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Un paradoxe pourrait definir l'oeuvre de Jacques Ferron: pour 

commencer, il faut revenir sur le passé. En effet. dans ses textes. Fenon 

retourne de façon significative à ses racines 4itteraires et politiqueit- pour 

comprendre. expliquer et critiquer son pays qui pr6pare la Révolution 

tranquille. Arur&nent, Contes du pays incertain (1962) et Contes anglais 

(1964). sont les oumges de Ferron dans lesquels on peut déceler le plus 

grand nombre de traces de textes fondateurs. Ferron intertextuel. Fenon 

passeur de cultures y récupère plusieurs mythes grecs, textes bibliques et 

légendes profanes. De plus. ces deux ouvrages, réunis en 1968 sous la 

bannière Contes mais toujours distincts à l'intérieur du livre, permettent de 

comprendre. par leur titre même. que l'auteur y dessine sa vision du pays. un 

Quebec bipolaire ou incertitude s'oppose B engliciude. De la, il n'y a plus 

qu'un pas a faire pour unir le présent au passé: d6finir l'incertitude et 

l'angiicitude +marques de I'identitb des recueils, indices de la vision 

ferronienne du pays- par l'examen des procédés de réactualisation des 

racines littéraires de Ferron. En ayant recours la tn6thode de John J. White. 

œ memoire fait une mythocriüque des Contes. Cette approche permet de .' 
parcourir le chemin qu'a emprunté I'écmain pour comprendre son monde. 

Pour comprendre la vision du pays de Ferron, Blaborée par son processus 

scnptuaire. il faut remonter A ses sources littdraires; pour voir dans quelle 

mesure il y a opposition entre les mondes incertain et anglais, il faut analyser 

comment chaque recbeil transforme et fait mignifier les rnflèmes des textes 

fondateurs. 



ABSTRACT 

The work of Jacques Fenon wuld well be defined by a paradox: to go 

forward one has to revisit one's past. Indeed, in his te-, Ferron, 

significantly, retums to his rwts 4iterary and pditicaC to understand, 

explain, and criticize his nation which at the time was preparing for the Quiet 

Revolution. Assuredly, Contes du psys incertain (1962) and Contes anglais 

(1964) are the two works in which are found the greatest number of 

references b great te* of the Western lîterary tradwon. Fenon transposes 

classical and traditional Culture into his own and adapts many myths, biblical 

texts, and folk tales. Moreover, aiese two collections of tales, united in 1968 

under the tiüe Contes, but still independent of each other, allow one to 

understand, by their tities alone, that the author describes through them his 

vision of the nation, a bipolar Quebec where uncertainty is opposed to 

Englishness. From there it is only a short step to linking the present to the 

past: defming uncertainty and Englishness +igns of the collections' idenüty, 

signs, ultimately, of Ferron's vision of the natio- by lwking into the 

processes of reactualizaüon of Ferron's literary roots. Using an approach 

based on John J. White's method, this thesis proposes a mythocritical 

reading of Fenon's Contes. This approach allows one to retrace the path the 

author followed to understand his -ety. To understand Ferron's vision of 

the nation developeâ throughout his texts, one has to go bock to the author's 

literary sources; to know to what extent uncertahty and Englishness are 

opposed, one has to analyse how each collection of tales transfomis and 

gives new rneaning to the myths and kgends that are the foundation of the 

Westem culture. 
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INTRODUCTION 



Jacques Femm a maintenu. au fil des éâitkns. une distinction entre ses 

deux recueils de contes (Contes du pays incertain (1962) et Contes anglais 

(1964) ) qui fomnt, B partir de 1968. les Conles. On peut donc croire que 

certains traits doivent définir la personnalit& l'identité de chacun de ces 

recueils. 

Comme on retrouve beaucoup d'allusions 4 des mythes anciens et A 

des légendes traditionnelles dans les Contesl il serait int6ressant de voir si les 

diverses récupérations de ces mythes et de ces légendes offrent des Blements 

permettant de mieux définir I'identW des recueils. 

Dans mon mémoire. je m'attarderai donc, dans un premier temps, B œ 

procede littéraire qu'est la réactualisation de m m  et de légendes en 

6tudiant la manibre avec laquelle Femn fiait renaître des mythes (grecs et 

romains) et des légendes (bibliques et profanes) dans ses Contes. Dans un 

deuxi8m temps. j'examimrai les liens possibles entre les procédés de 

r6actualisation des myaies et Wendes et les pr6occupations de Ferron quant 

la définition du caractère de chacun de ses recueils. Peutatm, en effet, ces 

procédbs de nW!ualisation des mythes et des légendes contribuent-ils la 



construction de l'identité de chacun des recueils annoncée par leur titre, I 

savoir, une identitb liée soit B I'inmttitude. soit B I'anglicitude? 

Avant d'entreprendre cette 6tude mythodtique, il convient de cerner 

l'objet de notre analyse en definissant œ que nous entendons par mythe et 

légende. 

Mvthe et 1bende: une d6finiüon 

La plupart des travaux de mythocritique ou de mythanalyse utilisent la 

definition qu'a Blaborée Mircea Eliade du mythe laquelle je souscris: 

La definition d'Eliade pose donc qu'un mythe doit non seulement peindre une 

soci6t6 mais montrer comment les personnages trouvés dans cette soQ6té se 

rattachent IUniversel, B l'Atemporel. Par ces liens, les mythes acquierent la 

dimension de récits. fondateurs, de récits vrais pour la société qui les a 

produits et qui continue de las v6hicukr. 

' ELIADE, Mircea Asprcrs du mythe, Paris, PUF, 1%3, p. 15. 



Nous n'avons cependant plus avec le mythe le rapport que pouvait 

avoir l'homme des soc*6tés primitives. Nous n'avons plus cette innoœnce 

mythique, c'est-à-dire cette croyance abedue et imrnéâiate dans le sens saab 

du recit qui fournit une explication du monde. Une certaine distanciation s'est 

installée entre k ssns du récit et la pemeption qu'on a de son explication de 

I'&re-au-monde. Le mythe est devenu en soi un objet de connaissance; il 

n'est plus un mode de connaissance. L'objet de connaissanœ peut donc 6tre 

r6cupére et remanié pour refléter une nouvelle r6alit4 et redevenir un mode de 

connaissanœ de œtte réalité, œ qui fal dire B Jean-Paul Sironneau: 

Malgré le fait que le mythe devienne un objet de connaissance qui 

reflhte une société et dont on ne retient que les grandes lignes, malgre le fait 

que le mythe se dégrade, pour reprendre l'expression de Sironneau. son sens 

r6ussit à suMvre parce que k mythe préserve une certaine structure de son 

axe diégetique. On put le reconnaître en reûaçant certains de ses bléments 

significatifs que LM-Strauss a appelé mY(h6mes. Levi-Strauss a ainsi 

attribue ce terme, auquel je reviendrai souvent au fil de œtte 6tude. aux unités 

constihiaves du mythe pour définir œ dernier comme la langue se d6finisdt 

déjà avec Saussure. 

SIRONNEAU, Jean-Piem. Le retour & mytk ,  BialioWquc & T ~ @ & c ,  Grraoblc, Rcsscs 
iinivcrsitaires de Grenoble, 1980, p. 28. 



Ces éléments caracîéris~ques peuvent &re autant des personnages (Zeus), 

des objets (boîte de Pandore) que des 6venements marquants (DBluge). Le 

mythe explique donc une realité en assemblant ces mythemes mais aussi en 

leur assignant une trame, une structure. 

Si l'on tient compte de cet aspect dans la définition du mythe, il est 

difficile de se limiter à l'étude des a histoires sacrées B, des rdcits des a temps 

fabuleux des wcommencements* m. D'autres récits, aussi véhicul6s l'origine 

par la tradition orale, servent B expliquer d'autres realités fondamentales, 

humaines le plus souvent, en préservant une structure de leur axe diégetique 

malgr6 I'inbvitable &osion du récii avec le temps qui passe. Les légendes. 

qu'on distingue facilement du mythe parce que, la plupart du temps. elles ne 

mettent pas en scène des dinitas, peuvent expliquer les caractères, la 

psychologie, la morale, les rapports de force sociaux. bref, œ qui construit une 

soci6té. Si la légende n'est pas un texte sacr6. elle tire toutefois son 

importance, sa noblesse. de la puissanœ des images qu'elk gdnbre. Ces 

images qui marquent notre imaginaire coilectif nous enseignent B vivre: la 

légende a une noblesse qui frble celle du mythe par son pouvoir pédagogique. 

&VI-STRAUSS, Claude. AnthropIogre ~ I r i r c ~ r r l e ,  Paris, Plon, 1974, pp. 233 a 234. 



Dans cette mythacntique des Contes de Ferron, j'étudierai donc 

indH&emment les mythes et les légendes qu'on y trouve implicitement Leur 

origine commune étant dans la tradition orale, leurs images ont eu le temps de 

nous imprégner B travers les gh6rations. La résurgence des images des 

légendes dans la littérature est aussi valable. mythocritiquement paibnt, que 

celle des images des mythes. J'analyserai aussi les mythes et les légendes 

parce qu'ils tentent tous deux d'expliquer k monde: l'origine du monde 

physique pour l'un, 1'6laboraüon du monde social pour l'autre. Ce suivi des 

transformations de l'explication du monde est le but uitirne de la mythocritique. 

J'estime donc que la légende est en quelque sorte un prolongement profane 

du mythe. 

Les mythes et les légendes, expliquant certains aspects de ce qui 

constitue notre monde, remplissent certaines fonctions. II reste à voir si leurs 

réactualisations dans les textes de Fenon definissent le monde de la meme 

façon, en leur faisant remplir les mêmes fonctions ou si, au contraire, elles 

redefinissent le monde en donnant aux textes fondateurs adaptés à notre 

rdalite de nouveaux r6les a jouer. Dans le changement de la fonction du 

mythe réside I'intér6t de fa réactualisation. 



Lee fonctions du mvth. 

Comme Claude ~6vi-strauss'. je vois le mythe comme une parole au 

sens saussurien du tem.  Le mythe -rait a un acte individuel de volont6 et 

d'intelligence m5 que pose un sujet pour s'exprimer en combinant des unitds 

du code de la langue qui maniféste. lui-même, la dualité du signe: l'union d'un 

signifiant un signifié. Le mythe est intrinsèquement lié au langage parce qu'il 

est toujours an& dans un récit, originellement transmis de façon orale. Cette 

forme narrative qu'est le mythe. cette manifestation d'un code, admet sa 

traduction dans un autre code- Le mythe peut donc être traduit en d'autres 

formes narratives telles les tragédies. les drames ou les contes. Le travail du 

mythocritique consiste alors à décaler œ que j'appelle, faute de mieux, la 

seconde traductim qui est l'espace entre le récit mythique remanié et la 

langue où se loge le sens. La pmmi&re traduction, quant elle, est celle du 

code linguistique du mythe original. II s'agit donc de mettre au jour les 

similitudes et les diftërences dans I'éîaboration de la struch~re de chaque 

signifiant B partir du moment où un nombre significatif de myth6rnes (du mythe 

original et du texte contemporain) se recoupent pour donner un indice de 

r6ponse B la question fondamentale: quel est k sens de la réadualisation du 

mythe? 

