O�� �H�Q�� �Y�D�� �G�H��

même pour la Boucle.  

Ainsi en est-il pour un album comme Mon voyage dans la maison de Florie 

Saint-Val. �(�Q���H�I�I�H�W���� �O�H���U�p�F�L�W���H�V�W���F�H�O�X�L���G�¶�X�Q���M�H�X�Q�H���J�D�U�o�R�Q���� �+�X�J�R���� ���� �D�Q�V���H�W���G�H�P�L���� �T�X�L���Q�¶�D��

�S�D�V�� �O�D�� �F�K�D�Q�F�H�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �S�D�U�W�L�U�� �H�Q�� �Y�D�F�D�Q�F�H�V�� �G�¶�p�W�p, et qui entreprend alors un voyage 

« imaginaire �ª���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���U�p�H�O���G�H���V�D���P�D�L�V�R�Q�����&�¶�H�V�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���H�I�I�H�F�W�X�p��

                                                           
339 R.D. SUTHERLAND. « Hidden Persuaders : Political Ideology in Chil�G�U�H�Q�¶�V�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�H ». In �&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V��
Literature in Education, volume 16, n°3, 1985, p.143-157. 
340 R. McGILLIS. The Nimble Reader �����/�L�W�H�U�D�U�\���7�K�H�R�U�\���D�Q�G���&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V���/�L�W�H�U�D�W�X�U�H. New York : Twayne, 1996, 
p.110. 
341 R.S. TRITES « The Transactionnal School of Children�¶�V�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�H�� �&�U�L�W�L�F�L�V�P » dans �&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�H, 
2000, n°28, p.271. 
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�S�D�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���T�X�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�V�W���F�U�p�p���S�D�U���O�¶�D�O�E�X�P���� �2�Q���H�Q���G�p�F�R�X�Y�U�H���S�H�X���j�� �S�H�X��

les limites, les lieux (la chambre, la cuisine, la salle de bain et le salon) et les 

différentes échelles. Ce sont trois caractéristiques que je rends indexables à la notion 

�G�¶�H�V�S�D�F�H�� 

Pour ce qui est du bornage de la maison, le problème est réglé dès la première 

�G�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����/�¶�H�V�S�D�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���\���H�V�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���H�Q���Y�X�H���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���© écorchée », à la 

�P�D�Q�L�q�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �S�R�X�S�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�Tuelle les personnages, qui semblent voler 

dans les airs à côté, �Y�R�Q�W���p�Y�R�O�X�H�U�����/�D���S�R�U�W�H���G�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���H�V�W���R�X�Y�H�U�W�H�����L�Q�Y�L�W�D�Q�W���O�H��

lecteur à la visite. À la page 5, une nouvelle vue de la maison nous la montre cette-

fois-�F�L�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �/�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �H�Vt alors face à la double-page de la page titre et va 

�V�¶�D�S�S�U�r�W�H�U���j���H�Q�W�U�H�U�����5�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����j���F�K�D�T�X�H���H�Q�W�U�p�H���G�D�Q�V���X�Q���G�H�V���T�X�D�W�U�H��

�O�L�H�X�[�� �D�Q�Q�R�Q�F�p�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �X�Q�H�� �Y�X�H�� �E�L�F�R�O�R�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�� �O�D�L�V�V�H��

découvrir la pièce dans laquelle le lecteur va entrer en reprenant la représentation qui 

apparaît en couverture. 

 

Figure 104 -  F. Saint-Val, Mon voyage dans la maison (2012), p.5 

 

�6�L���O�¶�R�Q���U�H�J�D�U�G�H���G�H���S�O�X�V���S�U�q�V���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���H�P�S�U�X�Q�W�p���S�D�U���+�X�J�R���G�D�Q�V���O�D���P�Dison, il a 

pour origine la chambre du héros, son « espace personnel342 ». Le trajet est une boucle 

qui forme une croix  à travers la maison (cf. figure 105�����U�H�Q�I�R�U�o�D�Q�W���O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q���S�D�U�F�R�X�U�V��

�H�Q���Y�D�V�H���F�O�R�V�����G�H���O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�P�H�Q�W���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H���D�S�S�U�R�S�U�L�p���S�D�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����$�L�Q�V�L����

les limites de ce territoire ne sont jamais franchies physiquement.  

                                                           
342 cf. E.T.HALL, op. cit., p. 150 et sq. 
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Figure 105 -  �,�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�¶�+�X�J�R���G�D�Q�V���O�D���P�D�L�V�R�Q�� 

�&�¶�H�V�W���S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���F�H�W���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�����W�p�P�R�L�Q���G�¶�X�Q�H���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�����F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���D�Y�H�F���V�D��

�P�D�L�V�R�Q���� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�� �Y�L�H�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Gomestique. La vue extérieure de la maison qui est 

donnée à la page 5 laisse planer le mystère sur cet espace : comment voyager dans une 

�P�D�L�V�R�Q�� �D�X�V�V�L�� �E�D�Q�D�O�H�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�+�X�J�R �"�� �&�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �O�j�� �T�X�H�� �U�p�V�L�G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �P�D�J�L�H�� �G�H�� �O�D��

spatialité : rendre originale et sp�p�F�L�D�O�H�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �S�H�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V��

lieux et un espace en particulier. �0�D�L�V�� �Q�¶�H�V�W-�F�H�� �S�D�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�D��

littérature de jeunesse ? Proposer aux jeunes lecteurs des histoires simples où 

�V�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �Y�D�O�Hurs entre les personnages, tout comme entre les 

personnages et leurs espaces. Faire le pari que ces valeurs « idéologiques » ou 

« intentionnelles » �V�H�U�R�Q�W�� �S�R�U�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�W�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�U�R�Q�W�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �S�R�X�U���� �X�Q�� �M�R�X�U��

peut-être, finir par « faire leur chemin » et inférer le comportement spatial et social de 

�O�¶�D�G�X�O�W�H-�F�L�W�R�\�H�Q���� �F�¶�H�V�W���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �F�H�� �T�X�H�� �&�O�p�P�H�Q�W�L�Q�H�� �%�H�D�X�Y�D�L�V�� �S�H�U�o�R�L�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H��

�T�X�¶�H�O�O�H���D�S�S�H�O�O�H���O�H���© discours de latence343 » de la littérature pour enfants. 

�3�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�����O�D���P�D�L�V�R�Q���G�¶�+�X�J�R���S�U�H�Q�G���Y�L�H��et son rapport avec les lieux, ou 

plus exactement les pièces de la maison, anime �O�D���Y�X�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�����$�L�Q�V�L���G�R�L�W-

on comprendre la première de couverture. Toutes les pièces de la maison sont visibles 

par cette coupe verticale. Hugo et son lama sont �S�O�D�F�p�V���G�H���S�D�U�W���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���G�H���O�D���G�H�P�H�X�U�H��

                                                           
343 C. BEAUVAIS, From Authoritative Adult to Mighty Child : Adult-Child Power Dynamics in Politically 
�7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�Y�H�� �&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�H. Thèse de doctorat ���� �&�K�L�O�G�U�H�Q�¶�V�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�H���� �8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �&�D�P�E�U�L�G�J�H����
Faculty of Education, 2013, p. 24. 
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�F�R�P�P�H���G�H�V���I�L�J�X�U�L�Q�H�V���R�X���G�H�V���S�R�X�S�p�H�V���T�X�H���O�H���O�H�F�W�H�X�U���S�R�X�U�U�D�L�W���G�p�S�O�D�F�H�U���j���O�¶�H�Q�Y�L���H�Q�W�U�H���O�H�V��

différentes pièces. Là encore, quel intérêt aurait cet habitat sans ses habitants ? Et nous 

voyons dans cette première de couver�W�X�U�H���O�¶�D�Q�Q�R�Q�F�H���G�H���F�H���T�X�H���Q�R�X�V ne trouverons plus 

par la suite �D�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �S�O�D�Q�F�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P : ce sont les relations que vivent les 

�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���D�Y�H�F���O�H�X�U���K�D�E�L�W�D�W���T�X�L���F�U�p�H�Q�W���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���G�L�W���� 

 

Figure 106 �± F. Saint-Val, Mon voyage dans la maison (2012), p.7, 15, 25 et 35. 

