
PROMENADE MARGINALE

PAR LES CADRES ET LES NOTES DES"PETITS'' CLASS]OUES'

HTLEITIE CAZES

D'oir deux r6gimes de lecture: I une va
droit aux articulations de I anecdore, erre
considdre i'6tendue du texte, ignore les
jeux du langage ; l'autre lecture ne
passe rien; elle pdse, colle au texte, elle lit,
sl I on peut dire, avec application et
emportement, saisit en chaque polnt du
texte l'asynddte qui coupe les langages_
et non l'anecdote: ce n'est pas I extensjon
(iogique) qui 1a captive, l.,effeuillement des
v€rit6s, mais le feuillet6 de 1a signifiance

; ne pas d6vorer, ne pas avaler, mais
brouter, tondre avec minutie

R Barthes, Plaisir du texte (22-4)

Barthes, dans un passage du plaisir du rexte,
distingue la lecture de plaisir, lente, multidirection-
nelle, profonde, 6paisse et la Iecture de jouissance,
qui se consume dans son processus, qui d6vore et
consomme, toute au r6cit, sans prise sur le discours.

La marge, large, g6n6reuse, du livre de podmes,
du beau livre, semble mat6rialiser I'espace de
I'opacit6 du plaisir: comme un encadrement de
srlence oi perdre ia lin6arit6 de la lecture d6vorante
Le blanc, le gaspillage de matibre, figurent dans ces
livres p16cieux la transcendance du cheminement
oblig6 Au contraire, les colonnes serr6es du journal,
qui €conomisent le papier, sont destin6es au par-
cours, a la rapidit6: iecture 6ph6mdre des nouvelles
6ph6mdres

La marge, verticale ou horizontaie, encadre alors
la lecture comme une rupture de l'6lan narratrf: elle
d6finit le rythme muslcal du plaisir par opposition A

la fr6n6sie de la jouissance N6anmoins, Ie blanc loue
de sa transparence: il produit un effet sans 6tre pergu
comme proc6d6. Incitation muette d la r6verie, ia
marge blanche ne se d6signe pas comme objet: ni
trait, ni encadrement autonome, ni rupture visible,
elle est ie fond plut6t que le cadre, distincr er
isolable.

Or l'efficacit6 du blanc de "fond" sur Iequel se
d6tache le texte, est bien de l'ordre du cadre, lrmrte
mat6rielle qui distingue la page du monde, le livre de
la vie, l'espace sigifiant du champ visuel Eile se situe,
pour le lecteur exp6riment6, du c6t6 de la
connotation typographique: porte ouverte sur la
r6flexion, isolement du flux et des agitations
exterieurs au ltvre. Surtout, elle marque l'espace libre.
Le libre cours d'une lecture heureuse, longue
continu6e, qui 6chappe d la chronologie du
d6chiffrement des lettres et lignes, qui oublie la
lin6arit6. Le cadre, par d6faut, ouvre l'ceuvre D sa
lecture: ceuvre ouverte pour Iecteur avis6.

Telle est la premidre partition des lectures:
l'€conomie ou la d6pense de papier proposent un
pacte implicite de lecture, un rythme. Cependant,
celte connolalion de la mise en page ne saurdil etre
imm6diatement sensible: elle se d6finit par une
histoire du lecteur, un apprentissage des codes et
usages. Ainsi, Roland Barthes pense a des lecteurs
qui re-lisent,6lisent leurs auteurs, choisissenr en
connaisseurs et amateurs, ceux qu'il appelle les
' iect eu rs arisLocrat iques.
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Le beau livre s'adresse ) qui peut l'apprdcier... la lecture est 1a proliferation de cadres dans le livre.

Mais, avant? Certaines 6ditions se donnent pour Lectures guid6es, minutees controlees se traduisent
rOle de guider de rendre possible la premidre lecture. en amont par des strategies de mise en page cens6es

Le livre scolaire en est I'exemple le plus probant: pr6parer la lecture L'espace libre-ou, dans les

soign6 dans son 6laboration mat6rielle, il a pour manuscrits, Iespace ornementd de motifs connota-
fonction d'aider et susciter une lecture. Marges et tifs devient le fertile terreau d une ljtt6rature para-

cadres y fonctionnent alors d'une fagon s0rement textuelle d la typographie dstucieuse et motiv6e.

bien diff6rente de celle, muette, qui
s'adresse aux lecteurs exp6riment6s.
Le livre scolaire sera ici analys6 selon
quatre de ses caract6ristrques: la
beaut6 mat6rielle, la signifiance, la
\lrucl ure, lo discunlinuite Beau en

effet, le livre scoiaire utilise la mise
en page, l'illustration et la
typographie comme autant de
s6ductions. N6anmoins, tel soin n'est
pas esthdte ni gratuit: le livre scolaire
se doit de proposer un sens et, en son
sein, tout concourt ) l'6laboration de
celte coherente La :lruclure parail a

la lois le moyen el le garanl de cel
etabli5semenl du 'en:: Ienjeu en e-t
I'encadrement d'une lecture,
obligatoire avant d'6tre libre. Enfin, la

discontinuit6-notable dans la
p16sentation du livre scolaire fait de
chapil res. extrails. decoupage* el
vari6t6s de textes-16duirait les
difficult6s de lecture attribu6es A la
longueur.

,ll! :.1.,ts .!t.3taqdtr

r.Arnr\ .ri: :r '..(rdt i\,'e \1$. .r l(P\ .r,:rtrifr-
rrl0re.le Ljtr. ir.rraul:

. r ..s:url!f1ddi.. ..n.rru.Ll.\ -

r.. .r^qrgt.\r

I rnl ors :,rur -:!\ rur :e 1rnr.
: . r! .., .... ... .

ru L!urrr .i. ,r.1:lcs .au
- ...- ..-:.,1.

U!u..r" l I-J olc llaon rc fiesrn.r rour fts !(iurlsDs
,.,r_: l:'

\t3doe. ou5 ltes lur :r rLacc Rolalc . ir rour :. nh!4.
tror r.u$ lc lar\. r& .ni.un fous rotr

.re l\D,!n . !.aus. quc lloucui'.sr u,rilaec r 3os
'. , -r I | ,._ Jl"rr 'r ". r', ..::

I u\ lL' : _n.wl r( i .r.. i !
ljcu Je 5 en qh,r,e. i

.averr b,.n .u mamcs Jud .$ locuic
IMr r$ rncorc. dc frcrdrc tclnc r Src J6

nrrrses, .! iire :nau!&s tilsds Jc dssctn lormc' lc
Le\ cD rrens oorns .xcusabl6, .!. n r-c. .res ruec. c :&s
iren.r,ru,r,e.ondsneds rous .s Mcsrcun lcs :ur

I-R{NIt. -- I-rtr$ns .etre nalra.e !ur r'cchaurl! un lcu
f,on..r Isons que Do.mie |enr hrcn 

'ail. 
r mon !v$.

rour lc \ouper uue rous Jelols I:i!e cn5emble.
l).ur iiie l !-t d ouble, x que. .

ScENr IL - GALOPIN. LiUNIE. filiSE
Vo,i) (ilmene. Xahe. qu Llenr LLr tour

Fig I Ld Critiqut dt I Etole tlts Frfrnrcs, dd P

M6 dse, Classiques Larousse, I 936, p 20

De fait, il existe un genre
typographique para-scolaire oir se

croisent le livre et le cahier, oir, en
m6me temps que le texte, est
propos6e son "6lucidation," oir les
flots lin6aires sont coup6s en
\enilenfe\ corrrle. ,:tOtties de
quesl ion>, de puinls de repi're. le
"petit" Classique, d la fois texte et
leclure de ce texf e. Dan. le manuel
le dts.ours prole:sor.il prlme sur le
lexte cla.riorie comme ceuvre dan*
le cahier, la lecf ure \ e.ril 5dns que ie

texte ligure ici non plur, comme
ceuvre; dans l'6dition d un "petit'
cla*sique. le lexte erl au tentre de la

page, au centre du livre et seul son
titre est inscrit sur la couverture.