' voir note 3. 
DE SAUSSURE, F d h a d .  C b r s  dr lingirisiiquc g&&de, Park, Payot, 1971, p. 30. 



Avant de pouvoir r6pondre B cette question, on doit d'abord se 

demander pourquoi un écrivain contemporain sent4 le besoin de recourir B de 

vieilles images? D'emblée. on peut répondre que reprendre certaines images 

intêgrbs B la culture occidentale, reprendre certains personnages, avec ce 

qu'ils v4hiculent de construction psychologique et d'aventures, permet une 

économie du bxte et suscite l'intérêt du lecteur par le remaniement 

d'déments diégetiques connus par œ demier. 

Si l'écrivain a senti k besoin de r6actualiser un mythe, de le transformer, c'est 

que ce dernier possédait une dimension qui le rejoignait. mais il trouve aussi 

les conclusions du mythe original insatisfaisantes. II doit les remodeler pour 

qu'elles trouvent un sens, pour qu'ellm refi&tent ses propreo préoccupations, 

sa propre soci(ét6- 

Jean-Paul Sironneau affirmait que k principal intér6t de la 

mythocntique tient dans le fait que le mythe peut 6 e  cl interprete comme 

relatif B une situation socio-cuîturelle contingente  ID^. C'est donc pour retracer 

ces préoccupations, œ reflet d'une société, bref, ce M e t  d'une situation 

socioculturelle contingente que nous devons faire, pour décoder la seconde 

SIROIS, Antoine. m i r e s  et symboles &ns h linhrinae wbécoise, Mondal, Triptyque, 1992, p. 13. 
' SIRONNEAU, op. cit. , p. 28. 



traduction. le chemin inverse de celui de la création qui va du signifib vers le 

signifiant. 

SIGNIFIE (sens original) -> SIGNIFIANT (mythe) 

SIGNIFIANT 
(mythe ru5actualisé) 

A partir de la r6actualisation d'un mythe. nous devons analyser le processus 

de transformation du myoie pour remonter P l'ici&, au message de l'auteur 

Un mythe peut être r6actualisé. c'est-à-dire qu'il peut acqubrir 

nouveau sens, par l'emprunt de divers parcours ou de divers rbles. Ces 

parcours de la reactualisation, ces rôies du mythe. je les nommrai ici. 

fonctions du mythe. En retrouvant le chemin de la teactualisation emprunt6 

par un mythe. le mythocrilique peut plus facilement découvrir le signifie du 

mythe r6actualisé. ou plutôt, devrions-nous dire. le signifié qui exigeait une 

r6adualisation. Pour œla, nous distinguons cinq principales fondions du 

mythe: les fondions ontologique, cognitive, sodologique. psychologique et 

morale. Les quatre premières catégories de fonctions sont tirées d'un travail 

de Jean-Pierre sironneau8 traitant des mythes dans le monde pdiüque. J'ai 

adapte les dinerentes ddinitions et applications de ces fonctions la 

littérature de la façon suivante. 

Ibid. , pp. 14 et 15. 



Dans le mythe. la lbnctim ontologique sert B definir la condition 

humaine, le monde el l'origine de ceux-ci par un sens saw& Elle peut tenter 

de donner une raison B la mort. Elle peut aussi tenter d'apaiser l'inquiétude 

que cette demibre suscite en r6intégnnt l'Homme dans le a temps fabuleux 

des wcommenœmentsv sQ. La fonction cognitive fouml une explication 

logique, rationnelle. inamtestable de œ qui est toujours inexplicable. 

insaisissable ou encore contradictoire. Notons ici que les fonctions sont non 

exclusives les unes des aubes. Au fil de l'analyse, si deux fonctions sont 

associées un mythe, seulement la fonction dominante sera soulignée. La 

fonction sociologique. quant à elle, légitime ou contesta l'ordre etabli, les 

hiérarchies sociales ou certaines croyances. La fonction psychologique 

exprime les conflits inconscients de la psyché et proposa souvent un moyen 

de les résoudre. Enfin, la fonction morale 4 u  pédagogique- invite le lecteur 

à adopter certains comportements ou une certaine ethique en montrant que 

tel genre de faute peut entraîner tel genre de punition. Certains critiques 

pourraient faire remplir à la réactualisation du mythe une fonction critique, 

mais je n'ajouterai pas cette derniere B la liste des fonctions du mythe puisque 

je considére que choisir de r6actualliser un mythe est en soi un acte critique 

qui pose un jugement sur la société ou sur certaines conceptions. Par le fait 

meme. cet acte aitique est indus dans chacune des fonctions du mythe d6ja 

6numérées. 

Voir la ddfinition d ' E U  du mythe citée plus haut. 



En fin de chaque chapitre, la mise en lumibre de certaines fondions du 

mythe utilisées dans les réactualisations permettra de saisir comment l'auteur- 

conteur conçoit son rapport au monde dans chacun de ses recueils, œ qui 

permettra d'éciairer, espérons-le, la signification du titre des recueils. 

A ma connaissance. 1'6tude des fonctions du mythe au sein d'une étude 

littéraire n'est pas pratique courante. La plupart des études î9 dominanœ 

rnythocritique sur les Contes de Feron, jettent un regard sociologique sur les 

r6actualisations sans pour autant suivre de methodologie particuliere. Une 

classification a l'aide des fonctions définies plus haut me semble le meilleur 

moyen pour systématiser cette approche critique. 

Situation de I '~DP?o~~@ mvthocritiaue 

Dans toute l'oeuvre de Ferron, les mythes anciens de d m e  que les 

légendes, bibliques ou profanes, sont trds prbsents. Les Contes regroupent 

assurément de la façon la plus dense les réf6rences aux mythes et aux 

légendes. ûès le debut des années 1950, Ferron réécrit des mythes et des 

légendes qui ont contribue 6 la formation de notre culture en jetant sur eux le 

regard d'un homme qui prépare, probablement à son insu, la Révolution 

tran.quille. Sur les vingt &des recensées sur les Contes de Femon, huit . 



abordent plus ou moins directement la récupération d'un mythe ou d'une 

légende faite par Fenon de façon consciente et calculée. 

Bien qu'elles représentent une propor(ion importante (40%) des 6tudes 

sur les Contes, ces amorces de mythoaitique ont justememt I'inconv6nient 

d'etre partielles. Je reconnais que les textes de Ferron 4 t  les contes en 

particulier- sont d'une grande richesse thematique et qu'ils peuvent etre 

Btudies sous bien des angles. mais œ haut pourcentage d'etudes 

mythocritiques indique justement la signifianœ de la présence des mythes 

dans les contes ferroniens. La porte est donc ouverte pour une étude 

systematique de ces contes par le biais de la mythocritique, une rn&hodologie 

critique peu courante au Québec. 

Quelques études rencontrées sur les mythes dans les textes ferroniens 

(comme celles de Man'milien Laroche, par exemplelO) mettent en paraIlde les 

mythèmes du mythe original et ceux du mythe r6actuali6 sans vraiment 

s'attarder a la signifianœ des écarts sémantiques entre les deux. Ces btudes 

visent souvent B faire une analyse stnidurak ou une analyse discursive des 

contes. 

D'autres &tudes par contre, (celle d'Isabelle Bernard'' en est s0rement 

le meilkur exemple) mettent en paralMe ceg myth8mes pour ensuite trouver 

'O Cf. les trois titres de la section « Études sur les Co- & Fenon n & la bibliographie. 
" BERNARD, Isabelic. N Bacc)ryiaic à Vai4'Or D, Lini~anae~, Nos !M 0: 1992, pp. 183-1 93. 



une signifianœ dans la réactualisation. Cinterpretation pose k plus souvent 

un regard sociologique sur le conte btudié. Ce sera d'ailleurs œtte voie que je 

suivrai afin de pouvoir expliquer le titre des deux recueils. L'auteur sembie 

vouloir définir, peut-être même opposer, deux conceptions du pays et œtte 

mythowitique tentera de trouver ces définitions en déchiffrant les sens des 

r0actualisations des mythes et légendes dans les divers contes. 

On ne peut d'emblée associer la méthode utilisée par 1. Bernard B une 

m6thodologie myaiocritique definie: elle est un des multiples chemins que 

peut prendre la mythocrioque, chemin que mon analyse des Contes 

empruntera son tour. Sans l'exposer clairement, 1. Bernard utilise une 

méthode qui s'apparente beaucoup B celle de John J. White dans Mflholagy 

in the Modem novel 12, conçue B partir de I'btude de grands romans modernes 

français, anglais et allemands et des procédés d'insertion des mythes par les 

auteurs dans leur récit. Voici le but visé par White: 

Meme si cette mythocritique structurée -mais quand m&me assez 

pour permettre un volet sociologique B l'anal* date des années 

je l'ai choisie en raison de sa clarté et par- qu'elle permet une 

l2 WHITE, John J. h$jhdogv in the Mdn, nowl, Rimeion, Priaceton University P m  197 1. 
" Bid. , p. UL NOUS iraduisons 19 citation p ~ .  KG..] C(Udicr les p o b l t m ~ ~  d'inttrprttation liés I 
l'utilisation de mythes dans la création littéraiile et analyser les diflëm~ts s c b e s  de corrélation utilists 
par les romauciers contemporains p u r  Lia leur sujet cerÉaiaes gniades figures mythologiquts »- 



approche critique syst6mafique. A part le travail d'l. Bernard sur le conte 

a Retour à Val-d'Or w ,  d'autres ouvrages B tendance mythocrioque que j'ai 

consult6s adoptent la méthode de White. Parmi les ouvrages québ6cois. je 

pense surtout l'ouvrage d'Antoine Sirois: Mythes et symboles dans la 

littdrature qu6b&oise1'. îa méthode de White permet de a repérer dans les 

oeuvres mythes et arch&ypes, [de] comprendre leur fonctionnement dans un 

récit. »15 

Selon White, il convient en premier lieu de repérer les mythèmes dans 

le texte &die. Comme la mythocridique que je pratiquerai se veut une 

approche critique transcendante (c'est-&-dire qui cherche la validité d'un 

référent exteme dans le texte), je devrai souvent retourner aux textes de 

I'Antiquit8 gréco-latine et b Bible (la Genèse, en particulier), textes 

fondateurs de notre civilisation. Je m'aiderai ici de quelques ouvrages qui ont 

étudié la question tels ceux de 8runell6, de Oesautels" et de ~rirnal" ou 

encore d'ouvrages pouvant seMr de Mrences primaires telles la ~ ib le '~ ,  

l'ouvrage de   am il ton*' ou celui de 9oivinz1. 