�/�¶�K�D�E�L�W�H�U�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �H�V�W��spatiogène : il crée �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �(�W�� �G�X��

�P�r�P�H�� �F�R�X�S���� �O�¶�D�O�E�X�P���� �H�Q�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�� �Y�p�F�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H��

principal, devient un lieu et un support de transaction de spatialité344. Sa façon 

�G�¶�K�D�E�L�W�H�U�� �V�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �+�X�J�R�� �O�D�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�D�J�H�U�� �D�X�[�� �O�H�F�W�H�X�U�V���� �/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �U�H�V�W�H�U�D�L�W�� �j��

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���H�V�W���G�H���V�D�Y�R�L�U���V�L���O�¶�D�O�E�X�P���S�D�U�Y�L�H�Q�W���j���W�U�D�Q�V�I�p�U�H�U���F�H�W�W�H���V�S�D�W�L�D�O�L�W�p���H�W���V�L���O�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V��

�U�p�X�V�V�L�V�V�H�Q�W���j���O�¶�D�V�V�L�P�L�O�H�U�����j���V�¶�H�Q���D�F�F�R�P�P�R�G�H�U���R�X���j���O�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���S�R�X�U���p�O�D�E�R�U�H�U���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H��

spatialité345. �2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H���� �G�H�� �S�O�X�V���� �T�X�H�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �H�V�W���� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �O�H��

�P�R�G�q�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�H�U�����4�X�L���S�O�X�V���H�V�W���O�D���P�D�L�V�R�Q-�L�G�p�D�O�H�����H�W���G�R�Q�F���O�¶�K�D�E�L�W�H�U���L�G�p�D�O�����T�X�H��

�O�¶�R�Q�� �S�U�R�S�R�V�H�� �j �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �H�V�W�� �O�H�� �S�D�Y�L�O�O�R�Q���� �O�H��« rêve périurbain », idéal contestable et 

contesté car spaciophage. 

���������������/�H���U�D�S�S�R�U�W���W�\�S�H���G�H���U�p�F�L�W�V���H�W���I�R�U�P�D�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P 

�-�¶�D�L�P�H�U�D�L�V�� �D�F�F�R�U�G�H�U�� �P�R�Q�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �j�� �X�Q�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �E�L-

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O���R�I�I�H�U�W���S�D�U���O�¶�D�O�E�X�P, celui du récit textuel et du support. Comme il a été vu 

�S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�����M�¶�D�L���F�O�D�V�V�p���O�H�V���D�O�E�X�P�V���G�X��corpus en trois tailles (petit, moyen, grand) et 

en quatre formats (à la française, �j���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H, carré ou leporello). 

                                                           
344 cf. Partie III 
345 cf. Partie IV. 
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Figure 107 �± Répartition des échelles en fonction des tailles des albums ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

 

 
Figure 108 �± �5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�F�K�H�O�O�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���I�R�U�P�D�W�V���G�H�V���D�O�E�X�P�V�����H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

 

 
Figure 109 �± Répartition des types de déplacements en fonction des tailles des albums (en �Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�Uences) 

 

 
Figure 110 �± �5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���W�\�S�H�V���G�H���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���I�R�U�P�D�W�V���G�H�V���D�O�E�X�P�V�����H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 
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�(�Q���U�D�S�S�U�R�F�K�D�Q�W�����W�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G����la taille des albums aux échelles relatées à travers 

le récit des histoires, deux tendances se dégagent assez nettement (cf. figure 107). 

�'�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����O�Hs albums de petite taille sont souvent utilisés pour évoquer des échelles 

domestiques ou locales alors que les albums de grande taille sont davantage réservés 

aux échelles régionales et globales. Une correspondance aurait donc tendance à 

�V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���H�Q�W�U�H���W�D�L�O�O�H���G�¶�D�O�E�X�P���H�W���p�F�K�H�O�O�H �����D�L�Q�V�L���S�O�X�V���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���H�V�W���S�H�W�L�W�H���H�W���S�O�X�V���O�H���O�L�Y�U�H��

est grand. 

 

Figure 111 �± K. Crowther, Va faire un tour (1995), couverture. 

Autre fait notable : un seul récit-trajectoire en boucle utilise la petite taille (cf. 

figure 108)���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �D�O�E�X�P�� �G�H�� �.�L�W�W�\�� �&�U�R�Z�W�K�H�U����Va faire un tour (1995). La 

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �D�Q�Q�R�Q�F�H�� �G�¶�H�P�E�O�p�H�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �8�Q�� �Setit garçon évolue 

�V�X�U���O�H���S�R�X�U�W�R�X�U���G�¶�X�Q���T�X�D�U�W���G�H���F�H�U�F�O�H���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q�H���S�R�U�W�L�R�Q���G�H���O�D���7�H�U�U�H�����$�X���G�R�V���G�H��

�O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���G�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���H�W�� �V�¶�p�W�D�O�D�Q�W���V�X�U���O�D�� �G�R�X�E�O�H���S�D�J�H���� �X�Q���S�O�D�Q�L�V�S�K�q�U�H���F�R�P�S�R�U�W�H���O�H��

�W�U�D�F�p�� �G�¶�X�Q�H�� �E�R�X�F�O�H�� �I�O�p�F�K�p�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �S�Rint de départ se situe à 

�%�U�X�[�H�O�O�H�V�����Y�L�O�O�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�H���� �/�H���S�U�R�M�H�W���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���H�V�W���D�L�Q�V�L���F�R�Q�I�L�U�P�p �����F�¶�H�V�W���j��

un tour du monde que nous allons participer en suivant le petit personnage. La 

dédicace qui suit la page de titre nous invite à mettre ce tour du monde en relation avec 

une formule toute faite : « à toi, qui un jour as maudit la terre entière parce que plus 

�U�L�H�Q���Q�¶�D�O�O�D�L�W���F�R�P�P�H���W�X���O�H���Y�R�X�O�D�L�V » (p. 3).   

 

Figure 112 �± K. Crowther, Va faire un tour (1995), p.5 et 57. 