L'investissement des marges
verticale et horizontale par ie
commenlaire , aracteristique de
I edition para-rcolaire de t lasrique-.
semble d abord instaurer un dialogue
sur le texte: faire figurer le lector in

Dds lors qu'il s'agit de former et de v6rifier la marqina. La note, successeur de la glose medievale,
lecture, et donc, essentiellement, dans le cadre sco- est le lieu d'6changes entre leleve et le maitre;
laire l'espace bianc des marges se remplit, se noircit cependant, 1e dialogue est bien plut6t un passage ) la

d'explications et de repdres. Sortant du silence con- "question," oir seul le discours professoraJ est recun-

notatif pour frapper le livre au coin de la d6notation, nu Prolif6rant avec la diffusion lalque, gratuite et

l6dition des textes classiques-textes au programme obligatoire d'un corpus classique arret6 la note est

avant d'6tre les textes d'6lection, relus et go0t6s-se l'instrument et l'expression de la norme
situe au croisement des d6finitions scolaires de la Cependant, I'encadrement du texte semble avoir
lecture pour premibre intention, I'accds au iivre, d6sarticul6,

ll s'agit ld, en effet d'une lecture ) voix haute, le texte classique semble plus accessible, adapt6
obligatoire, hebdomadaire ou journalibre, ) heures dans le format de ses nouvelles sequences aux unit6s
fixes, sanctionn6ee par une 6valuation. temporelles de la seance de classe ou d'6tude.

La premidre manifestation de cet encadrement de Cumul6, di9616, redistribu6 sous forme de notules, le
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savoir encyclop6dique
n6cessaire d l'6lucidation
est r6duit au "petit": le
'nplil 

' l:s.inrre .:fferte
| ^:^^+-+i^^ - -^- l^-l^,,,ldLldlildLlull d 5e5 le\ leufS.

leunes eI rgnoranls.
Or nlrrtnt a rre d elrrcl-"" Y'"

der le rexle (la:siotte,
nre\enie ( omme cenlre, .

prelexte er but. Je petit ,

^l^- i^,,^ ^^ ^-,ir il ^CldS>lqUe ne 5erdlr-ll pds.

bien plut6t, une ouverture r.l .

sur l'incommensurable-
ment grand: l'universel?
Panth6ons des auteurs
classiques qui se tiennent
et se suivent comme les
maillons d'une chaine,

Fig 2, L'Ecole des Fennrrs. €d G. Sablayrolles,
Nouveaux Classiques Larousse, 1970 p 96 97

Consommant la rup-
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lecture, le livre imprim6
fige le texte de ce point de
vue, en une legon unique
et en rn eqnrce ciistin, I de
relrri de ca lectrrre rnUl
s inscrira, elle, sur ie
cahier). Note de l'6lbve
ntise l,'rs dtt di:r ottr. dU
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texte repute opaque,
disparait en apparence du
livre; l'on en trouve
quelques exemples enco-
re, surtout aux Pays-Bas
aprbs le XVe sidcle mais la

mu ltrplication des decrochages textuels et para-
textuels crdent une continuit6 entre les temps et
entrr duteur\ el lecleu15. Le pelit cla.:ique:erail
alors, par ses encadrements r6ducteurs et ses
''6clairages," la petite porte d'une lecture heureuse...

Lector in margina
Livre et cahier

L'apparition de collections peu onereuses, peu

epais*es, de petit format. richemenl mi:e* en page.

est contemporaine de Iapparition du livre scolaire
imprim6

L'on peut y d6celer le relais d'une tradition manu-
scrite encore vivace aux XVIe et XVlle sibcles or) le
manuscrit regroupait, en un meme lieu et, souvent,
d'une m6me 6criture, le texte et l'6tude du texte
Recopi6 depuis un manusclit-modble lou6 chez le
libraire, le texte se p16sentair, sur 1'exentpltrr de
l'6tudiant, au milieu de la page; les lignes en 6taient
fort espac6es. Entre ces lignes classiques, qui
formaient le corps premier du manuscrit et du cours
correspondant, l'6tudiant ins6rait, d'une 6criture plus
petite, utilisant plus d'ab16viations, les gloses Par le
terme de "4lose," 1'on d6finit tant 1e proc6d6 de lecture
(6lucidation "mot A mot," lin6aire) que I'inscription
de rctte nr)tinrtr:rrrein drr Ievle enlre les lipne.

prdlique se rdrefie et le livre semble n etre pas un
qrnnort 2\\F7 nerqonncl r<sez sottnlc nnttr nerr^rJuvvv,' u r\L P\ uJ rL J\'uv'\. pvu' v!"rrsr-
tre I'inscrintion dp l: lecture individuelle au Sein dU

texte lu collectivement Cependant, au XVIlle sibcle,
puis, surtout, A l'6poque contemporaine, l'6lucidation
para-textuelle surgit a nouveau, mais dans un autre
espace: le bas de page. D6sormais fix6 comme c€uvre
immuable el reproduclible dan* \d permdnence le
texte se distingue de son 6lucidation dans
I'occupation m6me de la page Ainsi, I'essor de la
litt6rature para-scolaire se manifeste par I'essor
d'6ditions annot6es, peu chdres, peu encombrantes et
bien soign6es.

La note y glose le texte, pour l'6ldve en mal de
reference* lexicales hi:toriques. culturelles..

Ainsi, pour ie "petit" Classique de L'Ecole des femmes
(Classiques Larousse, 1935), P. M6lbse remplace ia
consultation du dictionnaire par ses 6lucidatrons
l--;-,l^- ^- L,. l^ ^,--. lli:ntre cnit ecr olocelexl(dlrs clr Ud\ Uv ljdgi . - -. - paf
"Au diable...," "Furieuse" par'excessive etc' La
nouvelle 6dition des PrlcieLlses Rrrircales, dans la mOme
rnlle, ti, rn ren, r\ ee trit ,-- ' :i- ^ :ll r - +: n i^. ... -ppdrdil rr pdrqilrq ruil!rrr,il uq
dictionnaire: les notes proposent des doublets
synonymiques des termes ptrrtant Iappel dans le
texte. Le- exemole. peuvent etre multiplies o I envi:
classiques Garnier, Hachette et d'autres 6diteurs
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Ainsi, la glose synonymique traduit partrellement
le texte: elle le modble en un langage "contemporain"

de ses lecteurs, moins riche mais accessible. Relais

de I'elucidatio m6di6vale et humaniste, la note morcble
le savoir 6rudit et le dispense selon l'occasion ll
s'agirait ainsi d'une actualisation du texte classique,
rendu comp16hensible pour des lecteurs ieunes et

contemporains... Paraphrase moderne, les notes de

bas de page s'inscrtvent dans la longue tradition
p6dagogique de la reformulation du texte par et pour
ses lecteurs.