" SIROIS, I&m. 
l5 Ibid- , p. 1 O. 
'' BRUNEL, Piene. Dicfhmaire cdes mythes littéraims, Paris, Éditions du Rocher, 1988. 
l7 DESAUTELS, JacquesUtS DiM et mythes de la Gr& ancienne, Q&bec, PUL. 1982. 
II GRIMAL, Pi-. Dictioumiie de fa mythologie gmcque et r-ne, Paris, PUF, 1982. 
l 9  [ A N O W ,  Lu fiinte Bible, Traduction en n.iiFpI aw ia m o n  de l'École biblique de 
Jérusaicm, Paris, Éditions du Ce& 1961. 
20 HAMILTON, Edith. A@tiioIogy? Boston, Liüic, Brown and Cie, 1942. 
BOIVIN, Aurélien. k fm~cti@ue québicois car sii?cIe? Mo&, Fides, 1987. 



Le mythe (ou la légende) auquel l'auteur se rwre  sera repéré cioit par 

le titre du conte, soit par une allusion dans k texte. Je ne retiendrai comme 

'textes mythologiquesn que œux où se trouve un nombre significatif 

d'allusions B un mythe (ou une légende), reconnaissables et 

interdependantes. 

Le texte contemporain, organisa par ces allusions, sera ensuite analysé 

et comparé au mythe original. Je chercherai B voir si les analogies entre les 

mythémes sont kites de hçon unilinéaire, par 'condensation ou par 

fragmentation, et si le caractdre préfiguratif de l'ensemble des allusions 

anticipe le denouement contemporain de la meme façon qu'il anticipa& le 

dénouement original. 

En troisi&me lieu, j'anaîyserai la conclusion de chaque '%onte 

mythologiquen en examinant dans quelle mesure dle recoupe ou diverge de la 

conclusion du mythe original. 

Finalement, j'ajoute B la méthode de White un dernier axe pour 

rependre au second versant de ma probiématiqw. En conclusion de chacun 

des trois chapitres de mon mémoire (mythologie grecqueiromaine, mythes et 

WHITE, I&m., p. 28. NOUS traduisons ia cicetion pac a L'encheinement des idées [que j'appellcni 
diégèse dans cette étude] est un tbcur cnici.l& i 'dyse  auquel on a accorde peu d'importance 
jusqu'g maintenent ». 



légendes bibliques et légendes profam). @ comparerai les differents 

d6veloppements de la réactualisation de mythes et de légendes traditionnels. 

En repérant B œ moment les hnctions du mythe qui les sous-tendent, je 

soulignerai les Bl6ments construisant l'identité de chaque recueil. identité que 

j'appellerai 'incertituden pour les Contes du pays incertain et nanglicihide' pour 

les Contes anglais. 



CHAPITRE I 

Mythes grecs et romains 



Dans les Contes du pays incertain, seul le conte a Retour VaM'Or ID 

récupère un mythe de I'AntiquW. Conte d'introduction au recueil, on pourrait 

croire que Ferron veut présenter son 'pays incartain' en r6v6lant ses racines, 

en signalant. dbs le d6part. une constante de toute son oeuvre: pour 

comprendre b pr6sent. il faut revenir sur k passé qui acquiert. dans bien des 

textes de Ferron, une dimension sacrée. D'ailleurs, le choix de la ville de Vai- 

d'Or comme lieu d'origine n'est sOrement pas gratuit. La présence du mot 

u or IB dans le titre nous renvoie en un clin-d'oeil B plusieurs grandes images 

mythologiques comme I'Bge d'or ou les céldbres pommes d'or des 

Hespérides. On peut aussi penser la quete de la Toison d'or de Jason qui 

a [...] represente K...] œ qui demeure normalement inaccessible é l  l'homme; 

elle symbolise le sacrb. ta fois fsscinant et redoutable [...]  ID'^ Ces renvois 

implicites présentent, d'entrée de jeu, l'importance de la quete, dans le cas du 

conte, la qu&e du passé par le retour au sol natal qui. comme la Toison d'or, 

peut paraître inaccessible. 



Dans a Retour a Vai-d'Or w. le retour vers le passé fait en 

amalgamant deux mythes de I1Antiquit6: celui des Bacchantes (ou Menades) 

et celui d'Ulysse dans I'OdyssSe, plus particuli&emdnt le th&me du retour 

comme but ulome d'un parcours. 

La r6actualisation des Bacchantes est assurhent la plus Bvidente des 

deux: tout au long du conte, on sent une atmosphdre de carnaval. de 

bacchanale, la wauté en moins. Selon la mythologie grecque, Dionysos 

aurait instauré B Th&bes des fêtes nocturnes oO des femmes, jusqu'alors 

cloîtrées dans un gynécée, couraient vers les montagnes en poussant des cris 

rituels. Les premibres constituantes de la bacchanale. le lieu (l'orib#ieM) et 

le temps (la panny~hie~)~ peuvent &re retracées, dans a Retour à Val-d'Or w, 

lors de la culbute de 11h6roïne dans la folie: la fin du conte, elle abandonne 

soudainement ses enfants pour courir en rond et crier dans la rue avant de 

prendre un taxi pour se rendre a VaM'Or. La phrase a Un soir la neige se mit 

a tomber ID= indique que œ depart se fait le soir. On sait aussi que I'heroTne, 

en partant de MontrBal pour se diriger vers Val-d'Or delaisse une ville 

étouffante pour se retrouver dans de grands esnaces. Le temps et les lieux 

" fiid. , p- 443. 
ibid. , p. 443. 

2" FERRON, J a c ~ w s .  u Retour il Vald'Or », Contes, Monaéai, Bibliothàquc qdbécuise, 1993, p. 18. 



choisis pour laisser libre cours B la folie sont aux antipodes de 

l'environnement habituel structurant l'organisation sociale. 

La troisieme constituante de la bacchanale consiste en le sacrifice 

d'enfants dont k s  Bacchantes d6voreront la chair (l'&nophigkn). 

L'ômophagk grecque trouve un pendant plus d6ment dans le conte: la 

femme ne fait que delaisser ses enfants pour retourner vers l'Abitibi. On 

pourrait retrouver des traces du sacrifice ancien dans k fait qu'elle abandonne 

ses enfants et qu'elle incite son mari P rester avec elk au lieu d'aller travailler. 

Elle semble indinérente ai ses enfants vivants et paraît avoir oublié le sort de 

ses autres enfants, a trois ou quatre, peut-être cinq, morts en Abitibi, fameux 

pays B", sacMAs à cause de leur pauvreté. Le sacrifice des enfants n'btant 

pas mentionne dans le conte, on peut supposer que la bacchanale commence 

au milieu du conte lorsque que la femme debouche sa fiolez9 et inaugure par 

le baptême du parfum une die nouvelle pour sa famille, mais qu'elle se 

termine au-delà du conte, en sa fin ouverte qui prend forme en l'imagination 

du lecteur. 

En vbrité, la femme 

confie A la Sainte Vierge, 

reponse aux objections du 

ne delaisse pas totalement ses 

dont elle ne doute pas de la 

man B son ddpart. en attbnuant 

enfants, elle les 

présence. Cette 

la cruaute de la 

rr BRUNEL, h m .  . p. 444. 
FERRON, f&m. , p. 17. 
BERNARD, l ' m .  , p. 187. L'puicrac remarque jwtanent quc L'anagramme deflole avccfilie est un 

signeptçc\irseut&la~b8Cbiqllt&hhducolltcc 



femme-bacchante, ajoute au carnavalesque du conte. Cette foi en la proximité 

de la sainte Vierge montre que, pour la femme, il n'y a pas de differenœ entre 

Dieu et Homme- La bacchanale abolit, en fait, toutes les hiérarchies, qu'elles 

soient entre Dieu et Homme ou au sein de la société. Les notables qui 

essaient de lui faire entendre raison n'ont aucune emprise sur elle. Ils n'ont 

d'existence que par la musicalité de leur discours et non par leur 

argumentation ou par leur staM social. Plus que par son comportement, la 

femme ajoute au flou social caractéristique des bacchanales par ses paroles: 

en invitant son 6poux B rester B la maison, en l'empêchant de travailler, elle se 

pose en tentatrice qui incite B aller B l'encontre des règles des notables qui 

affirment que a [...] l'homme a et4 créé pour travailler et autres balivernes du 

genre am. En persuadant son 6poux de rester avec elle B la maison et en 

l'obligeant B demolir le hangar pour se chauffer, elle incarne la folie. c'est-à- 

dire un melange d'insouciance et de desir de liberté qui rbsuitent en une 

évasion bachique: Bvasion du destin, de la realite. Démunie et dominée, elle 

contamine son entourage, devient momentanément reine et dirige la soci6t6 

dont elle transforme l'échelle des valeurs. 

L'hhroïne du conte reussit meme à faire douter le lecteur du bien-fond6 

des règles et convenances sociales. Le Bien et la Vdrité semblent venir de la 

bouche de Iah6roSlne et non de celle des notables. Jean-Pierre Boucher note 

justement: a La v 6 M  ne nous apparalt pas raider dans la raison du mari et 

3o FERRON, Idem., p. 18. 



des autres mais plutôt dans la folie de IYh6roïne qui nous invite B la suivre B 

Vald'Or ID". Ferron r6ussit une sorte de mise en abyme du carnavalesque en 

n'attribuant pas la voix de la raison & un être de pouvoir mais bien B un être 

demuni et qui plus est, une femme tenue pour folle par les notables, tous des 

hommes. M h e  si tous la jugent folle. et même le man B b fin, l'auteur r6ussit 

d rendre ce personnage sympathique au ledeur: on comprend et M m e  on 

admire son comportement, celui d'une marginale qui a l'audace et le courage 

de se révolter, alors qu'en comparaison le man paraît se soumettre d fa loi 

sociale. Ferron rend donc presque synonymes folk et sagesse, repoussant 

dans la marginalité les lois et i'ordre 6tabli. 

Ces rnythàmes. en gravitant autour du personnage principal, organisent 

une r6actualisation qui donne au conte son sens par la seule présenœ de la 

femme, représentante du groupe des Bacchantes. L'orib.de, la prnnychk et 

I'bmophagie contemporaines ne sont pr6sentées que par ses actions. On 

sent l'influence dionysiaque par la simple insouciance de cette femme. Toute 

seule, elle d6fie le Pouvoir. Elle incarne à elle seule le Carnaval. Tout est 

concentrb dans son personnage. Les analogies, faites par condensation, 

conférent au personnage feminin son importance, sa force symbolique. Elle 

est d la fois la représentation et le point d'ancrage d'un mouvement, d'un 

changement de la societe. Par de, Ferron allie le passé, par la tradition 

grecque qui fal  partie de notre imaginaire coilectif, B notre présent. 

31 BOUCHER, Jean-Pim. Les a Contes w & Jàcques Fernon, MmW, L'Aurore, 1974, p. 127. 



On peut se demander enfin si le caractère! préfiguratif des nM5rences 

au mythe des Bacchantes dans œ conte anticipe le ddnouement 

contemporain de la même faOon qu'il anticipait le d6nouemnt du mythe 

original. Rappelonbnous d'abord que b femmes sous l'emprise de Dionysos, 

2i la fin des Bacchanales, d6voraient la chair des enfants qu'elles avaient 

lacérée. Dans le conte de Femm, on constate que la mère ne fait 

qu'abandonner ses enfants pour suivre le chemin de son bonheur qui mène 

Val-d'Or. Ceux-ci ne mourront pas comme ceux de l'Abitibi qu'elle avait en 

quelque sorte sacrifiés par abandon, par négligence et non par cruauté. Le 

père. prenant ses enfants dans ses bras à la fin du conte. remplit le r6le de la 

mère; tout semble donc 6tre pour le mieux. Ferron atténue ainsi la cruauté 

bachique en modifiant le d6nouemnt du mythe dans sa réactualisation. 