�(�W���O�H���I�R�U�P�D�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���V�¶�L�P�S�R�V�H���G�q�V���O�D���S�D�J�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H�����8ne petite case de 7 cm 

sur 5, toute seule, sur le côté gauche de la double page blanche donne le départ : le 

petit garçon, probablement capricieux, est envoyé « faire un tour » toujours très 

proba�E�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�H�� �F�D�O�P�H�U���� �(�W�� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H�� �E�D�Q�G�H�� �G�H�� �Y�L�J�Q�H�W�W�H�V�� �G�H�� �W�D�L�O�O�H��

identique que le lecteur voit défiler devant ses yeux en feuilletant une à une les pages 

�G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �1�R�X�V�� �W�U�R�X�Y�R�Q�V�� �L�F�L�� �O�D�� �M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�H�W�L�W�H�� �W�D�L�O�O�H�� �H�W�� �G�X�� �I�R�U�P�D�W��à 

�O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H. La taille intimiste, au premier abord, met le monde entier en « boîte ». Le 

�W�R�X�U���T�X�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���E�R�X�G�H�X�U���Y�D���I�D�L�U�H���G�H�K�R�U�V���Q�H���G�X�U�H���T�X�¶�X�Q�H���G�H�P�L-heure (cf. vignette 1 de 

la page 5 et la vignette 2 de la page 57, figure 112). Il a eu le temps de maudire le 
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monde �T�X�L�� �D�� �G�p�I�L�O�p�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�X�L�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �E�R�X�G�D�L�W���� �'�D�Q�V�� �V�R�Q�� �S�H�W�L�W�� �W�R�X�U���� �L�O�� �\�� �D��

�O�¶�H�V�V�H�Q�F�H�� �G�X�� �J�U�D�Q�G�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H���� �'�H�X�[�� �V�S�D�W�L�D�O�L�W�p�V�� �T�X�L�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L��

superposées. 

 
 

Figure 113 -  K. Crowther, Va faire un tour (1995), dos de la couverture. 

�3�R�X�U�� �W�H�U�P�L�Q�H�U���� �W�U�R�L�V�� �D�X�W�U�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �R�E�V�H�U�Y�p�V���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�H��

leporello est pratiquement réservé au récit-trajectoire de translation (70% des 

leporelli������ �6�D�� �I�R�U�P�H�� �H�Q�� �D�F�F�R�U�G�p�R�Q�� �L�Q�Y�L�W�H�� �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �j�� �G�p�S�O�L�H�U�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �D�X�� �I�X�U et à 

mesure du cheminement du personnage. Le principe est majoritairement celui des 

« imageries » de Warja Lavater qui constituent la quasi-totalité des occurrences (6 

« imageries » sur 7). 

 
Figure 114 �± Répartition des formats en fonction des tailles de�V���D�O�E�X�P�V�������H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

�'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�H���I�R�U�P�D�W���F�D�U�U�p���V�H�P�E�O�H���r�W�U�H���S�O�X�W�{�W���F�R�Q�V�D�F�U�p���D�X�[���U�p�F�L�W�V���T�X�L���V�R�Q�W���G�H��

grande échelle (domestique et locale, cf. figure 114). Le format carré est très souvent 

associé à des albums de petite taille (dans 55% des cas) et convient donc parfaitement 

�j�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �L�Q�W�L�P�H�V���� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�V ou proches. Enfin, le format à la 

française est le format choisi pour évoquer des échelles régionales ou locales. Cela se 

comprend dans la mesure où la grande majorité (89%) des albums à la française sont 

des albums de taille moyenne ou grande. 
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2.2.3. Le rapport images et support 

Pour clore totalement la question avant de conclure sur les représentations 

générales des récits-trajectoires dans les albums, il nous reste à croiser les images 

géographiques utilisées et les formats des supports choisis pour les contenir. 

Récits-trajectoires 
Vues à 
focale 

normale 
Plans/Cartes Vues 

panoramiques Vues obliques Coupe 
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W Topogrammes 

Petit format 88 157 11 45 9 0 

Moyen format 415 122 91 171 27 54 

Grand format 335 61 48 124 29 20 
TOTAL des images 
géographiques 838 340 150 340 65 74 

Figure 115 �± Répartition des images géographiques en fonction des tailles des albums ���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� 

Récits-trajectoires 
Vues à 
focale 

normale 
Plans/Cartes Vues 

panoramiques 
Vues obliques Coupe 

�G�¶�K�D�E�L�W�D�W 
Topogrammes 

à la française 533 98 23 232 45 22 
�j���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H 208 40 103 19 10 30 
carré 97 98 20 89 10 22 
leporello 0 104 4 0 0 0 
TOTAL des images 
géographiques 838 340 150 340 65 74 

 Figure 116 �± Répartition des images géographiques en fonction des formats des albums (en �Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�Hnces) 

La grande majorité des images (surtout des vues à focale normale, cf. figure 

116) se trouve principalement dans des albums de taille moyenne au format à la 

française. De ce constat qui semble évident, quatre constatations majeures peuvent 

être formulées pourtant. La première porte sur la place des plans et des cartes qui 

�I�L�J�X�U�H�Q�W�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �G�H�� �S�H�W�L�W�H�� �W�D�L�O�O�H�� ������������ �H�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H 

leporelli �������������� �/�j�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�D�W�W�H�Q�G�U�D�L�W�� �j�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�V��

albums, nous sommes en face de chiffres qui vont en sens contraire. Il me faut nuancer 

cette observation. Le comptage qui a été fait prend en compte les six leporelli des 

« imageries �ª���G�H���:�D�U�M�D���/�D�Y�D�W�H�U���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���M�¶�D�L���V�F�L�Q�G�p���O�D���F�D�U�W�H���X�Q�L�T�X�H���G�H�������P�q�W�U�H�V��

de long en 19 ou 21 mini-cartes disposées sur les double-�S�D�J�H�V�����&�H���F�K�R�L�[���U�H�O�q�Y�H���G�¶�X�Q��

�X�V�D�J�H���O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���S�D�U���O�H���O�H�F�W�H�X�U���T�X�L���G�p�S�O�L�H���U�D�U�H�P�H�Q�W���O�D���W�R�W�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H à la 

�O�H�F�W�X�U�H���� �/�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�D�W�L�R�Q���� �L�Q�K�p�U�H�Q�W�H�� �j�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �H�V�W�� �T�X�H�� �O�H��

leporello est uniquement utilisé pour représenter des cartes ou des vues à focale 

normale et des vues panoramiques comme dans les Panoramas édités par le Père 

Castor entre 1938 et 1939. 
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�'�D�Q�V�� �X�Q�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �W�H�P�S�V���� �M�¶�R�E�V�H�U�Y�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Y�X�H�V�� �S�D�Q�R�U�D�P�L�T�X�H�V�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�X�U��

place majoritairement dans des albums �j���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H (68%) et jamais dans des albums 

de petite taille (7%). Les illustrateurs cherchent ainsi à avoir le maximum de place sur 

la double-�S�D�J�H�� �S�R�X�U�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�X�H�� �S�D�Q�R�U�D�P�L�T�X�H���� �'�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �I�D�o�R�Q����

dernière constatation, on ne trouve jamais de topogramme dans des albums de petite 

taille. Ce format risquerait de nuire grandement à la lecture des multiples détails 

four�Q�L�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�D�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H���� �-�¶�D�L�P�H�U�D�L�V��

�V�L�J�Q�D�O�H�U�����j���F�H���S�U�R�S�R�V�����X�Q���G�p�F�D�O�D�J�H���Q�R�W�R�L�U�H���H�Q�W�U�H���O�H���I�R�U�P�D�W���R�U�L�J�L�Q�D�O���G�H���O�¶�D�O�E�X�P��Le mur, 

mon enfance derrière le rideau de fer de Peter Sis, édité aux États-Unis par Farar, 

Straus & Giroux, et celui de la traduction française chez Grasset Jeu�Q�H�V�V�H���� �/�¶�D�O�E�X�P��

original de 23,5x�����F�P�� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�H�V�� �W�R�S�R�J�U�D�P�P�H�V�� �L�P�S�R�V�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�D�O�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H��

double-page. Le format de la version française a été réduit de près de 30% et fait donc 

�S�D�V�V�H�U���O�¶�D�Obum dans la catégorie du « Moyen Format ». Il se situe juste au-dessous de 

la limite du « Grand Format �ª���� �/�¶�p�G�L�W�H�X�U�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �D�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �Y�R�X�O�X�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �X�Q��

format, somme toute convenable, en cherchant à gagner sur le prix de revient du 

papier, tout en voulant se rapprocher du format de la bande dessinée pour jeune adulte 

et plus particulièrement du graphic novel346. 

2.2.4. Un point sur le « gap » : remplir les vides de la narration 

�8�Q�H�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �T�X�H��

j�¶�D�L���V�R�X�K�D�L�W�p���P�H�W�W�U�H���H�Q���O�L�H�Q�����0�D�O�J�U�p���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���S�H�X���E�D�Y�D�U�G�V����

je pense avoir montré que les auteurs-illustrateurs jouent assez bien avec les 

�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �R�I�I�H�U�W�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�X�U�� �F�H�� �S�R�L�Q�W 

�T�X�H���M�¶�D�L�P�H�U�D�L�V���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�U���P�D���F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�� 

�(�Q���H�I�I�H�W�����H�Q���P�H���U�p�I�p�U�D�Q�W���D�X�[���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���0�L�F�K�D�s�O���1�H�U�O�L�F�K�����G�¶�$�O�D�L�Q���0�R�Q�W�D�Q�G�R�Q���H�W��

�G�¶�,�V�D�E�H�O�O�H�� �1�L�q�U�H�V-�&�K�H�Y�U�H�O���� �M�¶�D�Y�D�L�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �O�H�V�� �D�O�E�X�P�V�� �G�H�� �P�R�Q��corpus comme des 

albums iconotextuels �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H����

Lorsque Michael Nerlich crée �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© iconotexte �ª���F�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���E�L�H�Q���G�H���F�H�O�D��

�H�W�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�L�O�� �Y�H�X�W�� �S�D�U�O�H�U ���� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �H�W�� �O�¶�p�F�U�L�W��

�T�X�L���O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�����6�R�S�K�L�H���9�D�Q���'�H�U���/�L�Q�G�H�Q���S�D�U�O�H�����H�O�O�H�� �G�¶�X�Q���© système cohérent à trois 

                                                           
346 M.DEFOURNY.  « �/�¶�D�O�E�X�P�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �H�W�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�L�W�p ». Le L�L�Y�U�H�� �H�W�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W. Bruxelles : de Boeck, 
2009, p.155. 
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dimensions »347 ���� �O�H�� �W�H�[�W�H���� �O�¶�L�P�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W���� �7�U�q�V�� �U�p�F�H�P�P�H�Q�W���� �,�V�D�E�H�O�O�H�� �1�L�q�U�H�V-

Chevrel évoquait un medium dans lequel « les artistes ont peu à peu découvert la 

richesse des interactions entre le t�H�[�W�H�� �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Vpace multi-surfaces du 

livre »348�����/�¶�D�O�E�X�P���G�L�W���© iconotextuel �ª���V�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���G�X���W�H�[�W�H���H�W���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���H�Q���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q��

�G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H���S�D�J�L�Q�D�O���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���O�H���O�L�Y�U�H�����2�U�����L�O���H�[�L�V�W�H���E�H�O���H�W���E�L�H�Q���X�Q�H���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q��

entre cet « espace multi-surface �ª�� �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �F�R�P�P�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �O�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U��

�G�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�U�D�J�U�D�S�K�H�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W���� �-�H�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D��

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�� 

�6�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �G�p�P�R�Q�W�U�p�� �,�V�D�E�H�O�O�H�� �1�L�q�U�H�V-Chevrel349 �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�W�� �&�p�F�L�O�H��

Boulaire350 ensuite un récit verbal porté par le texte et un récit iconique porté par 

�O�¶�L�P�D�J�H���� �L�O���H�[�L�V�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q���U�p�F�L�W���T�X�H���M�H���Q�R�P�P�H�U�D�L�� �© plastique �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire porté 

�S�D�U���O�D���I�R�U�P�H���H�W���O�H���Y�R�O�X�P�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���� 

Mais à côté de ces deux narrations, que dire des « livres à système » qui 

réclament, en pl�X�V���G�X���W�H�[�W�H���H�W���G�H���O�¶�L�P�D�J�H�����X�Q�H���P�D�Q�L�S�X�O�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����¬���P�R�Q���V�H�Q�V����

�Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �O�j�� �X�Q�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���� �3�U�H�Q�R�Q�V�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�E�X�P��Le Livre des 

peurs �G�¶�(�P�L�O�\�� �*�U�D�Y�H�W�W���� �3�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �Y�H�U�E�D�O���� �W�U�q�V�� �V�X�F�F�L�Q�F�W���� �I�D�L�W�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�H��

toutes les peurs possibles et inimaginable ; le récit iconique prend pour personnages 

principaux des souris, animaux généralement anxiogènes. Le support quant à lui prend 

�O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�L�P�R�L�U�H�� �G�p�Y�R�U�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�R�Q�J�H�X�U�V���� �G�¶�X�Q��scrapbook dans lequel ont été 

collés divers objets (une carte, des extraits de journaux, des plumes, des cartes 

postales) chargés de recréer de multiples environnements familiers qui peuvent être 

�J�p�Q�p�U�D�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�Q�J�R�L�V�V�H�V���� �&�H�W�W�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���� �S�O�D�V�W�L�T�X�H�� �F�H�O�O�H-là, prend ici une 

�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���I�O�D�J�U�D�Q�W�H���F�R�P�P�H���H�O�O�H���S�R�X�Y�D�L�W���O�¶�r�W�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���© imageries » de Lavater. 