Cependant, ce faisant, les commentateurs insis-
tent sur le pass6 de l'6criture classique, les notes
m6ta-linguistiques multiplient l'imparfait descriptif,
la confrontation des 6poques et, paradoxalement,
I'explication a pour premier effet de creuser plus
encore I piari enlre texte et lecleur Ainsi par exemple,
la premibre note de bas de page consacr6e au texte
de La Critique de I'Ecole des Femmes est une remise dans
le "contexte de l'6poque," qui insiste sur les
modifications d'usage et d acceptions: on lit, a propos
de I'expression' L'apres-diner", "L'aprds-mtdi: on
dinait gdn6ralement vers midi "

De m6me, dans les nouveaux classiques Larousse,
le terme "Mesdames," figurant dans Les Prdcieuses

Ridicules, donne l'occasion d'un d6veloppement
rnmnarahle crrr les ttrape5

Mesdantes ' le titre de "Madame" 6tait donn6 aux femmes

mari6es, mais aussi aux jeunes fllles de la noblesse,
puis, par extension, de ia bonne soci6t6.

Ces excursus explicatifs et 6ducatifs sont parfois
le lieu d'un petit cours de grammaire, b propos des

vers I 7l 8- I 719 de L'Ecole des Fenimes, dans l'6dition
propos6e aux Nouveaux Classiques Larousse par
C6rard Sablayrolles, l'on trouve d la fois l'6nonc6 d'un
usage grammatical ancien et le rappel de la norme
contemporaine, d laquelle les 6ldves doivent se

conformerr:

Le relatif ne suit pas imm6diatement son ant6cedent
belle L'usage aujourd'hui n admettrait gudre cette
construction

Cette habitude est tres largement repandue dans
la m6me 6dition, on lit, e propos de la construction
'pner d une gr5ce' (vers I369). "Prier de ne se construit
plus au jourd'hui qu'avec un infinitif ," ou encore, d
propos de l'expression du vers 1663 "qu'il m'en est pu

rester," "Nous dirions: qu'il m'en (:iit pu rester."
L'6lucidation devient ainsi une mesure de l'6cart

de lemns el dc lanptte enlre Irttlettr clrssinttc el 561u! i!l'|vJ \L v\ |u||bu\ vi \ivJviYg\ \ t

public, une marque de lecture presentees, des la
premibre 96n6ration de "petits classiques" au
lourndnt de <e sibcle en de5sou* du texte en petits
caractbres. les notes sont distinguee5 du lexte
crr'elles .ommentent nar l'utilisation de caractbres
moindres ou par des 6carts typographiques-atnsi les

classiques Hatier proposent de lire les notes sur deux
colonnes...

D6notations visant d donner les "informations
rrtiloc - l- rnmnrohpncinn le< n^ler dF h:c dc nroe

'u \v"'v,\

semblent inscrire le lecteur au bas du texte En effet,
sllgs ne 5e comprennent qu en reference a

I enonciation du texte. tenant compte des
changements de langue et de civilisation, du lexique
et des niveaux de langue. En ce sens, le "petit"
Classique est un cahier pr€t b l'emploi, un cahier de

l'6ldve d€j) rempli
Or, ce discours fictif de l'6lbve modble se fige en

une matrice structurelle d6sormais traditionnelle de

ld ndpe: du oied de oase les noles papnent la moitie
de l,: nape et tinalement encadrenl le texte bien
autrement qu'une indication de lecture.

Note de lecture ou annotation?

Le passage de la note interlin6aire manuscrite a la
note de bas de page refldte, de fait, une
transformdlion dont Jorganisation de la page n est
nrrrrnc des evnre.sinns | ^ - r^ ^ .e de9u urr\ u!J \^pr|Jrurrr. Ld llulq llq>t pd> ld llul

cours prise par Ielbve. ce que Ion lle maitrel lut a fail
remarquer lnotarel, elle fonctionne bien plut6t comme
une ann0ttlti0n professorale. Le "nous" est
trenremmenl emnlove dans les editions scolaires,
Iune des rubriques des Classiques Hatier s'intitule
''Reflechissons ensemble , ou encore. les explicalions
grammaticales 6voqu6es ci-dessus 6lisent volontiers
comme formule introductive le "Nous dirions..." Or,

ce "Nous" de pr6dilection est bien plus un "nous



d'exhortation" qu'un "nous de partage." Il correspond
de fait d la premidre phase de [a lecture contr6l6e: la
pr6paration du texte par l'6ldve qui, aprds l'6tude,
devra 6tre capable de 16p6ter les informations des
notes De plus, dds les ann6es 1960, le pied de p.ige
des notes explicatives est suivi d'une deuxibme marge
horizontale inf6rieure: Ies questions pos6es d l'6ldve
pour guider et approfondir ia lecture

L'autorit6 magistrale n'est pas absente de ce pied
de page, abandonn6 ) un improbable 6ldve deja
instruit et qui r6pdterait ) l'avance Je discours pro-
fessoral Ainsi, dans l'6dition des Nouveaux CIassr-
ques Larousse de L'Ecole des Femmes,l'on peut Iire
pr6cis6ment l'alternance, en bas de page, de notes
synonymiques et de de d6veloppements normatifs,
tandis qu'un premier pied de page de "r6ponses" est
suivi par un second pied de page, de "questions":

1 Garant: ) I abri. 2 Au|i que: au jourd'hui, nous dcrjrrons
en un mot quoique le verbe qloser 6tant jntransitif; mals a
i 6poque, le verbe qloser ltaiI parfois transitif et, dans ce
cas, i1 signifie (critiquer> (( Sans gloser les humeurs de
Dame Fr6d6gonde> lR6gnier, Sdtires, IVI). 3 Cadeaux . voir
vers 800 et la note l"repas, f6te que I on donne a ces
dames .1.' 4 lnprudent: maladroit, qui manque de
drscernement 5 Du pis: superlatif de mal: de la plre fagon
dont .. (euph6misme)

Ouestions
VERS l22l-)275 Analysez ia composition de cette
tirade Ouels thdmes traditionnels, d6j) tant exploites
au Moyen Age, sont repris ici ? La v6rit6 de certaines
remarques sur ie comportement des maris tromp6s.-
L'humour de Chrysalde 11244-1245, t249, 1274-t2Tt):
montrez qu'il prend tout son plalsir d se moquer
d'Arnoiphe. Est-ii possible d'en faire le porte-parole de
Molidre?

Le premier pied de page est une aide, le second,
un cont16le: ainsi, la lecture de l'6ldve s'effectue sous
l'autorit6 du maitre et elle sera elle-m6me, grAce d la
formulation des questions, I'objet d'une notation et
d'un commentaire.

Aprbs I'encouragement et l'aide ponctuelle b Ja

lecture, le maitre prend la conduite de Ia lecture, sans
plus user de discr6tion ni d'exhortation... S6par6es
des gloses synonymiques et grammaticales par un

tralt gras {Larousse), par un encadrement
ind6pendant (Hatier), par une ligne de carr6s pleins
(Univers des Lettres Bordas), par une ir-rscription en
caractbres gras, ou italiques lle "R6fl6chissons
ensemble" de chez Hatier), les questions renvoient
l'6lbve ) son cahier et larssent place entidre, dans le
livre, ) la parole du maitre.