Le dénouement de la réactualisation respecte toutefois parfaitement k 

but fondamental des bacchanales en œ sens qu'on retrouve dans le texte 

contemporain un soulagamant, une soupape d'échappement pour les 

frustrab'ons, en particulier. celles des femmes. Les Bacchantes. avec l'aide de 

Dionysos, r6ussissaient dominer un monde qui les dominait et trouvaient un 

bonheur ou du moins une satisfaction dans leur délire. L'MroVne de a Retour 

B Val-d'Or ID réussira, on peut k présumer, B trouver san bonheur en menant 

son delire jusqu'au bout. A p c b  avoir couru en rond dehors, après avoir crié: 



a Nous irons B Malartic. [...], nous irons P Val-d'Or wJS.  on peut penser qu'elle 

s'y rend et que l'angoisse qu'elle éprouvait B la ville s'effacera enRn. Sa 

folie-sagesse!, écho contemporain du délire bachique, avait d'ailleurs d6jB 

ouvert la voie de la libération. La femme avait créé son propre carnaval 00 le 

pouvoir masculin (qui aurait pu fort bien I'étoutler) n'aval aucune emprise sur 

elle. En œ sens, son m6pris des règks et sa foi en sa fureur int6rieure nous 

permettent d'anticiper une libération cornplMe qui. comme pour les 

Bacchantes, se produira alors qu'elle se a retiqe] loin des villes poussi&euses 

en des for6ts pures et inexplorées mm. 

Si le lecteur ne conçoit pas que la folie de la femme puisse Btre une 

marque de sagesse qui fait naître une volonté de libération, la bacchanale 

libératrice post-&if ne peut vraisemblablement avoir lieu. Si le lecteur est un 

&tre de raison, il acquiescera probablement aux conclusions tirées par 

certaines études critiques sur ce conte qui laissent planer un doute quant a la 

résolution heureuse du dbnouement Jean-Pierre Boucher voit dans 

l'incertitude de la condusion du conte une probable mort sodale de la femme: 

32 FERRON, I&m. , p. 19. 
33 HAMiLTON, I&m. , p. 68. (Nous treduisons en substance la phase: « They wcnt out of the dusty, 
crowdd city, back to the clan purity of tbe untroddcn hilis and w o d d s  a.) 

BOUCHER, Jcan-Picmcm "Ouvertures famoiumcs: « Raour A Vald'Or» a K Ulysse »", in 
MICHAüD, Gintttt (dir.) L'Alltre Fm04 Mon* Fides-Cm "Nouveiies études québccoises", 
1995, p. 64. 



La fin ouverte du conte ne nous pemiet pas d'éliminer avec certitude cette 

possibilité. Je m i s  toutefois, à cause des raisons mentionnées plus haut et à 

cause du paragraphe final: r Un taxi passait Elle y monta. ss que la femme 

reste mamesse de son destin. Parce que le taxi n'a pas B t é  envoyé pour la 

chercher et qu'elle y monte de plein gr& elk se fera conduire vers son 

bon heur. 

Maigr6 cette argumentation, œ qu'on doit retenir de la fin de a Retour B 

VaWOr r, c'est I'inœrotude que laisse! planer le depart de la Mmrne. Que œ 

conte se solde sur un constat de folie et, par conséquent, sur l'internement de 

I'h6roine et la victoire de l'ordre social sur une marginalit6 lucide ou, qu'au 

contraire, il valorise la folie-sagesse que je mentionnais plus haut, I'hdroïne 

réussit à s'évader de la vie que lui résewait son entourage en prenant son 

avenir en main, en agissant malgré l'opinion d'autrui. Cette fin. œ dapart 

qu'on ne sait trop comment interprbter recoupent bien le mythe original des 

Bacchantes. 

En effet, le retrait de ces femmes de la -6té &ait toujours 

ambivalent. Les bacchantes se retrouvaient souvent en forêt avec un 

sentiment de sér6nïté pour rendre grâce à Dionysos. Elles ddmontraient une 

extase joyeuse au milieu de la beauté sauvage du monde. Mais en même 

35 FERRON, I&m. , p. 19. 



temps, l'hommage au dieu necassiait l'aspect meurtrier de la m. Comme le 

résume bien Edith Hamilton: 

Le mythe des Bacchantes et sa réactualisation par la femme de 

a Retour a Val-d'Or w se recoupent donc en jouant sur l'ambivalence. sur 

t'incertitude de la qualW de l'exil: sera-14 cause de meut4 ou de 

recueillement pour les prsmi&es; mm-t-il une mort d a l a  ou un retour vers 

un Éden personnel pour la deuxi&me? 

L'odvssée de a Retour éh Val-d'Or 

A cette pluralit6 de sens de a Retour B Val-d'Or B s'ajoute une autre 

réactualisation: la grande figure du retour telle que trouvée dans I'Odyssde 

avec Ulysse, archétype du voyageur. Ce mythe. bien que reactualisé de Paçon 

moins Cvidente ici que dans cr Uiysse ID et a Les sirdnes w des Contes anglais. 

peut 6tre retracé dans a Retour B Vald'Or ID lorsqu'on analyse les deux 

contes d'ouverture pour étudier de fapon comparative la thematique du 

retour? 

- 

36 HAMlLTON, Idem. , p. 68. (Nous traduisons pac « Le culte & Dionysos oscillait entre ces deux 
extrêmes -celui de liberté et & la joie sans bornc a celui de la bndalitd sauvage B.) 
37 Le travail de Jean-Picm Boucher, (&m.) a trts bien montré ce iicn enth les deux contes d'ouverture 
des rccueiis. C o m  c'cst surtout par écho B a UIyssc » dcs Contes unglais qu'on peut lier a Retour A 
Vald'Or B A l'Ulysse & 1'oC.yjsde et B sa qu91e, cc contc -t principalement B mon avis le 
mythe des Bacchantes, je nc faai ici qu'une brtn mythocritiquc de cctte 

. . on- 



Adstote, dans sa PoétrQue, r6sume bien l'odyssée: (t un homme veut 

rentrer chez lui et y p a ~ e n t  aprb bien des épreuves. ma Comme Ulysse, la 

femme de a Retour à Val-d'Or m désire retourner chez elle, en Abitibi. 

Toutefois, audela de œ simpk desir de retrouver son chez-soi. il y a dans ies 

deux cas une iddalisation du lieu d'origine qui devient une sorte d'Éden 

personnel- Ulysse traverse des 6preuves physiques et surnaturelles; la femme 

traverse celle de devoir résister au jugement social, quitte à etre 

diagnostiquée folle et B Btre ainsi écartée de la soci6t6. L'idealisation du chez- 

soi tient surtout dans le fait que tous deux savent que, la, il n'y aura plus 

d'épreuves. Retour est synonyme de confort (principalement pour Ulysse) et 

de liberte. 

Pour triompher des bpreuves, Ulysse met B profit sa poiymétis 

(plusieurs intelligences). Athena, en rendant hommage di son favori. r4sume 

bien par trois qualificatifs la mWs ulyssienne: 

Tu .r loujoui. la niinn updt Qum ta pitrino. Aussi no puhf: 
t'rhndoninr i tnn inforhine, pww quo tu 08 w d .  wm ot pruâon? 

Avec ces qualÏtés, Ulysse arrive P comprendre un ptobl&ne en sachant le 

regarder sous un autre angle. a La métis (d'Ulysse] est (...] l'esprit critique B 

l'état naissant ID* De la même façon, Phdroïne de a Retour A 

parvient à une de ses fins (être avec son mari) en étant prudente: 

-- - - -- - - - 

38 Cité par Denis Kohler in BRUNEL, X&m. , p. 1362. 
39 H O ~ R E ,  L 'ObyJsée, (traduit FM. Dufour et J. Raison), Paris, Garnier--on, 
%RUNEL, Iàèm. , p. 1352. 

Vald'Or ID 

écouter la 

lW5, p. 195. 



mélodie des mots des notables sans leur prdter attention. en se faisant sourde 

a leur chant de Sir&!nes. Sans 6ûe sens& ou avisée, elle sait suMe I'espnï 

dans sa poibine, c'estg-dire son intuition, qui est en soi son esprit critique. En 

n'écoutant pas l notables. elle critique et conteste B sa hçon 

I'abruüssernent causé par le travail, la domination du propriétaire. du curé, des 

échevins- Sa mbtk n'est pas plurielle mais assurément inhabituelle. 

La femme du premier conte des Contes du pays incertain entretient 

donc un lien signïfmtif avec le hdros dDHomBre. .La r6actualisation des 

mythemes &tudi& plus haut (desir du retour, idbalkation du lieu d'origine. 

traversée des épreuves et intelligence hors du commun) se fait de façon 

unilineaire. Les aventures et le principal trait de caractère dulysse sont 

transposés chez l'héroïne contemporaine, quoique bémolisés par le sceau de 

la folie que lui attribue son entourage, sa fougue l'empêchant d'dtre réfléchie. 

En constatant œ parallèle presque parfait entre les deux personnages, 

on peut croire que k conte de Fenon se danouera de b même façon que b 

grande Bpopée d'Homère. Comme Ulysse se retrouve sur une plage d'Ithaque 

presque par enchantement, on peut imaginer que. pareillement, la femme du 

conte retournera enfin à Vald'Or. Son enchandement à elle commence par 

son bapteme avec une fiole de parlum. baptême qui marque k dabut d'un 

temps nouveau en utilisant une folie qu'elle s'était permise il y a longtemps et 

qui la sauvera. en libérant celle qu'die portait au-dedans d'elle, et se m i n e  



avec la venue sabatrice d'un hauilieur de taxi qui, on le présume, lui fera la 

grâce que las Phéaciens ont fait B Ulysse: la ramener chez elle. La p r h n œ  

de ce chauffeur n'est pas sans rappeler le chaufbur de taxi des Cont5tums de 

coings (La nuit, 1965). A h d o  Carone, un vieil Italien qui amene François de 

la Rive-Sud B Montrbal pour qu'il retrouve son Brne. Comment ne pas faire le 

lien entre les noms Carone et Charon qui fait traverser les morts de l'autre 

&te du fleuve infcmal? Commant ne pas aire k lien entre le St-Laurent et le 

Styx? Dans le roman de Ferron, le voyage que fait faire k passeur au héros 

est qualitativement l'inverse de celui que Charon fait entreprendre 

habituellement aux moini. A cause de I'homog6n6ité de l'univers ferronien. on 

peut donc penser que le chauffeur de taxi de a Retour B Vald'Or ID, 

pr6curseur du chauffeur des Confitufes de coings. se pose d6jB en allié de la 

femme anonyme, lui faisant retrouver. en sa terre natale, son B m e  qui lui 

donnera enfin une identité, un nom. 