                                                           
347 S. DER LINDEN, « �/�¶�$�O�E�X�P�����H�Q�W�U�H���W�H�[�W�H�����L�P�D�J�H���H�W���V�X�S�S�R�U�W ». La Revue des livres pour Enfants, 2004, n°214, 
p. 68. 
348 I. NIERES-CHEVREL, « �/�¶�$�O�E�X�P : le nom, la chose ». �/�¶�$�O�E�X�P���� �/�H�� �S�D�U�W�L�� �S�U�L�V�� �G�H�V�� �L�P�D�J�H�V. Ed. par Nelly 
CHABROL-GAGNE, Viviane ALARY (dir.). Clermont-Ferrand : PUBP, 2012, p. 15. 
349 I. NIERES-CHEVREL. « Narrateur visuel, narrateur verbal ». La Revue des Livres pour Enfants, 2003, 
n°214, p.68. 
350 C. BOULAIRE. « �/�H�V�� �'�H�X�[�� �Q�D�U�U�D�W�H�X�U�V�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P : tentatives théoriques ». �/�¶�$�O�E�X�P���� �/�H�� �S�D�U�W�L��
pris des images. Ed. par Nelly CHABROL-GAGNE, Viviane ALARY (dir.). Clermont-Ferrand : PUBP, 2012, p. 
21. 
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Figure 117 �± �V�\�V�W�q�P�H���G�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�O�E�X�P 

Trois relations seraient alors présentes entre les trois narrations qui 

�F�R�P�S�R�V�H�U�D�L�H�Q�W�� �O�¶�D�O�E�X�P�� �S�R�X�U�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �6�X�U�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�F�R�Q�R�W�H�[�W�H�� ���U�H�O�D�W�L�R�Q��

�W�H�[�W�H���L�P�D�J�H������ �R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �O�¶iconolivre (relation livre/image) et le livrotexte 

���U�H�O�D�W�L�R�Q���W�H�[�W�H���O�L�Y�U�H�������&�H���V�R�Q�W���F�H�V���W�U�R�L�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���T�X�H���M�¶�D�L���W�H�Q�W�p���G�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V��

�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���� �&�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �Qarrations peut avoir une importance relative 

�V�X�L�Y�D�Q�W���O�H�V���D�O�E�X�P�V�����6�R�L�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V���W�U�R�L�V���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q�V���S�U�H�Q�G���O�H���S�D�V���V�X�U���O�H�V���G�H�X�[���D�X�W�U�H�V�����V�R�L�W��

�G�H�X�[���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���G�¶�p�J�D�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���H�W���G�R�P�L�Q�H�Q�W���O�D���W�U�R�L�V�L�q�P�H�����(�Q���P�H���U�p�I�p�U�D�Q�W���D�X�[��

albums de mon corpus, je peux disti�Q�J�X�H�U�� �F�L�Q�T�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �Y�R�X�O�X��

représenter par des schémas. 
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Figure 118 �± Variétés de fonctionnement des albums (exemples de variations du système) 

La configuration de type a correspond aux six « imageries » de Warja Lavater. 

Elle consiste en une apparente absence de la narration verbale (mais qui peut 

cependant être présente dans la bibliothèque mentale du lecteur), et à une légère 

prépondérance de la narration iconique sur la narration plastique.  

La configuration de type b, celle du Livre des peurs �G�¶�(�P�L�O�L�H���*�U�D�Y�H�W�W�����H�V�W���E�k�W�L�H��

sur un équilibre entre la narration iconique et la narration plastique. La narration 

verbale existe mais est légèrement en retrait. 

La configuration de type c, dans laquelle la narration plastique est quasi absente 

et où la narration verbale domine la narration iconique, correspondrait aux séries des 

Caroline ou des Martine, par exemple. 

La configuration de type d voit la domination de la narration verbale et 

�S�O�D�V�W�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q�� �L�F�R�Q�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�� �D�O�E�X�P�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �G�p�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�D��

partie précédente : Scandale au château suisse de Benoît Jacques. 



- 203 - 

 

Enfin, la configuration de type e �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�D�O�E�X�P�V�� �F�R�P�P�H�� �F�H�X�[�� �U�p�D�O�L�V�p�V��

généralement par Peter Sis, dans lesquels la narration iconique domine la narration 

verbale et où la narration plastique est quasi absente. 

Afin de donner une sorte de terme à mon argumentation, je serais tenté de faire 

un ex cursus avec un « album » hors corpus : je veux parler du �6�H�F�U�H�W���G�¶�2�U�E�D�H (2011) 

�G�H�� �)�U�D�Q�o�R�L�V�� �3�O�D�F�H���� �&�H�W�� �D�O�E�X�P���� �T�X�L�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �r�W�U�H�� �X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �j�� �O�¶Atlas des géographes 

�G�¶�2�U�E�D�H�����V�H���F�R�P�S�R�V�H���G�¶�X�Q���F�R�I�I�U�H�W���R�E�O�R�Q�J���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���V�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���G�H�X�[���U�R�P�D�Q�V�����X�Q���M�H�X��

de planches-�S�D�\�V�D�J�H�V�� �H�W�� �X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �G�¶�2�U�E�D�H���� �-�¶�D�L�� �H�X�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U��

�O�¶�D�X�W�H�X�U���V�X�U���O�H���S�U�R�M�H�W���H�W���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H���F�H���© coffret » : 

François Place : En fait, les deux romans sont deux histoires qui viennent de 
�O�¶�$�W�O�D�V���� �P�D�L�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �S�U�R�O�R�Q�J�p�H�V�� �H�W�� �F�R�P�S�O�p�W�p�H�V�� �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �U�R�P�D�Q��  Elles 
�S�D�U�O�H�Q�W���G�H���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���j���O�¶�R�U�p�H���G�H���O�H�X�U���Y�L�H�����,�O���\�� �D���X�Q�H���I�H�P�P�H���H�W��
�X�Q���K�R�P�P�H�����>�«�@ 
Je voulais que les dessins �Q�H���V�R�L�H�Q�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�H�V���O�L�Y�U�H�V���� �-�¶�D�L���G�¶�D�E�R�U�G���U�p�I�O�p�F�K�L���j��
un carnet de dessins et je me suis aperçu que le carnet formait une narration, 
�S�X�L�V�T�X�H���O�H�V���S�D�J�H�V���V�R�Q�W���O�L�p�H�V�����0�r�P�H���V�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���W�H�[�W�H�����O�D���V�L�P�S�O�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�R�Q��
des pages, à la tourne, induit une narration et je voulais que les lecteurs aient la 
�O�L�E�H�U�W�p���G�H���V�H���S�H�U�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�V�V�L�Q�V���T�X�L���O�H�X�U���S�O�D�L�V�H�Q�W�����G�¶�H�Q���P�H�W�W�U�H���X�Q���D�X���P�X�U���V�L��
�o�D���O�H�X�U���F�K�D�Q�W�H�����G�H���O�L�U�H���O�H�V���G�H�X�[���K�L�V�W�R�L�U�H�V���G�D�Q�V���O�¶�R�U�G�U�H���R�X���O�H���G�p�V�R�U�G�U�H�����-�¶�D�L���G�R�Q�F��
�U�H�M�H�W�p���O�¶�L�G�p�H���G�X���F�D�U�Q�H�W���H�W���M�¶�D�L���S�H�Q�V�p���D�X���S�R�U�W�I�R�O�L�R���>�«�@ 
Christophe Meunier : Le coffret qui fonctionne avec les deux récits, les dix-
huit planches et la carte que vous avez ajoutée après, sont trois outils qui 
permettent de créer des espaces. Est-ce que vous pouvez revenir sur le 
fonctionnement que vous envisagiez entre ces trois objets. 
François Place : �/�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V���V�H���S�U�R�P�q�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���O�¶�$�W�O�D�V���G�¶�2�U�E�D�H. Du 
�F�R�X�S�� �M�¶�D�L�� �I�D�L�W���X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �W�U�D�Y�H�U�V�p�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W���S�O�D�F�p�V�� �H�W�� �L�Q�G�L�T�X�p�V���� �/�H��
coffret a été conçu comme une partition musicale avec une voix aigüe, une 
�Y�R�L�[�� �J�U�D�Y�H���H�W���X�Q���F�D�L�V�V�R�Q���G�H���E�D�V�V�H�����&�¶�H�V�W���F�R�P�P�H�� �o�D���T�X�H���M�¶�D�L���S�U�R�S�R�V�p���O�H���S�U�R�M�H�W����
�/�H���F�D�L�V�V�R�Q���G�H���E�D�V�V�H�����F�¶�H�V�W���O�H�V���G�H�V�V�L�Q�V��351 