Lecture oblig6e, du devoir et des legons, l'6dition
scolaire entrecoupe le texte de sujets de r6daction ou
de recherche, de points de v6rification d effectuer: elle
multiplje ainsi les cadres du livre selon un douore
principe de hidrarchie et de chronolo4re. En effet, deux
d6crochages, au setn de la page, distinguent niveaux
et pouvoirs: en haut, au centre, en caractbres gras, le
texte classique est c6l6b16; premier d6crochage, en
petrts caractares, souvent s6pa16e du texte par un
trait ou une astuce typographique, Ia glose traduit le
texte en langage contemporain et explicite ce qui
n est pas directement imitable; second d6crochage,
en caracteres interm6diaires, connotant une autorit6
moindre que celle du texte mais sup6rieure a celle oe
l'6lbve fictif, les questions v6rifient et balisent le
travail sur le texte Ainsi, situation spatiale dans la
page et tarlle des caractdres d6finissent les reiations
d'autorit6 entre les diff6rentes instances d'une lecture
scolaire: encad16 par le texte classique et le discours
inquisiteur du professeur, l'6lbve, mOme modile, n a
qu'e bien se tenir et. se faire tout peti|

Chronologie, telle est la deuxidme lecture
connotative de la mise en page scolaire. En effet, du
haut vers le bas de la page, est mis en scdne le
d6roulement (fictif) de la lecture comme acte
d'€nonciation: texte dans son opacit6, puis
reproduction factice et symbolique de son 6iucidation
et de son commentaire. Mais cette reconstitution est
esclave de Ia matrbre: elle se fait par blocs de texte
correspondant aux pages et non aux mots ni aux
phrases, la typographie interlin6aire 6tant d de trbs
rares exceptions prds abandonn6e; de pJus, les
questions portent souvent sur plusieurs pages et, en
cons6quence, ne peuvent 6tre exactement situees
sous le texte qu'elles aident d lire...

La p6riode faste des "Nouveaux Classiques,"
Larousse, Hachette ou autres, correspond donc b la
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large diffusion d'un savoir norm6 et normatif, cense

assurer l'unit6 des discours entre classes, r6gions et

cultures, dds lors, le ph6nombne 6ditorial para-

scolaire d6passe trbs largement la paresse possible

des 6ldves et des maitres L'enjeu, en effet, est celui

d'une identit6 commune: m6mes lectures des m€mes

auteurs, voil) qui assure la possession de r6f6rences

universelles, destin6es A remplacer les s6sames

6litistes des classes privil6gi6es. Au sein de I'ecole

laique et obligatoire, l'6galit6 passe ainsi par

l'identit6 des corpus 6tudi6s-le moyen en est le
programme national publi6 par le Ministdre de

l'lnstruction Publique-et par l'identit6 des

interpr6tations de ce corpus.
La norme, exprim6e en lieu et place des marges,

apparait, dans cette perspective, comme la garantie

de I'unit6 et de l'6galit6: un commentaire litt6taire'
somme toute, fort iacobin... Oue tous lisent le m€me

texte dans le m6me esPrit!

La lecture encadrde

La lecture p16-icrite

Au contraire du "grand" classique, publi6 dans les

collections de luxe pour le plaisir de relectures
d'amateurs, le "petit" classique, dans sa mise en page,

exclut le silence du livre: la page de texte est
encadr6e, dans les marges horizontales et verticales'
par les repdres et v6rifications d'une lecture
unidirectionnelle et oblig6e. A tel point que les
questions sont bien souvent des imp6ratifs et non

pas des interrogations...
Le premier 16le des marges verticales semble etre

d'indexer le texte classique, de fournir la mesure

commune permettant aux lecteurs de nommer e[

d6couper le texte Redoubiant les titres et sous-titres
courants horizontaux, qui rappellent le chapitre, I'acte

ou la division de I'ceuvre, ies inscriptions marginales

d6nombrent les vers ou Ies lignes Parfois, dans la
tradition des annotations marginales humanlstes,
elles fournissent un sous-titre, donn6 pat l 6diteur ,

Entre l'appareil en hauteur et celui en iargeur, le

texte est proprement cern6 par ses commentaires et

ses repbres, ti16 vers 1'6nonciation tandis que

l'6nonc6 est apprivois6 par 1e d6nombrement et les

titres multiples. Les marges deviennent en ce sens,

paradoxalement, le lieu de la norme, elles rappellent
le discours tenu et d tenir, sur les auteurs autour
desquels est constitu6 le consensus scolaire: les

auteurs au programme. Dds lors, le d6veloppement
des collections parascolaires au tournant du siecle
dernier et d la naissance de celui-ci n'a rien pour
6tonner: au moment ol la France r6publicaine unifie
territoires, cultures et classes dans le r€ve d'une
Ecole Universelle, 1e "petit'classique reproduit les

frontispices des livres du XVlle sidcle, r6serv6s d une

6lite, pour les diffuser auprds du plus grand nombre,

selon les m6mes discours interprdtatifs .

Le livre ddsarticul1

Ainsi, la lecture p16-6crite, expiicite, norm6e et
susceptible d'un contr6ie collectif, se situe ) I'oppose
de I'interpr6tation ouverte de la r€verie, du plaisrr

Cependant, p6dagogie oblige, autant de procedes

d'explication correspondent 6galement d autant de

strat6gies de s6duction: le flux du texte, 16put6
difficile, est sans cesse bris6 par des ruptures qui
revendiquent les vertus de Ia varidt1

Changements de caractdres, traits s6parateurs,
puces, points, carr6s, losanges, bandeaux,
illustrations, cadres dans la page fragmentent le corps

du texte, 1e temps de la lectute comme s'ils
"divisarent l'ennemi" pour en mieux venir d bout.
Prenant p16texte de I'unit6 de lecture expliqu6e
d6finie par le cours, le "petit" classique se transforme
en une machine d broyer la longueur et la difficult6
cens6e en r6sulter De fait, il s'agit, par les procedes

rh6toriques de mise en page et en forme, de simplifier
par la complication

Ainsi, l'exemple des Classiques de France-
collection de chez Hachette qui eut son heure de

gloire dans les ann6es qui suivirent la seconde guerre

mondia Le-illustre bien le parti-pris de la

segmentation du texte en unitds de lecture expliqu6e.
''Reqardons ensemble," pour reprendre I ineffable
rh6torique de ces bas de page, I organisation d'une
6dition de Polqeucte par Cuy Michaud, en I946.'

La pibce est d6coup6e en 6pisodes dot6s de

repbres encadr6s, doublant les sous-titres courants
portant mention des actes et scdnes. De plus, au seuil
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de chaque acte, un sous-title mn6motechnique et

16capitulatif 16sume I'action: plus concrdtement,
comme pour figurer une tomb6e du rideau entre

chaque acte, une page blanche, en "belle" position a

la droite du livre ouvert, porte seulement, en son

centre, la r6f6rence de l'acte qui suit et' dans un

encad16, le sous-titre propos6. Lorsque le texte

s'arrete bien, la page de gauche est laiss6e blanche

poul accentuer I'effet de rupture L'on trouve ainsl:
"Acte l//L'acte du pouvoir . . Acte Il//L'acte de l'amour

. Acte lll//L'acte de Ia crainte . Acte lV//L'acte de

la gloire . . . Acte YllL'acte de la gr6ce."

Proposer un titre pour chaque acte, c'est bel bien

transformer la pibce en un texte continu ou les actes

ressemblent ir des chapitres, et dont les c€sures

seraient celles de la lecture. De plus' la charge

6thique de chacun de ces titres en fait des rubriques

de recueils de morale, pouvoir, amour, crainte' gloire'

grAce, correspondent aux passions et au miracle divin

qui permet d'en 6chapper L'encadrement de la page

blanche encadre, dds lors, la lecture ) venir.

Cet encadrement par Ie titre est redoubl6 en

amont et en aval par deux autles encadres: tout
d'abord, au d6but de chaque acte, au revers de la
page faisant office de titre, un encad16 16sume

l'action scbne par scbne. Dans la pr6sentation de ce

r6sum6, les caractbres maigres et gras aiternent et

chaque point marque un alin6a, introduit par une

puce; chaque scbne, sur Ie moddle des actes' donne

lieu d un sous-titre, parfois citationnel. Ainsl, pour le
premier acte,

Scbne I Pour se donner ir lui faut-ii n aimer personne?