Cette condusion qu'on tire en anticipant k denouement du conta B 

partir de la r6actualisation d'un thbrne de l'odyssée renforce la conclusion 

privilégiée par l'&de de la r&actualisation du mythe des Bacchantes dans le 

meme conte: g d œ  P son d6lim lucide, gram B son intuition et B sa 

folie-sagesse, la femme retourne B Vald'Or. comme k laisse d'ailleurs si bien 

supposer le titm du conte. 



En v&rité, encore une fois, on ne sait si la conclusion du conte recoupe 

celle du mythe puisque l'auteur l'a voulue ouverte et polysémique. Alors que la 

conclusion de a Retour Val-d'Or ID comme réactualisation des Bacchantes 

joual sur l'incertitude, la conclusion de œ conte comme reactualisation du 

grand theme de l'Odyssée -ie retour comme but ultime du voyage  montre 

l'importance des racines pour une personne. 

La femme de a Retour à Val-d'Or IP, tout comme Ulysse, est un 

personnage foncidrement centripète. Elle ne fait qu'espérer se retrouver elle- 

meme: la vie & la ville, œ deracinement, la tenifie. L'hbroïne de œ conte n'a 

pas encore assez affermi son soi, elle n'est pas encore assez forte pour 

pouvoir etre retransplantée, germer dans un nouveau milieu et faire du monde 

qui l'entoure un monde qui lui ressemble. Elle doit auparavant retrouver ses 

racines et les renforcer. 

La constante de l'oeuvre de Ferron, revenir sur le passé pour pouvoir 

comprendre et vivre k présent, est merveilleusement illustrée dans œ conte. 

a Retour a Val-d'Or ID. comma l'Odyssée, n'est qu'un long 'dehors'. une 

expulsion de soi jusqu'à la condusion où. enfin. le personnage principal se 

rkapproprie son soi ou du moins. dans le cas du conte, tente de le faire. 



Mvtholoaie ancienne dans k. Co- a n a m  

Le retour d' cc Ulvsse B 

Le sens de la thématique du retour dans le conte d'introduction du 

recueil Contes anglais est toutefois bien dmrent. Alors que la & m m  de 

Retour à Val-d'Or m voit son retour comme une libération de l'aliénation, 

comme une évasion salutaire du territoire de l'Autre, le heros du premier conte 

anglais, Ulysse, voit son retour A Montr6al comme une occasion de se 

valoriser en dominant cet Autre, que œ soit par la possession sexuelle ou par 

son grade militaire. A huit ans d'intervalle4'. a Ulysse B récupBre le thdme du 

retour en l'opposant, qualitativement, B celui de a Retour 8 Val-d'Or m. Par 

l'ensemble de leu& mythèmes, les contes d'introduction de chaque recueil 

présentent, d'entrée de jeu, la dualité manichéenne installée dans les deux 

volets du livre intitulé Contes. 

Le repérage des mythèmes de la réactualisation ulyssienne des Contes 

anglais est assur6mt un des plus faciles faire parmi toutes les 

réactualisations hrroniennes bhidiées dans œ rv~drnoire'~. Par leur nom. les 

personnages créent une attente chez le lecteur, que œ soit au sujet du 

- .  

" « Retour à Vald'Or » paraît pour la première fois dans L 'Infi-on m&dicde erparamédicde de 
juillet-août 1955 et « Ulysse » au mois & mai 1963 dans la même revue. 
'* Notons qu'un autre conte ong!;ri,~, « Retour au Kcntuclry », pourrait être vu, h prime abord, comme 
une réactualisation ulyssiaiae. Or, h part le t h ,  il n'y a pas de marque de retour ime origine, pas 
même une t e r u e e  & retour- Pour cette nison, je ne coasidh pas ce conte, aial* le titre qu'il porte, 
comme une téactuaiisation uiyssiennc. 



caract&e du personnage ou au sujet de la diégèse. Le paralI&le puis la 

comparaison entre le mythe original et la r6achialisation se font presque 

automatiquement krsqu'un lecteur averti rencontre un mytheme au fil de sa 

lecture. 

Les premiers myth&mes repérés sont les noms des lieux et des 

personnages. L'Ithaque natale de l'Ulysse d'Hombre semble 6tre une ville 

chaleureuse, paisible où le héros a su devenir prospère et estime. L'Ithaque 

du conte de Fenon n'est en fait qu'un petit regroupem&nt de maisons, a un let  

dans la campagne ontarienne qui ne peut mame pas être appel6 village; le 

nom d'Ithaque Corner lui convient vraisemblablement très bien. 

Le personnage principal est aussi une blCme copie de sa r6Mrenœ 

homerique. Contrairement au h6ros antique qui est souvent qualifié de rusé et 

de courageux, l'Ulysse du wnte est un homme mou. sans volonté, toujours 

« aquiesaant] [au bavardage de sa famme], contsnt et malheureux au, a pas 

loin d'dtre un homm fini ID''. 11 est un homme sans importance et considére 

comme tel par son entourage. En effet, le wnte a Les siranes S. continuant 

K Ulysse ID. l'illustre bien: k personnage le plus important de l'endroit, k 

forgeron-pompiste, semble fatigud d'entendre Ulysse raconter son histoire 

encore et encore. Aiors que l'Ulysse épique est  vdnére par tous, meme par les 

43 FERRON, « Ulyssc w, I&m., p. 139. 
u Ibid , p. 139. 

'' Ibid. , p. 140. 



dieux de l'Olympe, I'Uiysse fanonien n'est même pas admiré par son Bpouw. 

Cette demih,  prdnommée P6ndlope. ignore son &poux. L'dpouse, loin d'etre 

un modele d'amour conjugal. nous est présentée comme une a terrible 

femme ma, sèche et froide, comparable B une araignée. Au lieu d'etre 

enchantée du retour d'Ulysse, e lk  continue de broder, n'ayant aucune raison, 

semble-t-il, d'arrêter. 

Les actions m&nes de ces personnages font figure de myth&mes. Cette 

broderie, exécutée par P6n6lope. rM&e P la broderie de I'h6roine d'Homère 

qui devait contribuer B repousser les pretendants et préserver le bien de son 

&poux. La Pdnélope du conte, en continuant de broder, comme si elle 

attendait toujours son homme idbal, alors qu'Ulysse est rentre au foyer, 

insatisfaite de œ qu'elle a dbj& repousse son propre epoux et d6tmit le r6ve 

d'heureuses retrouvailles du céldbre couple d'Homère. La broderie du conte 

de Ferron, au lieu d'Ctre un outil aidant la rdunion du couple, opposera les 

époux; ils se confronteront par une a bataille publicitaire [...] B la mode 

anglaise ID" 

Ulysse participe à cette bataille en brodant des fantasmes qu'il 

rbpandra par après pour tenter d'oublier sa mediocrite et de reprendre les 

a occasions manquées [...] comme on peut k faire après coup quand on n'a 

rien fait en temps et lieu [...]. Et peu peu ainsi créait41 l'Odyssée de sa 



vie. IB" En brodant son existence, Uîysse, comme k h&os antique, reve d'un 

retour, mais pas d'un retour chez lui. If recherche un Ailleurs, qui sera 

Montrbal dans a Les sirdnes ID, mais qui, pour l'instant, se résume à a ses 

bonnes années ID" , ces années où sa vie avait un sens parce qu'il dominait 

des provinciaux. Le r b e  du mtour, dans œ conte. se situe après le retour au 

chez-soi, au-delà donc du parcours que fpit l'Ulysse antique. Ce rêve découle 

d'une insatisfaction de la vie de façon gdnbrak et illustre I'ulome tentative des 

personnages d'atteindre la bonheur en fbyant la mediocrite de leur rbaiite. 

k myth. M q w  n'œt wnvoqu6 quo pour 'montrrr comment 
I'Uiyuo ot ia P ldp  du conb .ont indigna daa m & b  &nt iîs 
murp.nt in riomr. 

a Les sirenes ID: utopie suite et fin 

Le r&e du retour sera confronte la r4alité dans le conte a Les 

sirénes B alors qu'Ulysse retourne B Montr6al pour tenter de revivre 1'8re de 

gloire (&otique et militaire) qu'il s'est fabriquée. Ce conte est physiquement 

séparé d' a Uiysse ID dans le recueil par deux autres contes (a Le 

bouddhiste w et a Bêtes et man B) et diég&iquemnt, par quinze années. 

a Les sirenes ID, commençant par a Et puis un jour, le forgeron-pompiste qui 

commençait B en avoir plein le nez de l'Odyssée [...]ID" réactualise 

implicitement les mêmes rnythèm en reprenant le fil de l'histoire pour 

" fiid. , p. 140. 
ibid. , p. 140. 
BOUCHER, I h . ,  p. 58. 
FERRON, « Les si- W. X&m., p. 149. 



presenter le parsonnage principal mais s'attarda surtout î i  I'dpisode de la 

rencontre du h&os grec avec les sir6nes. 

En eClet, on peut retrouver des indices de cet 6pisode dans le conte par 

l'occurrence des myai&mes suivanîs: I'hypothetique présence de sirènes, 

l'oreille tendue irrésistiblement vers leur mélopée et le mat de misaine qui 

empêche le heros, charmé par leurs chants. de courir sa perte. Ces 

éléments ne se trouvent cependant dans le conte qu'au sens figure. Ils 

se~ron t  de pivot au revirement de situation: par eux, le voile des illusions 

sera levt sur l'odyssée que le Mros s'était inventée. Ce vocabulaire mélioratif 

sera détniit par l'intervention du militaire irlandais qui nomme les choses par 

leur v6ritable nom: les sirdnes d'Ulysse sont des putains, et B partir de cette 

r6vélation, le lecteur comprend que l'expression a mdopée française et 

érotique ID* ne désigne pas simplement une mdlodie envoûtante mais doit 

bien etre entendue comme une invite au client II comprend aussi que le mat 

de misaine auquel est amch6 Ulysse fait féfibrenœ B l'organe sexuel du 

protagoniste. la rigidité du mdt btant propoctionnelîe B la vraisemblanœ des 

illusions du hdms dans son esprit, a sa distance psychique du &l. Ce sont 

ces illusions qui lui donnent du vent dans le a cacatois mu. œ que j'interpr6te 

Btre sa libido. A mesure que le voile de son auto-fiction se lève, que la 

déception s'installe, le m8f fléchit et finit par tomber, comme la construction de 

son Odyss& 



Toutefois, dans le texte antique, le mat i.t.naït le heros d'aller vers les 

sirenes; le m8t du texte contemporain guiâe Ulysse vers le quartier des 

sirènes. Peut-on croire ici que le héros cherche sa perte? Le h&os dgHom&re 

vit cette période en mer comme une 6preuve; le héros de Ferron, lui, revient 

naviguer dans ces environs, espérant y trouver une certaine gratification. 