 

�/�¶�L�G�p�H�� �G�X�� �F�R�I�I�U�H�W�� �U�H�S�R�X�V�V�H�� �D�V�V�H�]�� �O�R�L�Q�� �O�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�X�� �V�X�S�S�R�U�W�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�U�U�D�W�L�R�Q��

plastique. Il fait du lecteur un explorateur, un aventurier libre de créer son propre 

voyage. Il a pour cela les cartes, les paysages et les récits. Les trois narrations se 

�W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �V�p�S�D�U�p�H�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �D�X�� �O�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�D�J�L�U�� �G�D�Q�V��

�O�¶�H�V�S�D�F�H���H�Q���F�U�H�X�[�����G�D�Q�V���F�H���T�X�H���O�H�V���D�Q�J�O�R-saxons nomment, à la suite de Wolfgang Iser, 

le telling gap. Au lecteur de construire du sens en entremêlant les trois narrations. 

                                                           
351 Entretien avec François Place, le 14 décembre 2012. 



- 204 - 

 

�&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�Q�W�� �F�H�V�� �© blancs » entre les narrations �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W-lecteur crée les 

espaces présentés par les albums du corpus : 

Le texte littéraire active nos propres facultés, nous permettant de créer le 
�P�R�Q�G�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�H���� �/�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �F�U�p�D�W�L�Y�H�� �H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��
pourrions appeler la dimension virtuelle du texte, qui le rend plus réaliste. Cette 
dimension virtuel�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �O�X�L-�P�r�P�H���� �Q�L�� �P�r�P�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�X��
lecteur �����F�¶�H�V�W���O�D���U�p�X�Q�L�R�Q���G�X���W�H�[�W�H���H�W���G�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q��352 

Selon moi, les narrations iconiques et plastiques participent également de cette 

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���Y�L�U�W�X�H�O�O�H���G�R�Q�W���S�D�U�O�H���,�V�H�U���H�W���V�L���O�¶�R�Q���Y�H�X�W���D�G�P�H�W�W�U�H �T�X�H���O�¶�D�O�E�X�P���H�V�W���X�Q���H�V�S�D�F�H�����L�O��

�H�V�W���D�O�R�U�V���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���W�U�R�L�V���U�p�F�L�W�V�����O�H���Y�L�V�X�H�O�����O�¶�L�F�R�Q�L�T�X�H���H�W���O�H���S�O�D�V�W�L�T�X�H�� 

�¬�� �F�H�� �V�W�D�G�H�� �G�H�� �P�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �P�H�Q�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �H�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �M�¶�D�U�U�L�Y�H�� �j�� �F�H�V��

conclusions. La grande majorité des albums de mon corpus obéissent à un certain 

nombre de « constantes » : 

1. Tout album est un iconotexte à trois dimensions. 

������ �/�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �j�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�F�R�Q�R�W�H�[�W�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �X�Q�H��

�F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���G�H���O�¶�D�O�E�X�P�� 

�������/�D���J�U�D�Q�G�H���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���D�O�E�X�P�V���V�R�Q�W���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�H�V�S�D�Fe. 

4. Chaque récit-trajectoire est spatiogénétique���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �F�U�pe une aire 

cartographiable. 

�������,�O���H�[�L�V�W�H���W�U�R�L�V���W�\�S�H�V���G�H���S�D�U�F�R�X�U�V���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P : la translation, la boucle et la 

divagation. 

6. Si aucun de ces trois types de parcours ne revêt une fonction particulière, ils 

relatent tous une appropriation de territoire réalisée, en cours de réalisation ou 

amorcée. 

                                                           
352 W. ISER. The Implied Reader. Baltimore, MD : John Hopkins University Press, 1974, p.278-279. 
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3. De la carte au récit 

�,�P�S�U�L�P�p�H���� �G�H�V�V�L�Q�p�H���� �S�H�L�Q�W�H���� �°�X�Y�U�H�� �G�¶�D�U�W�� �R�X�� �R�E�M�H�W�� �V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���� �>�O�D�� �F�D�U�W�H�@�� �H�V�W��
�G�¶�H�P�E�O�p�H�� �P�X�O�W�L�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �H�W�� �P�X�O�W�Ltemporelle, comme une structure 
�D�U�E�R�U�H�V�F�H�Q�W�H���Q�R�Q���K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H���R�•���O�H���O�R�F�D�O���H�W���O�H���F�H�Q�W�U�D�O�����O�¶�D�U�W���G�H���O�D���P�p�P�R�L�U�H���H�W���O�H�V��
�W�U�D�F�p�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�H�U�F�H�S�W�� �T�X�L�� �R�U�J�D�Q�L�V�H�� �G�H�V�� �D�I�I�H�F�W�V�� �H�W�� �G�H�V��
�D�J�H�Q�F�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���H�W���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���O�L�H�X���� 

Christine Buci-Glucksmann,1996 : 25-26 

Quelle que soit la forme que prend la carte, image géographique particulière 

dans la mesure où elle donne à voir ce qui ne peut être vu de nulle part, elle est à elle-

�V�H�X�O�H�� �X�Q�� �U�p�F�L�W�� �L�F�R�Q�L�T�X�H�� �G�¶�H�V�S�D�F�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �°�L�O�� �Tui serait, selon 

Christine Buci-Glucksmann, icarien, allégorique, tautologique ou entropique353. Ainsi, 

après avoir tracé des cartes, ou plus exactement des schémas, à partir des récits, je 

�V�R�X�K�D�L�W�H�U�D�L�V�� �j�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �P�H�� �S�H�Q�F�K�H�U�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�O�Oustrateur pour 

accompagner le récit. Dans 69 albums de mon corpus (soit 22% du total), on peut 

trouver une ou plusieurs cartes. Narration incluse, superposée ou liée à la narration, 

quelles places occupe la carte, quels rôles joue-t-elle dans ces albums ? 

Je ferai donc, dans un premier temps, un rapide état des lieux de la place 

�T�X�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �D�O�E�X�P�V��du corpus. Dans un second temps, je 

montrerai quel usage et quelle utilité la carte peut avoir dans le récit. 