Scdne 2 Fuyons, Puisqu il le faut.

Scdne 3. Les songes d'une femme.

Scbne 4 S6vdre n est Point mort.

Pour chaque scbne, suivent des questions de

compr6hension, regroup6es ici en t6te de la lecture .

Sym6triquement, d la fin de chaque acte, un court

encadr6 r6capitule-parfois sous forme de "jugement"

et de questions-, I'acte 6coul6 et pr6pare la lecture

de I'acte suivant. Ces encadr6s, comme les r6sum6s'

font jouer les dispositifs de vari6t6 typographique
d6j) d6crits: altelnance des caractdres, puces,
passages d la ligne, etc. Ainsi, la lecture de Polqeucte

sera ir chaque entracte ponctu6e par les

interrogations suivantes:

L Les ombres s'amoncelient.
OUE RESERVE L'ARRIVEE DE SEVERE?

ll. "Ce second acte a commenc6 comme une idylle assez

midvre; il finit en 6pop6e .' {lean Calvetl

. Comment, au cours de Iacte ll' s est-on eLeve de

I amour humain d I amour divin ?

Lt malntenanr
OUE VA-T-IL SE PASSER AU TEMPLE?

lll. C'est vraiment ) Iacte lll que Polyeucte, bien qu iJ ne

paraisse pas sur la scbne, "fait sa desttn6e "

. Et marntenant ..

OU'EST-CE OUE POLYEUCTE VA DECIDER?

lV. Par trois fois, la gloire a vaincu lappel de la terre

L acte lV nous a conduit de la gloire terrestre a La glolre

cileste.
Et malntenant ..

OIJE VA OBTENIR SEVERE?

L'encad16 soullgne et att6nue la rupture de

I'entracte: la dernidre question r6tablit un fil narratif,

6voquant ia continuit6, tandis que les r6capitulations
fournissent au maitre les su jets de dissertation .

L'esth6tique de la vari6t6 sert alors une
conception de I'ceuvre morcel6e, oi la lecture se

pense comme 1'apprentissage de morceaux choisis

Le dispositif d'encadrements et de ruptures est

POLYEUCTE
DE CORNEILLE

1647

,,,,.:ll: :lll;. -.
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d'autant plus 6labo16 dans les Classiques de France

que la coliection refuse, pour l'essentiel, ies notes
explicatives de bas de page et remplace la glose
lin6aire par un lexique situ6 en fin de volume:
l'encadrement du texte, mis en abyme par la
pr6sentation en encad16s, et le morcellement
apparaissent alors comme la compensation de cet

abandon Dans ce cas, l'unit6 du texte et de son
commentaire d6passe la mesure de la page et se

pense selon les divisions soulign6es par l'6diteur:
actes, chapitres, etc En 1950, l'6dition d'extraits des

Pensdes de Pascal, dans la m6me collection, confirme
cette analyse: au revers de la page de titre, l'6diteur
rappelle les principes de la collection, 6nongant ")a

suppression des notes, lesque)les, pour un 6crlvatn
tel que Pascal, risqueraient de paraitre trbs
insuffisantes, ou exigeraient pour l'6lucidation du

texte des d6veloppements trop 6tendus. On a pr6f6r6

laisser au maitre . . . la libert6 de l'interpr6tation." Les

gloses sont remplac6es par un index, en fin de
volume et par un rep6rage appuy6 de la lecture,
regroup6s en chapitres num6rot6s, aux titres calqu6s

sur les rubriques pascaliennes, les fragments forment
des unit6s de lecture elles-m6mes num6rot6es; en

tCte de chaque gloupe de fragments, un encadre
r6sume l'argument et son analyse. En gras, y
appraissent les "phrases essentielles," d retenir... En

fin de chapitre, un second encad16, plus discret,
formule les "questions" soulev6es par le texte... Un

tel dispositif combine toutes les vitesses de lecture,
grdce au leu des caractdres, de ia graisse et des

retraits: depuis ia vague id6e d ensemble, jusqu'aux
points d r6viser, le livre offre le texte dans tous ses

6tats "scolaires."

C-tbscuritls et iclaircissenents. lclairaqes et paqes noircies

L'incitation d la lecture, dans l'6dition para-
scolaire, apparait ainsi comme un encadrement du

texte, qul prolif dre parfois jusqu'b noyer, sous le

m€me flot, classique et 6ldve
La compartimentation de la page, dans la

verticalit6 notamment ainsi que dans l'insertion de

cadres et encadr6s, concourt b mod6rer cette
impression d'obscurit6 suscit6e, paradoxalement, par

une... 6lucidation trop g6n6reusel Les caracteres sont
de plus en plus nettement distingu6s par leur taille et

des artifices typographiques, comme les lignes de

carr6s ou les doubles traits, insistent sur la

s6paration du texte et des notes.' La vari6te ferait
ainsi oublier la prolixit6 et la question de la i69itimit6
de I'annotation: la lecture des bas de page devient
facultative, tant les ruptures sont accus6es.

Doublant et comp)6tant cette compartimentation
de la page, le d6crochage par retraits ou par encadres

ouvre la lecture de fagon apparemment plus souple et

moins coercitive. Aprbs la glose, aprds la note-
annotation, aprbs la "question," vient l'bre de Ia
"documentation th6matique" (Nouveaux Classiques
Larousse), de l'6clairage (Univers de Lettres Bordas),

du "dossier." A l'6cart du texte en parallile, au revers,

presque d6coupable, le flux moderne d'informations
annexeq eqt nresenle comme un discours autonome,
comme un compl6ment en "marge" du texte; prenant

la place et la fonction des illustrations, il est cens6

rompre la longueur monotone et dresser le "contexte'

historique, litt6raire etc. Le guide de lecture des

Nouveaux Classiques Larousse propose ainsi, par une

finesse typographique, des "cadres" de questions.
preuve que i'encad16 scolaire n'est pas I'insctiption
d'une pluralit6 dans la lecture, mais bren l'invention
d'une nouvelle marge.

L'encadrement, en ce cas, n'est plus dans



l'occupation de 1a page mais dans la composition
meme du volume. ll [aul analyser Ia mi'e en chapitre
plu: que ld mrse en page. .

L'autre solution typographique a cet encombre-
ment des marges est propos6 depuis queJques
/nnee\ nar de* rolleclionc prand nrthlic solicieLl5e>

de rompre avec les souvenirs disciplinaires de livres
enrepimenles la collection "D6couvertes" Gallimard
offre ainsi documentation et savoirs 6rudits sous une
forme qui connote la libert6 du lecteur; en effet,
I absence de justification du texte en prose, les
-eparationc verl lcales plutot qu horlzonlaler les
fonds color6s apparaissent comme un d€sordre
lib6rateur. Par les couleurs, le choix des sujets et la

mise en page, les "D6couvertes" se situent d i'oppose
des livres de la norme.

Le livre universel
Un petit h re oi entre l'Histoire

Encadrement du texte page par page, chapitre par

chapitre le blanc, non-d6notatif, est sacrifi6 d l'utile,
au discours norm6 et normatif. Le livre, espace cad16

dans le champ visuel, laisse implicitement une
marge le petit classique r ecrit et se lit. iustemenl
dans cet espace de la lecture.

Aussi, la mi\e en paqe e5l-elle lun des prrncipe'
souvent explicit6s, des collections para-scolaires.
l'6dition n'est plus celle du texte mais celle de ses

lectures et ) ce titre, Ia typographie est signifiante
pour €tre intelligible Ainsi, la collection des
Classiques de France r6serve le revers de la page de
garde e l'explication du systeme de commentaire; ou

bien encore, les Nouvea ux Classiques La rousse font
apparaitre Jes rubrique' adoptee: en ( uuverl ure.