Malgr6 l'apparente distance entre les rappocts des h&os avec les sirdnes, 

ceux-ci se recouperont dans la mesure où l'Ulysse de Ferron vivra cette 

expédition dans œ quartier comme une dure dpreuve: ses illusions, qui 

soutenaient sa vie, tomberont. Sa tentative de valorisation est vaine; sa 

dignitb. risible. 

On peut donc constater que œ monde élaboré par Fenon n'est qu'une 

contrefaçon de t'odyssée. II y a juxtaposition de deux univers, l'un bpique, 

l'autre grotesque. A cause de cette juxtaposition, justement, œ conte 

réactualise de façon beaucoup plus directe, plus unilin6airet I'Odyss6e que 

a Retour à Val-d'Or s pouvait le faire. Le conte d'introduction de Contes du 

pays incertain pr6sentait une r6actualisation d'Ulysse sous les traits d'une 

femme lucide en vbrité. mais considbrée folk par son entourage, et par 

conséquent, sans valeur sociale, mais sans qui aucune adion n'aurait eu lieu. 

u Ulysse B et a Les sirhes ID. par contre, présentent un Ulysse contemporain 

male, un vieux dblirant passif qui a toutebis une place dans la socjet6 a cause 

de ses médailles militaires. La réactualisation des Contes anglais ne fait pas 



suMe de méandres sémantiques B ses myth&rnes. Chacun r a t e  un 

myth8me du texte original; la seule distanœ sémantique entre les rnyaidmes 

réside en leur valeur morale: la réactualisation discrédite véritablement le 

hbros. a Retour Val-d'Or m jouait avec la distanœ entre les apparences du 

caradere de la femme telles que perçues par son entourage et sa idalité. 

II y a donc opposition entre les contes d'introduction de chaque recueil 

en œ qui a trait, d'une part, B la valeur morale de la réactualisation: B l'instar 

de IYpopée d'Hombre, a Retour à Val-d'Or w glorifie, par la thématique du 

retour, l'intuition, la fidélité B soi-même et la recherche de la liberté peu 

importe le prix; les deux contes ulyssiens du second recueil dévoilent un 

protagoniste m6prisable parce que son retour ne contribue pas B I'élevation 

de son Bmc. D'autre part, la construction des analogies lie directement 

a Ulysse ID et a Les sirbnes s. au mythe antique, laissant peu de place B 

l'incertitude dans 11interpr6tation de la réactualisation: l'Ulysse anglais est un 

anti-heros. Sa tentative de valorisation et. conséquemment, d'identification par 

le retour B Montréal est un échec. II ne s'appadient pas; il ne trouve ses 

racines nulle part. 

Dans ce sens, l'ensemble des allusions ne nous permet pas d'anticiper 

un dénouement semblabk a œlui du mythe original. L'Ulysse de Homère 

rdussit 9 revenir B Ithaque, B retrouver son lit d'olivier et sa famille parce qu'il 

a fait preuve de courage et d'intelligence tout au long de son voyage et pour 



cela, parce qu'if le méritait, îes dieux lui ont 6té favonbîes et lui ont permis de 

rentrer. L'Ulysse de Fenon, anti-hbros, s'dloigne de chez lui pour courir B son 

malheur. 

D'un autre côte, le denouement des contes uiyss'ins des Contes 

anglais est prbvisible justement parce que l'Ulysse ferronien obtient œ qu'il 

mhrite. II se comporte cornme un a loupgarou s". hypocrite, vicieux, menteur. 

La morale voudrait-elle qu'un comportement reprehensible passe impuni? On 

peut vraisemblablement penser que non puisque les procédés de 

réactualisation mentionnés plus haut indiquent l'amorce du déclin du 

personnage principal en faisant la preuve que celui-ci n'a aucune noblesse. II 

ne serait donc pas surprenant que le conte se termine en montrant la 

déchbance compI6te d'un tel personnage. 

En effet, le conte se termine par la phrase: 

Uly .wnmuu.onca .cWa&na kruoatkmit&mupoch.-co 
n'&bit pki. qu'un mouchoir 8oui1li.~ 

Cette simple phrase résume bien à elle seule la mort du fantasme et la 

médiocrité de la réalité du personnage principal. La vie d'Ulysse, qui voulait 

avoir l'envergure d'une grande voile dirigeant un navire. n'a plus. & ses 

propres yeux, que l'allure méprisable d'un vieux mouchoir. a Ah! L'Odyssée, 

elle était loin! B*, elle est de plus en plus loin au fil du conte, P mesure que le 



protagoniste fait faœ B la réalit& Seo souvenirs ne sont plus aussi précis; la 

seule oreille qui écoutait attentivement ses histoires a disparu et son nouvel 

auditeur se moque bien de ses grands airs. La décheanœ est complète; sa 

réalité, comme le mouchoir, est devenue sale. 

La conclusion du conte confinne bien i'indignité du personnage œntral 

vis-&vis son homonyme antique, surtout lorsqu'on relit la fin de I'Odyss68. 

Ulysse, revenu B Ithaque. entreprend de punir ses ennemis, les prétendants 

de PBndope, diriges par Eupithès. Le zak, la force et le courage emplissent 

le coeur du Mros qui s9appr&e B les decimer tous jusqu'8 œ qu'il se laisse 

envahir par la sagesse d'Athéné qui lui dit: 

NOM. fib do Wrb, Ulysse hd+o on ruau, cont&wi:  rn prolong. 
pu coüa lu(lir dont b gumkm u cnknt; e n i r  dPa$ürmr aur toi h 
courroux do Zoum, fik do Cronom, dont Ir voix porb Idn. 

Puis les deux parties scellent leur paix par un contrat sacre. Ulysse, jusqu'8 la 

fin, use de sa poîyméüs et de ses qualités et conserve i'admiration des dieux. 

L'&art dans la valeur morale des deux Ulysse augmente donc sans anet pour 

enfin terminer le conte sur un constat i&futable, d6ja mentionnb plus haut: la 

r6actualisation ferronienne présente des personnages méprisables, des 

personnages indignes de leur moddes. 



On peut constater que ces contes d'inaoducîion aux deux recueils de 

Jacques Ferron s'opposent sur bien des aspects. Le traitement de la 

thématique du retour réhabilite la folie que les hommes entourant la femme de 

c< Retour a Val-d'Or w attribuent cette dernière pour en faire presque une 

qualité. En tenant à ses racines, en combattant paur les retrouver, elle 

acquiert un statut d'hbroïne alors que le texte la laisse sans nom. sans 

identité. Ce retour vers elk-mhe lui permet d'exister v6ritablement Par 

contre, dans les deux contes de Contes angiais, le retour, montrant qu'Ulysse 

n'est de nulle part, montrant que ses mensonges l'empêchent de créer ses 

racines puisqu'ils perpétuent sa mouvance identitaire, le retour, donc, donne 

un caractère péjoratif au personnage. 

Les deux recwils s'opposent aussi par le nombre de rbactualisations 

de mythes anciens qu'ils présentent dans les textes d'ouverture. a Retour B 

Vald'Or B renvoie plus de mythes que ne k font a Uiysse ID et u Les 

sirenes B. Le passé. les racines de la littérature y occupent donc une plus 

grande plaœ que dans las deux contes anglais. Ces deux contes obligent 

moins le lecteur avoir une bonne connaissanœ de la tradioon antique. La 

référence I'Od'ée est &Mente; le manque de sou~ntendus ne laisse de 

plaœ à aucune autre réactualisation. 



Mais pour avoir une vision d'ensemble de cette opposition entre les 

deux introductions des recueils par la rdactuatisation de mythes grecs. pour 

mieux cerner les préoccupations littéraires de l'auteur. examinons les diverses 

fonctions que les mythes originaux et leurs r0actualisations remplissent 

Le mythe des Bacchantes remplit surtout une fonction cognitive. II 

fournit une explication ià certains compoftemnts humains qui, sans elle, 

seraient inacceptables. Pour les anciens, la fureur, les emportements bien 

humains trouvent. par leur extrapolation excessive qu'est la cruelle h ysterie 

bachique, une cause logique et acceptable: l'intervention divine. Dionysos est 

à la source d'un tel comportement; l'homme n'est qu'un pantin. 

De même, la femme de a Retour 8 Vald'Or m, ne sera pas tenue 

responsable de sa fureur; d'emblée, on la diagnostique folle. La 

réactualisation du mythe des Bacchantes joue, quant elle, une fonction 

sociologique. Cette folie, que le lecteur interprete surtout comme un signe de 

sagesse par les qualites de visionnaire de I'hdroïne soulignées par la 

r6actualisation ulyssienne dans œ conte, est ici légitimée. L'auteur conteste 

un ordre social en réhabilitant une parsonne que les 6bes dominant la 

hiérarchie avaient marginalisée. 

Le mylhe ulyssien remplit, quant B lui, une fomtfon ontologique en 

sYint6ressant l'être en tant qu'&tre, en tentant de définir la condition humaine. 



Les motivations du héros donnent une raison d'être aux Bprewes vécues par 

œ dernier, donnent urw raison. in exfriemis, A la mort qu'il frôle b tout moment. 

Ce mythe. de 1'6pap6e d'Homère, illustre la valeur de l'Homme. 

Cette illusnation de la valeur des personnages sen mise l'emploi. 

dans les diverses réactualiwonsl d'une fondon sociologique. Comme on 

l'a vu, dans le conte d'introduction des Contes du pays inwftain, la fanction 

sociologique &ait amenée par une contestation de l'ordre --al en 

réhabilitant une marg inak. Dans les Contes angiais, la fonction sociologique 

vient aussi d'une contestation de l'ordre social, mais une contestation qui fait 

cette fois le chemin inverse: la r6actualisaüon met au iour la mediocrit6 d'un 

personnage en devoilant la facticit6 de la valeur d'un militaire qui a a66 de 

toutes pièces son histoire personnelle. Avec le meme point de depart, un 

mythe qui tente d'expliquer l'Homme, Ferron fait prendre B ses 

réactualisations B tendanœ sociologique deux directions opposées: celle des 

Contes du pays incertain réhabilite œ qui a ventablement de la valeur, valeur 

que la soci6t4 n'arrive pas découvrir; celle des Contes anglais d6truit juste 

titre les idoles d'or qui aveuglent le jugement de cette même soci6t6. 



CHAPITRE II 

Mythes et legendes bibliques 



La religion catholique et ks membres du dergé occupent u m  place 

importante dans les Contes du pays incertain. En efliet, plus de la moitié des 

contes font des  Mfences explicites B des passages bibliques ou pnhentent 

bri&vement des curés de villages pour leur faire jouer des r&lw de conseillers. 

de notablesw, ou encore des rbles d'accompagnateurs des mourants? Ces 

brèves allusions ne contribuent pas B laire des ces contes des "textes 

mythologiques chrMiensU, ces mises en situation ne formant pas une 

séquence significative de rnylh8mes d'un texte ou d'un récit ancien provenant 

de la tradition orale. 