3.1. Un point sur la carte 

Dans les 69 albums don�W�� �M�¶�D�L�� �S�D�U�O�p précédemment, la carte peut prendre 

plusieurs formes et peut être située à différents endroits. Suivant sa forme et sa place 

�G�D�Q�V���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����M�H���Y�H�X�[���F�U�R�L�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���U�H�P�S�O�L�W���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���H�W���X�Q���H�P�S�O�R�L���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�Us. Je 

ve�X�[���L�F�L���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�¶�X�V�D�J�H���T�X�H���O�¶�R�Q���I�D�L�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���V�H�X�O�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�L�P�D�J�H���V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W�H��

���H�P�S�O�R�L�����G�H���V�R�Q���D�I�I�H�F�W�D�W�L�R�Q���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���O�L�Y�U�H�����I�R�Q�F�W�L�R�Q�������&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H��

�M�H���Y�D�L�V���P�¶�D�W�W�D�F�K�H�U���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���L�F�L�� 

 

                                                           
353 Dans L�¶�°�L�O���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H �G�H���O�¶�D�U�W, Christine Buci-Glucksmann distingue quatre regards portés sur le monde 
�F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W�����/�¶�°�L�O�� �L�F�D�U�L�H�Q���� �G�¶�D�E�R�U�G���� �Y�R�L�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�¶�H�Q�� �K�D�X�W���� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �W�R�X�W�� �S�D�Q�R�U�D�P�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �V�H�V��
�G�p�W�D�L�O�V���O�H�V���S�O�X�V���L�Q�I�L�P�H�V���j�� �O�D�� �I�D�o�R�Q���G�¶�X�Q���'�L�H�X��omnivoyant. �/�¶�°�L�O���D�O�O�p�J�R�U�L�T�X�H, ensuite, fait de la carte un artefact 
qui veut transmettre une idée. �/�¶�°�L�O�� �W�D�X�W�R�O�R�J�L�T�X�H voit le tout du monde dans un seul morceau de ce monde. 
Enfin, �O�¶�°�L�O���H�Q�W�U�R�S�L�T�X�H explore toutes les formes possibles du déplacement, du décentrement et du lieu vide. Sa 
vision est en éclats induisant une transformation continue de la distance entre les différentes morceaux. 
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3.1.1. À chaque forme un emploi 

Le plan ou la carte, définie comme une représentation symbolique « caractérisée 

�S�D�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �L�P�D�J�H�� �D�Q�D�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p »354, revêt quatre 

grandes formes dans les albums.  

Parmi les plus fréquentes, on trouve la carte analogique �������������� �,�O�� �V�¶�Dgit de la 

�F�D�U�W�H���T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�W�O�D�V���G�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���H�W���T�X�L���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���D�X���S�O�X�V���S�U�q�V���j�� �O�D��

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H���T�X�H���M�¶�D�L���H�P�S�U�X�Q�W�p�H���D�X���'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H��

des sociétés. Elle fait le plus souvent référence à des cartes existantes ou appartenant à 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���� �&�H�O�D�� �S�H�X�W�� �D�O�O�H�U�� �G�X�� �S�O�D�Q�� �G�H�� �3�D�U�L�V�� �H�Q�� ���������� �G�D�Q�V��Adèle et 

Simon à la carte de Prague en 1752 dans �/�H�V���7�U�R�L�V���F�O�p�V���G�¶�R�U en passant par les cartes 

�G�¶�8�O�W�L�P�D�����G�H���1�L�O�D�Q�G�D�U���R�X���D�X�W�U�H�V���G�D�Qs �O�¶�$�W�O�D�V���G�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���G�¶�2�U�E�D�H, ou bien encore 

la carte Michelin ou IGN dans Autobus N°33. Le rôle de ce type de carte est 

�J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�U�p�F�L�V�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q�� 

 

Figure 119 �± B. Mc Clintock, Adèle et Simon (2006), p.2-3. 

�/�H���G�H�X�[�L�q�P�H���W�\�S�H���G�H���F�D�U�W�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U���H�V�W���O�D��carte modélisée (33%) 

�T�X�L�� �X�W�L�O�L�V�H�� �X�Q�� �V�\�P�E�R�O�L�V�P�H�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�R�X�V�V�p�� �j�� �O�¶�H�[�W�U�r�P�H���� �M�R�X�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V��

géométriques et des couleurs primaires. Là encore, la sur-représentation de ce type de 

�F�D�U�W�H���H�V�W���G�X�H���j���O�D���S�O�D�F�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���T�X�H���M�¶�D�L���D�F�F�R�U�G�p�H���D�X�[���F�L�Q�T���D�O�E�X�P�V���G�H���/�D�Y�D�W�H�U�����6�L���M�H��

comptabilise une seule carte par album au lieu des 103, la carte-modélisée �Q�¶�D�W�W�H�L�Q�W��

que 6% et devient un type très rare. Le rôle de cette carte est globalement de donner du 

�V�H�Q�V���D�X���U�p�F�L�W�����G�¶�H�Q���H�[�W�U�D�L�U�H���O�D���© substantifique moelle ». 

 

Figure 120 �± W. Lavater, Blanche Neige (1976), p.4-5 

La carte figurative (22%) serait une carte dans laquelle le dessinateur prendrait 

�S�O�X�V���G�H���O�L�E�H�U�W�p���D�Y�H�F���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���H�W���O�H���F�R�G�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�Q���D�\�D�Q�W���U�H�F�R�X�U�V���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���D�X���G�H�V�V�L�Q��

et à des éléments plus figuratifs et moins symboliques. Ce type de carte est davantage 

�X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V�����2�Q���W�U�R�X�Y�H���F�H���J�H�Q�Ue de représentation graphique 

�G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�E�X�P��Cocorico Poulet Piga de Véronique Vernette. Dans ce cas, le chemin 

                                                           
354 M.LUSAULT, J.LEVY, op. cit., p. 152. 
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�H�P�S�U�X�Q�W�p�� �S�D�U�� �O�H�� �K�p�U�R�V�� �H�V�W�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�p�� �J�U�R�V�V�L�q�U�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �H�V�W�� �P�R�L�Q�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�¶�\��

représenter une réalité géométrique que de symboliser une réalité perçue, de fournir 

une explication schématique par « les grandes lignes ». 

 

Figure 121 �± V. Vernette, Cocorico Poulet Piga (1999), p.22. 

Enfin, la carte la plus rare est la carte allégorique (3%), celle qui exprime une 

idée générale, �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �X�Q�H�� �L�G�p�H�� �G�H�� �O�L�H�X���� �G�¶�H�V�S�D�F�H ou un cheminement spirituel du 

héros. Elle peut prendre la forme de mandalas chez des auteurs comme Peter Sis par 

exemple dans Tibet. 

 

Figure 122 �± P. Sis, Tibet (1998), p.26 

Les quatre formes relevées de la carte auraient donc chacune un usage assez 

�S�U�p�F�L�V���T�X�H���M�H���S�R�X�U�U�D�L�V���U�p�V�X�P�H�U���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���W�D�E�O�H�D�X���G�H���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H : 

Forme de la carte emploi 

Carte analogique 

 

�/�R�F�D�O�L�V�H�U���S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�X���U�p�F�L�W 

Carte modélisée 

 

Synthétiser le récit 

Carte figurative 

 

Exprimer la perception que le personnage peut 
�D�Y�R�L�U���G�H���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� 
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Carte allégorique 

 

Associer un cheminement physique à un 
cheminement psychique. 

Tableau 123 �± Emplois de la carte 

3.1.2. À chaque place sa fonction 

�/�D���F�D�U�W�H���R�F�F�X�S�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�O�D�F�H�V���G�D�Q�V���O�¶�D�O�E�X�P�����-�¶�D�L���S�X���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���V�L�[��

endroits. �6�X�U�� �X�Q�H�� �S�D�J�H�� �R�X�� �V�¶�p�W�H�Q�G�D�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H-�S�D�J�H���� �Y�R�L�O�j�� �O�H�V�� �H�Q�G�U�R�L�W�V�� �R�•�� �O�¶�R�Q��

trouve le plus communément, et de très loin, les cartes (84%). Elles accompagnent 

subséquemment tous les types de récit-�W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�����'�D�Q�V���O�D���P�D�V�V�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�����R�Q���Q�H��

peut pas leur attribuer une seule et même fonction. Elles sont évidemment plus 

présentes dans les albums évoquant des récits de translation en milieu inconnu, qui 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H�V���D�O�E�X�P�V���G�X��corpus. 