Or, la mise en page, modble de lecture d'une unit6
de levte e\l orpani\ee \rrr le nrlrnn drr commentaife
de chapitre, lequel se retrouve dans La structure
globale du livre, ie classement de l'information
nonctrrelle renble la structute du livre dans son
ensemble. Ainsi, les notices, tableaux et 16sumes
nrecedent le ierte landi\ oile ittpemenic ei \lriels de

devoirs lui lonl suile et prolongent la lecture.
I e lovinrre nrcrorl>nr l^ r^-r^ A^, al ,-, i^,,^. IL! r!^'Vu\ pr\ \ \ uur,l lC lCAlg Uq> \ ld>>lqUq> Uc

France, les chronologies et sch6mas historiques des

a1^--t^,,^^ |1\uuvEduA !rd5brvusi r0fOLlSS€ sont repris par les
gloses synonymiques du bas de la page: premidre
leclure. eclaircrscement de fait> de langue et
d'histoire Puis, les jugements et su jets de devorrs
s'inscrivent dans la continurte des questions,
mouvement r6capitulatif qui cl6t la "lecture suivie "

Ainsi, dans l'appareil para-textuel, tout comme dans
loccupatron de l.r page, le lexte e\t encddre pdr le
cours.

Parerllement, d l'image des s6parations, retraits et
variations de caractdres qui morcblent I'unite de
lectu re, le texte est decoup6: anthologie-comme
pour les Pensies de Pascal ou les Portraits de La

Bruybre-ou, plus communement. distinction nette el

soulignee des differentes s6quences, l'6dition para-

scolalre multiplie les pauses de lecture et joue de la

multiplication des extraits comme d'une s6duction, le
texte lons est ainsi nresent6 comme une suite de
textes courts...

Ces deux procedes, d'encadrement et de fragmen-
tation d6finissent dans le meme esprrt, la place du
'petit classique dans la culrure, le motif de la page

repris par le mot if du volume rert d penrer le motif de

I encyclopedie de I honnete homme-ou a defaut. du

bon 6ldve En effet, dans cette s6rie de reproductions
des structures, le cadre semble etre le moyen
magique pour acc6der au macrocosme en partant du
microscosme, guidant du connu vers I'inconnu.. .

C'est d'ailleurs sur cette coh6rence que se fonde
la r6putation des collections para-scolaires, soucieu-
<o. d evnrimor at i)ira rnmnrpndrp lpllrq 6rl6ai6p. .-J^
JlJ v\^Vi 
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comnosition lp mndp d emnloi de re< lirJgg
int6gralement signifiants est en effet donne
exprersement ta lu:age des seuls professeurs?t afin
que le lecleur puisse apprecier lintelligiblite des
choix typographiques et leur efficacit6. Tirant la
iepilimite de* reedilions non de la nouieaute du Lexte

mais de la nouveaut6 de I'appareii critique et
nedapopicrre lec netits Cl.rcriorrec incictenl srrr les
nroeed6c dp rhetorinrre et de hierarchie nrri cnmman-
dent d la mise en page et en forme, l'organisation de

l'information annexe prime ainsi sur l'6nonc6 du
texte, rarement justifi6 puisqu'il est d'ores et dejb
l6gitime par la qualit6 de "classique." Par exemple, le
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revers de la page de titre des Pensles de Pascal
publi6es par les Classiques de France (Hachette),
consisLe dans un encad16 inlilule en petite< capitales
de caractbres gras "Pr6sentation," en sept
paragraphet regroupeg selon trois parries titree>
"Plan," "Choix et Num6rotage," "Pour I explication du
texle. Les signes employes puce5, (drre(. double.
carrds, les tableaux, index, commentaires et autres
signes et formes sont clairement expliqu6s: le code
est donn6.

r '^"^-^i, -+i^^ .-l^. ^,,k{i- .r i^^- ^-. . , ^l ,L UIgdiltSdIuI ues IJuu|(dilulls pdtd-s(utdlres.
expression des normes du discours scolaire et
"national," se donne ainsi un systeme signif iant de
mise en page Le cadre y joue le double r6le du
decrochape et de I encadremenl \enaratinn des

.. J. l--+..--. :l -..'.^,-*-ntleiltvqduA qr vilt\>t\ ut tr( rutc\. I r\r ctjdtriltt

moyen d'entourer le texte par p16parations et
continuations. Il fonctionne alors comme explicita-
+: - r' ' t bitude:delecture.LtLril uc> pdLLcJ cL ucJ ild

A titre d'illsutration, I on peut reperer les echos de

structure et d'encadrement de la collection des nou-
veaux "Nouveaux Classiques Larousse." L'en jeu en

est, comme tou jours, l'identification de la collection
au seurl de la leclure, en cou\erture, puir Ielabli"e-
ment d ttn sr sti,me d enr36l16mgnLs successif>.

En couverture, un bandeau s6pare I'identification
de la collection de la nature de l'6dition du texte
(texte int6gral ou extrajtsl pour enfin arriver au titre et
d l'auteur de l'ceuvre. La page de couverture porte un
dessin discret sur fond blanc, ce qui alldge la lourdeur
nedapopiotte des ancienner nrdsen*a''ons:
frontisoices imitant les lrvres du XVIIe sibcle au debut
du sidcle, cadres soutenus par des draperies et des
faveurs, puis, dans les ann6es 1960, partition de la
page en quatre rectangles portant titre, couleur
orange (de la "documentation th6matlque"), mention
de la collection et photographie

Dans une "premidre approche " la maquette
.-- .^i. ^+ r, r - -+: ^ I,roebdp n:, rerrlc* rorcenI 't<dilt\dilr td ( uilg\ l luil |Jru\ \ u\ lJo.

triques successifs, de plus en plus centr6s vers
I'ceuvre proprement dite. ainsi, le petit livre mdne du
tris seneral arr narticulier: I'on va de "1'auteur et son
temps," informations presentees en regard, sous
forme de tableaux, ir "i'euvre et sa place,' a 'l'etude

dec ner\onndpe\ de laction d:nr lmttr re nrri; s11Pu,

precise Ietude d un thbme de I.puvre eL serranl de
pius prbs la mat6rialjt6 de l'ceuvre, un lexique est
propos6

n ^"^- -^il^ -.,,^-^^ i. ^ l^ +^-.^ ^. IApres Celte avdncee prugre\sr\e. le re\tr csL pre-
\ente. avec 5d prefdce originale. et. dbs ce momenl, le
lecteur entre dans le domaine des pages scindees par
le* nole< et ler orreslion, I e lexle neddpopiaue d in-
lroduclion, conlemporain de ses lecleurs .lair el
simple, se continue dans les pr6sentations de
-:^,.*;- ^+ l^^ L^^ !^ ^^,resumec er tes oas oe page

A la suite, une "documentation th6matique"
donne les pi:tes d etudes ruivies el dpprotondie5.
tout comme les questrons de bas de page prolon-
geaient les notes synonymiques. Elle consiste en un
"index des nrincioaux thdmes" et en i'6tude
approfondie d un thbme juge part iculibremenl ric he

En annexes, d'autres textes classiques sont propos6s
d ld sdgacite de. jeunes lecleurs. comme aulant de
sulets possibles de dissertations Enfin pour clore 1e

volume, critique litteraire et bibliographie 6largissent
le champ des lectures et, parallblement a Ia mention
d autrer duteur* trou5 Ia forme de iugements ou de
complement<t, cer reierences ou\ renr. IJdr cerclet
concentriques, vers une conception plus 96n6rale:
elles ramdnent A Ihistoire litt6raire, point de d6part
de l'introduction 96n6rale.