Les contes a Cadieu ID, a L'archange du faubourg ID. a Le paysagiste ID 

et u Mt49 ID sont, quant eux, de v6ritables r6actualisations de passages 

bibliques puisque les passages récupérés alimentent significativement la 

diégèse de chaque conte. Je ma permets ici d'associer récits 

mythes. en ayant en mémoire ta ddfiniüon du mythe d'Eliade el 

d'Antoine Sirois qui 6crit: 

bibliques et 

l'affirmation 



ConsidMs comma tels. les grands récits de la Bible peuvent se juxtaposer i3 

des mythes de tradition différente en préservant leur independance, et diaque 

mythbme du texte contemporain peut ainsi r m e r  îb l'une ou l'autre entitd 

mythologique originelle. 

Parmi les quatre contes 6tudi6s dans cette premibre moitie de chapitre. 

seul a Cété IB récupère, en plus d'un passage biblique, d'autres mythes, 

contrairement B a L'archange du faubourg W .  au r Paysagiste ID et B 

a Cadieu B, que j'analyserai en premier. 

a Cadieu B ou l'enfant ~rodiaue r6volutionnaire 

a Cadieu ID est une r6actualisation filée de la parabole de l'enfant 

prodigue trouvée dans lsvangile de saint Luc (16, 11-32). Lg6vang6liste 

raconte qu'un benjamin revendique sa part du bien paternel pour mener sa vie 

comme il l'entend. Il va dans un pays lointain, y gaspille ses biens et doit 

finalement se résoudre, pour survivre, garder les cochons. Se rappelant la 

vie agrbable qu'il menait autrefois, et sachant qu'il a -6 a contre le ciel et 



contre [son Wre] s6'. il sait qu'il est un fils indigne mais espère, en retournant 

chez son père. 6tre traité comme un de ses journaliers. A son retour, son 

père, misérkordieux, l'accueille 9 bras ouverts et fête son fils a mort et revenu 

B la vie; [son fils] perdu et [...] rebouv6 W~ 

Plusieurs 6iérnents diégétiques de a Cadku w recoupent la parabde de 

saint Luc. Un jeune homme quitte la maison paternelle pour mener une vie de 

débauche. Accornpagn6 de Thomette Damour, Cadieu va B Montmagny pour 

boire et B Berthier pour profiter des a gentillesses irnprbvues ID" de la fille d'un 

dévot. Comme pour l'enfant prodigue de l'Évangile. la soue B cochons est 

pour Cadieu le lieu transitoire, où il passe en une nuit de I'enfanœ la vie 

adulte: a [...] mon bel habillement ne reluisal pas. Cependant j'étais devenu 

un homme. wm A la dM6renœ de l'enfant prodigue toutefois, œ a noviciat we 

dans la soue cochons est insuîïisant Cadieu n'est pas gu4n de ses 

tentations: il va B Maniouaki avec Rougeaud pour profiter des fiweurs de 

Blanche. Les rece#es du N O U V ~ ~ U  Testament n'ont donc plus d'dbts 

aujourd'hui; d'aubes solutions sont necesSaires. 

Le varitable noviciat de Cadieu se fait par un détachement de son 

identitb ib son arrivée Monttaal 00, devenu Eugène Dubois, il entre dans le 

[ANONYME], r&m. . p. 1375. 
62 Ibid. , p. 1376. 
63 FERRON. , cc Cadieu n, l ' m .  , p. 25. 
a &id. , p. 26. 

ibid. , p. 26. 



royaume 6thyiique de Mithridate. roi du Pont, maître du parc Viger. Ce n'est 

qu'apres cette rencontre -le sage Sawageau lui disant: a peux partir; ton 

noviciat est fini m L  que Cadieu poursuit la quete de l'enfant prodigue et 

désire revenir son milieu originel. a replanter l'arbre g6nealogique ID". 

Cadieu vit son initiation non pas dans la soue B cochons de son père, comme 

l'enfant prodigue de ia Bible l'a vécue, mais loin du domaine paternel, à la 

ville, guide par Mithridate, mentor qui lui fait connaltre le noviciat de la 

souffrance nécessaire pour confirmer son identitb. 

Le conte abonde en r6f6ren-s la légende biblique. Les allusions 

sont faites de façon unilindaire. si bien qu'en voyant le héros persév6rer 

malgré les bpreuves. on anticipe son retour B la maison paternelle. comme 

l'enfant de l'Évangile de saint Luc. Toutefois, le caractère préfiguratif de la 

parabole evangelique ne permet pas de prévoir que Cadieu, contrairement B 

I'enfant prodigue. sera incapable de retrouver son rang familial. 

La rbactualisation fernienne diverge donc, par sa conclusion. de la 

légende biblique. Loin d9&tre accueilli B bras ouverts par son père, Cadieu 

n'est pas reconnu par sa famille. œ qui l'empêche de reprendre son nom et 

de se relier B sa lignée. Comme on k prend pour un bpouseur. il achete la 

maison incapable de posséder ses racines autrement pour la fsire brûler. 



Se sentant la fois indigne de ses aïeux et rrévolté contre eux, il prend le 

chemin de l'exil, k conte se terminant apparemment sur une opposition 

complète avec la parabole évangblique. 

Toutefois, la présence de Sauvageau qui prononœ la surprenante 

dernière phrase: r Ah! le bon feu, [...] le bon feu! P laisse deviner une 

ouverture. En effet, ce queteux ne s'amène chez les Cadieu r qu'après les 

naissances, [...] mais il n'en manquait pas une mm. On peut donc croire que 

Cadieu, en mettant le feu a la maison de ses aïeux, se destine à une nouvelk 

existence, après s'otre lui-même purifie par le feum, symbole du renouveau. 

Ses errements. sa recherche désespérée de son identite, de sa place dans 

a I'6chelle ID" familiale, précédant son noviciat au parc Viger, le menaient sa 

perte. Ce n'est pas un hasard si celui qui guide son noviciat, Mithridate. 

reprend cette idée du flou identitaire en disant: 

Je p.rio an connrhuneo & am; j'ri eu uno exktmnco rnt6rkurr; j. 
porbk un rutn nom quo jo n'ami8 pr8 choki, un nom hononbk de 
glnhüom p.u(.. ot Mum; (: voyageais du dilug. h I'ant6chii.t [...]. J'ai uUo) du min pour v h .  

C'est donc pour se défaire d'un nom emprunt6 à des gCn6rations 

passées, a un patriarche qui ne reconnaît pas la légitimité de la plaœ de son 

ain6 dans a l'échelle w7= familiale et l'en expulse pour alléger son fardeau 

Ibid. , p. 33. 
69 ïbid. , p. 24. 
'O Cadieu baptise sa nouvelle e x h m x  avec l'alcool de Mithridate qui le purifie comme le fcu, auquel il 
est associé, peut le hirc a [...]il me tendit la bouteille. Par curiosité de novice, pour ne pas lui d @ k ,  
je pris quelques gorgées. C'Mt  du feu. » iôid. , p. 32. 
" Ibid. , p. 23. 
Ibid. , P. 31. 

'3 Ibid. , p. î3. 



financier, que CadLu-Dubois adopte une nouvelle identite au-del8 du récit. 

Cadieu se crée un nouvel univers à sa mesure en delaissant le monde de 

l'Autre, celui de ses aieux. Alors que dans le texte biblique, le père était une 

figure positive. triste d'avoir perdu son fils dont il fête le retour, celui de Cadieu 

est une figure négative. ne reconnaissant pas son fils qu'il a mis 8 la ports, 

causant son incertitude identitaire. La figure patemlk du conte représente 

une société qui sacrifie une ghération pour ne pas changer. La condusion du 

conte cr Suite Martine ID des Contes anglais mettra las mots sur œ qui reste 

nondit dans « Cadieu JD: 



ar Le ~avsaaiste ID: I'identW insaisissable 

Ce grand ai&m ferronien du flou identitaire est aussi présent dans a Le 

paysagiste ID qui r6actualise la première partie de la Genèse. Alors que dans 

le mythe biblique, on retrace chaque Ctape de la création primodiale du 

Créateur, dans le conte, créateur et crdation s'entrem6lent. 

Le rapprochement des deux textes fait ressorb'r trois recoupements 

significatifs. Premi&ement, les deux textes s'ouvrent sur la description du 

chaos qui précede l'intervention du Createur. La Bible dit pue a [...] la terre 

&ait vague et vide, les téndbres couvraient l'abîme, l'esprit de Dieu planait sur 

les eaux. d5. Ferron décrit pour sa part ainsi le paysage gaspésien: 

[...] du sol, on a fiit un tas on rwWo, un tas âo montagnn pour 
s'ad-r ot n'en pu croii, aoa youx; voici w quo l'on voit: k ckl  
doaconâra, k mor montar ot c m  âeux pian8 i I'horfron ao nncontrmr, 
fonnrnt un mgk v8ri.M.; dans cet mgk l'apaw trawmr place ot 
Milhr. Fort bkril Pourbnt rion âa tout col. na -nt; il ruCRt qu'un 
tr8nutianüqw au&U da l'korlron h.w m i g i i .  du mlt pour \w 

8'rMnn. II aat difRcik & W r  k mer 8ur k auidof. ..]. 

Dans les deux cas dominent ie vide et b mouvance des temps primordiaux. 

Le deuxi6me point commun entre les deux textes est l'importance du 

souffle de vie, du souffle créateur. Dans ta Gendse, on trouve cet étément 

diégbtique au second récit de la création: Yahvd Dieu modela l'homme avec 

la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme 

'' [ANONYME], La Wnte BWC, Op cit. , p. 9. 
" FERRON, u Le pyslgiac m, I&mm , p. 79. 



devint un etre vivant. wn Chez Ferron, le souffle de Jbrémie sert aussi à la 

creation: c'est lomqu'il baille qu'il peut s'imprégner du paysage pour mieux k 

refaire et ainsi contribuer d la création: 

Finalement. a Le paysagiste w rappelle la Genèse dans la mesure ou 

Jbrbmie, comme Yahvé Dieu, modele l'univers, l'environnement de l'homme. 

Yahv6 Dieu crée en six jours la terre, le firmament, les continents, les astres 

pour marquer les jours. les serpents et les oiseaux, puis les bestiaux et les 

bestioles. Jdrarnie, lui, a d'une saison B l'autre, hiver, et6, depuis son enfance. 

pei[nt] sur le jour, une esquisse de quelques heures, reprise le lendemain, le 

paysage qu'il n'arriv[e] pas d finir. ID" Le soir est pour lui le temps du repos. 

comme le septidme jour pour k Crbateur. 

A travers ces repères textuels qui renvoient au premier livre de la Bible. 

Ferron joue avec la r6actualisation du mythe en brouillant l'identité du 

personnage principal. II est intéressant de noter que dans un autre livre de la 

Bible -4e livre ptwph8tique de J 6 d r n b  &&nie est un prophète. Or. à 

l'annonce de sa vocation par Yahvb, J&émie proteste naïvement en disant: 

u Ah! Seigneur Yahv6, vois, je ne sais pas porter la paroie: je suis un 

[ANONYME], !&m. , p. 1 O. " FERRON, !&m. , p. 81. 
f9 Ibid. , p. 81. 



enfant! (Jr 1 ,6)mm Femn donne intentionnellement le nom d'un prophate B 

l'allure simple B son personnage de fou-crbateur dont il révdle d'entrée de jeu 

la personnalit6 doublemnt péjorative par une périphrase récurrente au fil du 

conte: a un paresseux doubl6 d'un simple d'esprit[ ...] ID". Le H e u r  ne peut 

cependant s'empêcher de s'interroger: Jbrémie est4 vraiment fou ou est-il un 

artiste visionnaire incompris? La situation ambigu6 de J6rémie se retrouve 

dans les rapports qu'il entretient avec le paysage: en est4 k créateur ou fait4 

partie intégrante de œîte création? 