Récits-trajectoires Carte en 
couverture 

Carte au dos 
de la 1ère de 
couverture 

Carte au dos 
de la 4ème de 
couverture 

La même 
carte au dos 
de la 1ère ET 
de la 4ème de 
couverture 

Carte-outil à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H��
�O�¶�D�O�Eum 

Carte-signe à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H��
�O�¶�D�O�E�X�P 

Translation 
Milieu connu 0 0 0 0 0 0 
Milieu 
inconnu 0 3 1 4 178 9 

Boucle 
Milieu connu 0 3 3 0 32 0 
Milieu 
inconnu 1 0 0 1 8 0 

Divagation 
Milieu connu 1 3 3 1 17 4 
Milieu 
inconnu 1 2 0 0 51 14 

TOTAL des images 
géographiques 3 11 7 6 286 27 

Tableau 124 �± Répartition de la place de la carte en fonction des types de déplacements 

�/�D���F�D�U�W�H���S�H�X�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���r�W�U�H���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�D�O�E�X�P���P�D�L�V�� �\�� �R�F�F�X�S�H�U���X�Q�H���S�O�D�F�H��

réduite au rang de la citation graphique, à celui de motif artistique, une sorte « �G�¶�L�P�D�J�H��

�G�¶�L�P�D�J�H ». Ce cas représente 8% des occurrences. Il est extrêmement significatif dans 

�O�¶�D�O�E�X�P��Autobus n°33 où très régulièrement on trouve intégrés �D�X�[���V�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�U�U�r�W���G�H��

�O�¶�D�X�W�R�E�X�V�� �G�H�V�� �I�U�D�J�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�D�U�W�H�V�� �F�R�O�O�p�H�V�� �H�W�� �S�K�Rtographiées dans les scènes en 

�p�O�p�P�H�Q�W�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���H�W���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���H�Q�� �W�H�U�U�H���F�X�L�W�H���T�X�L�� �F�R�P�S�R�V�H�Q�W���S�R�X�U�� �P�R�L�W�L�p���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H����

�-�¶�D�L�� �Y�R�X�O�X�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �© carte-signe » utilisée par Louis Marin en 
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1980355. La forme-�P�r�P�H���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���F�D�U�W�H���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�¶�H�Q�W�L�qreté �G�H���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H����

Ainsi à �O�D���S�D�J�H���������D�X���E�H�D�X���P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���V�W�H�S�S�H�����X�Q�H���M�H�X�Q�H���I�H�P�P�H���D�W�W�H�Q�G���O�H���E�X�V�����(�O�O�H���V�H��

�W�L�H�Q�W���S�U�q�V���G�¶�X�Q���S�R�W�H�D�X���V�X�U���O�H�T�X�H�O���R�Q���S�H�X�W���R�E�V�H�U�Y�H�U���X�Q���P�R�U�F�H�D�X���G�H���F�D�U�W�H���G�H���O�D���&�K�L�Q�H�����&�H��

�P�R�U�F�H�D�X���H�V�W���O�j���S�R�X�U���p�Y�R�T�X�H�U���O�D���&�K�L�Q�H���W�R�X�W�H���H�Q�W�L�q�U�H�����/�¶�D�U�U�r�W���G�H���%�X�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���j���*�X�D�Q�J��

Zhou ou à Beijing : il est en Chine tout simplement. Nous avons là également un 

exemple de ce que Christine Buci-Glucksmann nomme la carte tautologique. Le 

« feuilleté du monde dans sa surface356 », dans sa forme cartographiée, comme la 

forme de Paris ceinturée par ses boulevards périphériques à la page 14 renvoie à Paris, 

en tant que concept. 

 

Figure 125 �± O. Douzou, I. Simon, Autobus numéro 33 (1996), p.9. 

Une carte peut être présente soit au dos de la première de couverture (3%), soit 

�D�X�� �G�R�V�� �G�H�� �O�D�� �T�X�D�W�U�L�q�P�H�� ������������ �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�V���� �H�O�O�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D��

double-�S�D�J�H���� �4�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �G�H�� �/�R�Q�G�U�H�V�� �H�Q�� �G�p�E�X�W�� �G�¶�D�O�E�X�P�� �G�H�� �6�D�V�H�N�� �R�X�� �O�H��

planisphère à la fin des albums de la série Madlenka, la place de cette carte invite le 

�O�H�F�W�H�X�U���j���V�H���U�H�S�p�U�H�U���G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H���T�X�¶�L�O���Y�D���S�D�U�F�R�X�U�L�U���R�X���T�X�¶�L�O���D���S�D�U�F�R�X�U�X���H�Q���F�R�P�S�D�J�Q�L�H��

du personnage. Elle semble être là, en quelque sorte, pour déterminer un horizon 

�G�¶�D�W�W�H�Q�W�H���� 

Le cas particulier de la même carte placée à la fois au dos de la première de 

couverture et au dos de la quatrième est clairement à distinguer. Son projet est me 

semble-t-�L�O���W�R�X�W���D�X�W�U�H���� �,�O���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�p�S�D�Q�D�G�L�S�O�R�V�H���T�X�L���H�Q�F�K�k�V�V�H���O�H���U�p�F�L�W�� �G�D�Q�V��

une spatialité �L�Q�G�X�L�W�H�����(�Q���G�p�E�X�W�����H�O�O�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���V�S�D�W�L�D�O�H ; à la 

�I�L�Q���H�O�O�H���H�Q���G�H�Y�L�H�Q�W���O�D���W�U�D�F�H�����(�O�O�H���D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���S�O�R�Q�J�H�U�����G�X�U�D�Q�W���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W���G�H���O�H�F�W�X�U�H�����G�D�Q�V��

�O�¶�H�V�S�D�F�H��imaginé �S�D�U�� �O�¶�D�O�E�X�P����Celle qui se situe en page de garde  de Christophe 

Colomb357 en est un bon exemple. Elle montre �O�¶�p�F�R�X�P�q�Q�H occidental, ensemble des 

terres connues, avant 1492. C'est une représentation qui semble prendre son inspiration 

dans les cartes de l'organisation du monde que l'on peut trouver chez Isidore de Séville 

par exemple, et que l'on nomme T dans O. Le monde est tripartite, circulaire, entouré 
                                                           
355 L. MARIN. « Les voies de la carte », Cartes et figures de la terre, Paris : Centre Georges Pompidou, 180, 
p.47. L. MARIN. �8�W�R�S�L�T�X�H�V�� �M�H�X�[�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V, Paris, Minuit, 1973. �± L.MARIN. « La ville dans sa carte et son 
portrait », De la représentation, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1994. 
356 C. BUCI-GLUCKSMANN, op. cit., p. 25. 
357 P. SIS. Christophe Colomb. Paris : Grasset Jeunesse, 1991. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