Les petits volumes de I'Univers des Lettres
tBordas) fonl annaraitre le m6me mouvement du
g6n6ral d I'ceuvre et de I'ceuvre au 96n6ral Une
introduction au texte aborde le genre litt6raire auquel
.^hrrtiont I 

-' ' .^ -r l^ >ilUe dans le COnlexte de
l'6poque. Puis, en regard selon la tradrtion inaugur6e
par Clas:iques Ldrous\e I epoque el la r le de I auteur
sont 16sum6es. Viennent alors Ia rubrrque touchant
I auteur et son ceuvre pui' une elude du lexle. date.
contextes thdmes sources 16sum6 sch6matique,
el rrde der ner\onnape\ eLc

Le texte est encadre, d la mesure de la page, par
notes et commentaires, distingu6s par des traits
separateurs des lrgnes de carr6s pleins et les tailles
de caractdres; les notes, synonymrques ou histo-
riques, contjnuent la pr6paratron ) la lecture de
I'introduction, tandis que les questions, plus



96n6rales et portant sur des unit6s plus Longues du

texte, annoncent la 'lecture suivie' qui cl6t le volume.
Le "dossier p6dagogique' regroupe documents

textuels, le plus souvent, des extraits d autres auteurs

classiques en Iapport avec 1e thdme de I ceuvre, ayant

servi de source d I auteur ou prenant le texte pour

source. Le lecteur y trouve 6galement une icono-
graphie succincte et une bibliographie

L'6tude des maquettes choisies chez Carnier ou

Hatier ferart apparaitre les m6mes caract€ristiques:
l'encadrement du texte r6pdte la m6me structure, du

volume ) Ia page

Or I'approche du partrculier et l'ouverture vers le

96n6ral qui encadrent la lecture du texte classique,
conques comme une analyse lin6aire et ia synthese
compl6mentaire qui la suit, traduisent une vision de

Ihistoire litteraire ori la succession prime sur la

pluralit6, sources et prolongements, moddles et
influences, mesures de l6cart temporel entre
l'6criture et la lecture, Ies proc6d6s d'encadrement
analys6s situent le texte et ses lectures dans une

continuit6 unidirectionnelle, oir nuances et paradoxes

n'ont pas droit de cit6 Dans cette simplification
unificatrice, Le texte classique joue lui-m€me le 16le

de jalon dans le chemtnement de l'histoire litt6raire:
il incarne un genre, un auteur, une 6poque et s'insbre

entre un "contexte" et des "suites."

La conception de I'histoire devient, en ce cas, une

conception de la fialiation et I'ctuvre ne se comprend
que dans son "temps." Vie de Iauteur, 6poque,
histoire du genre et sources forment I'avant;
influences, continuations, jugements, lectures
forment l'aprds, jusqu') Ia lecture de l'6lbve ..

L'identit6 des macro-strucutres et des micro-
structures postule, dds lors, une identit6 du tout et de

la partie, qui iustifie et motive la d6marche du
commentaire: ir l'6chelle de la page, ) celle du
volume, comme ) celle de l'histoire, I'encadrement
permet de penser le particulier, de l'int6gter dans un

savoir universel pr6sent6 sous forme fragmentaire et

selon une chronologie p6dagogique
Racine Boileau De La Fontaine Molilre ..

Entre le texte et le discours sur le texte, entre le

morceau encadr6 et Iceuvre int6grale, se joue le

passage au savoir universel Ainsi, au-deld d'un
simple gain 6ditorial-de place, de papier de

distribution-les publicit6s pour les collections
"parascolaires' tiennent un r6le non n6gligeable dans

le fonctionnement du "petit" classique Dans les

Nouveaux Classiques Larousse, les 2bme, 3dme et
4dme de couverture portent les titres 6dit6s dans la

m€me coliection; les Classiques de France y

consacrent la 4bme de couverture, Lire et Voir les

Classiques {Press Pocketl f6te son centibme titre par

un recueil de "fiches de lecture'gratuit, etc. Les

collections 6numdrent volontiers titres et chiffres et la
liste des publications dresse le palmards des lectures

d'un "honn6te 6lbve." Larousse annonce fibtement 90

auteurs et 185 titres, Bordas, 65 auteurs et 140 titres,
Hachette, 25 auteurs et 50 titres, Hatier, 40 auteurs et

52 titres, pour ne citer que les plus c6ldbres. Tel est

m€me l'argument publicitaire des Classiques
Larousse dans les ann6es 1930: en revers de couver-

ture, l'on peut ainsi lire, respectivement en 1933,

1935,1936 et . 1965;

CLASSIOUTS LAROUSSE,

plus de 220 volumes parus,

Une collection dont Le succbs ne cesse de grandir.

Demander la liste d6taill6e et 1e catalogue sp6cial

CLASSIOUES LAROUSSE,
plus de 260 volumes parus..

CLASSIOUES LAROUSSE
Cette collection dont Ie succds ne cesse de grandir dans

ies universit6s, 1yc6es, colldges etc. comprend
actuellement plus de 160 lsicl volumes. Demander la

liste d6taill6e

Liste des Classiques Larousse.
260 volumes parus

une coLlection dont ie succbs ne cesse de grandir
demander la liste d6taill6e et le catalogue sp6ciai.

P6rennit6 du corpus, p6rennit6 de la collection et

d6clinaison des "auteurs" de 16f6rence ouvrent
d'entr6e de jeu la lecture sur ia permanence et le
patnmolne...

En effet, le proc6dd de ces listes est un
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encddrement en soi de I ceuvre sur les pages de
couverture (2dme et 4bme, le plus souvent), la liste de
noms et ouvrages rappelle un monument aux grands
hommes et traduit dans la 16alisation concrbte du
volume le statut du texte au sein de I'histoire
litteraire.

La liste des Classiques, exhib6e au seuii de la lec-
lure 5e retrouve, au bein de Iedition par les encadre-
ments du texte: en amont, les notes insistent sur le

contexte historique, sur les sources du texte, tandis
ntte dans les crtteslionr les iusemenlc de classi-

^req 
(rrr le. rl:<cinrc< naarncnt l2 nlr( or:nde nl '-^yulJ Ju' 
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Justification de l'ceuvre par son insertion au sein d'un
corpus ledition para-scolaire aliie la petitesse du
volume i i'universalit6 de ses implications.

Pareillement, l'6diteur moderne tire sa l6gitimit6
de son appartenance d un corps reconnu: agr6g6 des
Lettres, professeur a tel ou tel endroit, inspecteur
d'acad6mie, les titres slgnifient plus que les
bibliographiei en tanl qu lls marquent egalement.
I insertion dans un ensemble plus grand.

Des lors le netit livre ouvrirart sur la totalit6 du
savoir, conque comme un tout coh6rent, accessible
par sa partie. Chronologies, sources et jugements,
succincts comme c'est la rbgle, constituent
implicitement une histoire litt6raire mythique, pens6e

et racont6e comme une dynastie: Ies jugements sur
l'ceuvre en dressent la 96n6alogie, la liste des ouvra-
ges parus dans la m€me "collection" en fait le
recensement.

Pour le jeune 6ldve, tout doit apparaitre comme
une affaire de famille: les grands auteurs se connais-
sent, se lisent, s'entendent bien ou mal, influencent
leurs descendants, etc. Les cadres des couvertures et
frontispices-recemment remplac6s par des ban-
deaux d la fonction identique-mettent en exergue la
continuit6 des ceuvres et de leurs lectures: critique
biographlque critique de sources, d'influences, la
leet rr.e ernliolee \e velrL Iransmi>>ion et enferme aln:i
l'6ldve, son maitre et leur classique dans la m€me
page, dans le meme livre, dans la m€me culture. La

comptjne mnemotechnique des auteuls du XVIIe
. :'. .l- n- .i^ L .ir | -..^,i- - L;^^ ^ 11 lOiS>tqltq-t\dliltq uuil | rdu rl\.-rAiJtililr utctt d ld

la simplification lin6aire et l'unit6 de l'histoire

litt6raire "racont6e aux enfants "

Les Classiques Larousse, A la suite du "r6sum6

chronologique" de la vie de l'auteur, au revers de la
page de faux-titre, aiment ainsi d rappeler les 6ges
relatifs des grands d'une epoque. comme I on pourrait
situer les uns par rapport aux autres les enfants d une
famille nombreuse Le procede est d'autant plus
m:rouint orr'il se r6nete selon les auteurs et dresse
ainsi un 16seau de connaissances et hierarchies...
Ajnsi, en 1933, i'6dition deBritannicus porte, en bas de
page en caracteres italiquer de pelile taiJle

Racine avait trente-trois ans de moins que Corneille;
dix-huit ans de moins que La Fontajne; dix-sept ans de
moins que Molidre; treize ans de moins que Madame de
S6vlgn6; douze ans de moins que Bossuet; trois de
moins que Boileau; six ans de plus que La Bruydre

Bien entendu, tous figurent au catalogue... L'ordre
chronologiqus lsspect€ encadre la biographie
particuliere par une vision plus large; mais il ne
saurait s'agir de pluralit6, un seul auteur de r6f6rence
n.rr innee et srrrtorrl nas de aonlemnor.tin evatt...
Une fois de plus, l'histoire est exclusivement lin6aire

M€me collection, en 1935, pour La critique de I'Ecole

des fernrnes, au bas du "r6sum6 chronologique," m6me
jeu des familles:

Molidre avait seize ans de moins que Corneille; un ans
de moins que La Fontarne, quatorze ans de plus que
Boileau; dix-sept ans de plus que Racine.

En 1936, pour La Mort riePompde, l'on trouvera alors,

Corneille avait quinze ans de plus que La Fontaine; seize

ans de plus que Molidre; vingt ans de plus que Madame
de S6vign6; trente ans de plus que Boileau; trente-trois
ans de plus que Racine.

La boucle est boucl6e, de l'ain6 au benjamin, les
grands noms s'y retrouvent. Et, en 1965, les grands-
parents y retrouvent leurs souvenirs 6galement; par
exemple, d la suite du "resume chronologique' de la
vie de Molidre, qui ouvre l'6dition de L'Ecole des t'enmes,
le iecteur peut mesurer les permanences et aiouts des
r66ditions:
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Molidre avait seize ans de moins que Corneille; huit ans

de moins que La Rochefoucauld; un ans de moins que

La Fontaine.
11 avait un an de plus que Pascal; quatre ans de plus que

Madame de S6vjgn6; cinq ans de plus que Bossuet;
quatorze ans de plus que Boileau; dix-sept ans de plus
que Racine

Personne ne disparait; La Rochefoucauld, Pascal,

Madame de S6vign€ et Bossuet, bien qu'auteurs non

dramatiques apparaissent. Voyons-y le signe d'un
6largissement de la lecture de Molidre, rapproch6 des
philosophes, th6ologiens, 6crivains enfin ,

Pareil lement, pour l'6d iti on d' Anrl,romaq ue (1961 ),

Racine avait trente-trlis ans de mlins que Clrneille, dix'

huit ans de rnoins que La Fontaine, dix-sept ans de ntotns

que Moliire: treize ans de moins que Madame de Sdviqni,

douze ans de moins que Bossuet, trlis de mlins qve

Boileau: six ans de plus que La Brugire, douze ans de plus

que Finelon, dix-huit ans de plus que Fontenelle et trente-

six ans de plus que Saint-Simon

Ici non plus, pas de retrait, mais des aiouts . Le

cadre dresse le tableau des continuit6s et des
parent6s.

L'6dition d'un Cid, en 1970, reprend, plus
simplement, le texte exact de 1936. .

Les "petits" classiques de 1'Univers des Lettres
(Bordas) adoptent le m6me systdme de r6f6renciation
relative; ainsi, dans l'6dition du Malatie lmaqinaire
(1972), une rubrique complbte "L'6poque de Molidre .

"Les ain6s de Molibre et ses cadets'donne la liste des
'grands" du sidcle, ainsi que de leur date de
naissance, sur une double colonne. Au centre, le nom
de Molibre avec sa date de naissance, s6parant
devanciers ) sa gauche et successeurs d sa drotte. La

mise en page donne I'impression d'une stbie
comm6morative mais I'effet-monument appartient
bel et bien d la pddagogie: I'enjeu en est la mdmoire
et la transmis*ion du patrimotne..

S'il s'agit d'inscrire la Iecture dans le livre, I'eleve

trouve-t-il son compte dans le "petit" classique? A en

croire par les ventes, il sembierait que tout aille pour

le mteux. De fait, paradoxalement, les machine a ljre

et d 6crire sa lecture sont le lieu d'une liberte
insolente et tacitement admise: Ies 6ditions para-
scolaires, mal916 le soin de leur mise en page, sont
consid616es comme des livres jetables car peu
on6reux. Aussi la jeunesse s'en donne't'elle ir cceur
jore et crayonne-t-elle ces volumes qui lui appartien-
nent et ne seront ni rendus ni rang6s. Ouant au para-

texte, en dehors des professeurs curieux et des
premiers de classe, il est ) peine survol6 ,

L encadrement pedagogique, le bourdonnement
de Mn6mosyne et du professeur n'interdisent pas de

vagabonder... Dieu merci! Les enfants terribles
inventent d autres marges que celles de la page, des

marges ol inscrire leur passage, leur Iecture: que

d'inventions pour malquer de son stylo la "galerie de
nortrailsl lFvre( et menlon \'ornenl de moustacher,
les bustes des Grands sont d6cor6s de lunettes et de
pipes, les inlerrticer des lettres et det maluscules
:onl remnlrs et sribouilles ..

Dans cette irr6v6rence, le "petit" classique atteint
sa vocation universelle: ie jeune graffiteur entre dans
Ie livre et devient, lui aussi, maillon de la chaine des

lectures et des transmissions...

U niv e rsiti P a ris X- N anter r e

NOTES

I - le profite de ce titre pour exprimer ici ma reconnaissance

et mon admiration envers les 6diteurs modernes de nos
"petits classiques professeurs souvent remarquables, ils
ont donn6 e notre patrimoine commun des allures fam jlibres

et s6duisantes M6me dans 1es passages les plus critiques
de cette r6flexion, m6me lors de prises de distance, iamais je

n'ai songd ) les incrjminer ni d diminuer leur m6rite;mes
r6ticences si I on peut appeler ainsi les remises en
questton d'un professeur de lettres-tiennent bien plutOt d

un systbme de "reproduction des dtscours et ) la
conception parfois 6troite de 1'enseignement du franqais
comme pure transmisston d une histoire Mats c 6tait la

rdgle du jeu. Et je ne suis pas s0re qu') tuer les Classiques,

les modernes Oedrpe trouveront la libert6, au contraire.
2-Cf fig l

3-Cffig2
4 - R6f6rence explicit6e par 1'auteur de I'artjcle..
5-Cffig3
6-Cffig4
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