Dans la Gendse. la question ne se pose pas: le Créateur domine et 

dirige ses créations; il en est totalement dissocie. Dans a Le paysagiste ID, le 

narrateur décrit certes J6rérnie comme créateur. II est un peintre; on reconnaît 

a son art ag. Non seulement, JBr6mie est-il un créateur parce qu'il peint. mais 

on peut croire qu'il est Le CrBatwr. Apr& sa mort, a [...] le paysage reparut; 

d6somais, il se succeda jour aprb jour. saison après saison. C'&ait le 

paysage que JBr6mie avait peint [...] et dont il laissait provision pour 

toujours. ma. Plus qu'un simple tableau. la cr6ation de Jarbmie semble donc 

le décor réel de la Gaspdsie, une partie du monde. J6r6mie étant d la fois 

dieu-cr6ateur et peintre. 

60 [ANONYME], I&. , p. 1056. 
*' FERRON, l'&m. , p. 79. 
O2fiid., p. 81. " ibid. , p. 83. 



D'un autre côté, Jer6mie at décrit comme faisant partie du paysage 

auquel il s'intbgre totalement a [...] I'espaœ [...] k happait: il devenait la 

barque ancrée au large, la barque restée dans l'anse ou cette autre [...] r"; et 

encore: a il devenait k soleil. source de toute energie [...]; il devenait tout œ 

qu'il voyal au hasard de ses yeux [...] mW. Le rapport de forces et d'idenîiîés 

Crc5ateur/créaüon, facilement discernable dans ta Genèse, est brouil16 dans 

a Le paysagiste ID. 

Les trois grands myth&mes qui permettent de rapprocher œ texte de 

Fenon du premier livre de la Bible &ablissent donc des corr6lations 

unilinéaires entre les deux textes. La particularité de œ conte tient dans le fait 

que ce qui entoure les myth&mes récupérés par Ferron condense l'univers du 

début de la Gendse en un personnage. La multiplicité des dléments (le 

Créateur et les w6ations) qui définissent Jérbmie expliquerait peut-btre la folie 

dont on l'accuse: cette légère schizophrbnie qui sous-tend sa supposée folie 

permet une richesse sensitive source de richesse artistique. Ainsi, les 

allusions à la Ge- ne permettent pas d'anticiper le ddnouememt puisque le 

texte élabor6 autour de ces allusions brouille toutes les pistes. 

La condusion du contem diverge de œ L  de la Genese qui illustre la 

grandeur et la puissance de Dieu en expliquant l'origine du monde. a Le 

ibid. , p. 79. 
85 Ibid. , p. 80. 

« C'&tait le paysage quc JCranie avait peint f...] et dont il hissait provision pour toujours. Pcmnnc ne 
le reconnut. L'artiste aMit oubiie & s i m .  B. ibid. , p. 83. 



paysagiste ID réhabilite plutôt quelqu'un qui est tenu pour fou a, par extension, 

la folie, en montrant quelle riche contribution peut fournir une personne si 

humble. Dans œ conte ne tiennent aucune hierarchie, aucune dichotomie qui 

permettraient au h6ros de se situer dans la n o m  btablie. JBrbmie doit donc 

trouver, voire créer, sa voie. Du flou et de l'incertitude, peut name un nouveau 

monde. 

a L'archanae du fauboura w: la rencontre de deux mondes 

a L'archange du faubourg ID illustre aussi le thhe  de I'inœrohrde du 

premier recueil de contes en brouillant les frontières du Bien et du Mal. La 

premi8re phrase du conte situe le h&os par rapport aux personnages 

bibliques reprtbntant l'opposition entre Bien et Mal: 

Ce conte r6actualise, en renvoyant par deux fois d cette bataille, le 

chapitre 12 du Livre de Denrél qui fait partie de la section intitulée Le temps de 

la fin, et le chapitre 12 de I'ApocsIj@se. Ces textes prophdtisent œ qui doit se 

passer B la fin des temps. Ferron les situe toutefois ici dans les temps 

primordiaux comme si le Bien et le Mal, incarnés par saint Michel et LuQ(sr, 

organisaient œ monde dans kquel nous vivons. Cette htaille n'est 

" FERRON, L'admagc du faubourg PJ&. , p. 61. 



jamais décrite mais toujours implicite dans les textes bibliques. Ce qui est 

nettement exprimé toutefois est la domination uîüme du Bien sur le Mal. 

Dans cr L'archange du faubourg JD, la rbactualisation prend la forme 

d'une transposition wr tem des deux pôks éthiqm et illustre le tiraillement 

d'un individu entre eux. Alors que b Bien n'est pas décrit ou représenté 

comme tel dans œ conte, il se definit par son opposition au @le du Mal qui 

est vaguement reprtbenté par le pouvoir. En effa, Frere BenoPt affirme 

implicitement que Zag est un bon archange en lui demandant: 

Or, la victoire du Bien sur le Mal, voire I'opposition elle-même, n'est pas si 

nette. Par la situation même du h&os, la fronti&e entre les deux univers est 

brouillée. L'archange ne suit pas B la lettre les prescriptions de l'Église car il 

mange de la viande un vendredi. Peuton croire qu'il est absolument un bon 

archange? De plus, non seulement les concitoyens de Zag ontils du mal B le 

d6finir i l  est pour certains a un vieil anarchiste, un vagabond B la retraite [ou 

encore] un de e hors-la-loi sympathiques qui font le charme des 

faubourgs ID*-. mais lui-même ne p u t  se résoudre i3 s'identifier selon les 

catégories qui. habituellemant, definissent anges et archanges: 

II na v a k i t  p8m .rrd.ndrm prkr ni du M.n ni du mai, du ckl  ni da 
Iman(Cr; e n  d M . k n  lui -mhntm 

- 

" laid. , p. 67. 
laid. , p. 64. 
ibid. , p. 65. 



J'hésite ici B affirmer que les analogies entre les mythemes de la Bible 

et ceux de la r6actualisation se font par condensation. Zag est certes un 

archange qui représente le parti de saint Michel puisqu'il est 

fondamentalement bon. II serait donc une r6achralisation directe, unilinbaite, 

des reprbsentants du Bien qui retournera, &eirtuellemant, chez les siens. Par 

ailleurs. son questionnement sur sa situation et surtout sa a malice m9' font de 

lui un ange de I'incerotude, de l'oscillation entre le Bien et le Mal. L'amalgame 

partiel de ces deux mondes en un 6tre me font pencher pour une 

réactualisation par condensation. 

Comme il n'y a pas ici de séparation stricte entre Bien et Mal à la 

maniere biblique. il est raisonnable d'anticiper une fin du monde différente de 

celle des prophbties de Daniel et de Jean: il n'y aurait pas une victoire du Bien 

sur le Mal mais une heureuse contamination d'un monde par l'autre. La 

conclusion le dévoile d'ailleurs agréablement: 

La terre, la Rive sud du Québec dans œ cas-ci, est donc œ lieu entre Ciel et 

Enfer où frontieres et catégories sont brouillées. Les deux mondes. que les 

textes bibliques mentionnés plus haut s'acharnent B opposer, s'entremêlent 

dans cette r6actualisation pour illustrer le monde. ou devraiton dire plutet le 

Pays, incevtain que Fenon décrit dans œ recueil. 

'' Ibid , p. 67. 
" ibid. , p. 67. 



a L'été ID: un heureux mélanae 

Deux mondes 4 u  devrait-on écrire plutôt deux tradition* 

s'entremelent aussi dans a Cdté ID. Ce conte est peutdtre la r4actualisation 

biblique la plus problématique puisqu'en plus des phrases qui renvoient au 

livre LJEccl&iaste de la Bible, on relave des rMrences à la mythologie 

grecque par l'homonyme LBtM du titre a L'et6 W. Cekn te  semble 6tre une 

macédoine de reactualisations avec lesquelles l'auteur s'amuse. En effet, 

a L'et6 ID n'a pas vraiment de d4nouement. 

Le narrateur, qui s'attarde surtout a jouer avec l'oubli et avec la pr6senœ d'un 

saint qui n'a vraisemblablement aucun lien avec le sujet principalw, se 

rappelle une femme qui passe de 1'6tat de veuve B celui de divinité du village 

par le (: charme ID qu'elle exerce, par sa r sensualite irrBprochable mgS. 

Calabrese, dans I'artide dCjB dt6, condut que l'histoire de la femme n'est 

qu'une digression pefmettant d'atteindre un nouvel équilibre nécessaire pour 

93 CALABRESE, Giovanni; et el. N "L'étéWUtM », Brèches, no 1: Printemps 1973, p. 18. 
LES B-ICTINS DE RAMSGATE dins D ù  mille saints, dictiomuire hagiogrqphique 

mlgique, ations Anne Si* a Brtpo4 1991), pdscntait sept mit, évêqys, ou pepc, qui 
n'ont aucune auûe particularitd que d'avoir ttmoigné CO- du Christ. On ne peut donc 
retmcer dc lien avec I'été* avec l'oubli ou avec I'histoih de la femme qui justifierait le choix de la mise 
en &ne ce saint cians « L'éîé B. L'empkemcnt gbgmphiquc d'un MLIage de cc nom n'éclaire pas 
plus: on pouvait s'rmcadrr ti trouver ce village dans le comté de Maskiaongt, mais il se trouve sur la 
Rive sud, dans Lotôinith. 
95 FERRON, N L'été ». &m. , p. 94. 



remédier au désordre causé par l'oubli du narrateur, élément declencheur du 

conte. 

Alors que le narrateur parle du saint du village, le theme de l'oubli 

catalyse le récit: a Aux abords d'un village, dont j'ai oublié k nom [...] Huit 

lignes plus loin, le man de la dame, autre h6roïne anonyme, est présent8 de la 

m&ne façon, on ne se souvient plus de lui: a [...] il ne lui avait pas laissé 

toutefois le principal, œ souvenir cuisant de l'homme (...]. Ce man' fut donc 

oublie, il l'avait bien m é M .  nW Le conte termin@, on realise que le titre du 

conte fournissait un indice à la compr6hension du texte. Le conte. honnis le 

titre, ne portant pas la marque de la saison estivale, la graphie du titre n'est 

qu'un camouflage pour la rdactualisation de Lethé. divinité grecque abstraite 

conçue I'epoque classique pour représenter l'Oubli. Chez les anciens, un 

fleuve portait son nom et les ames des morts buvaient de ses eaux pour 

oublier leur vie chez les mortels. Les ames qui devaient intégrer un nouveau 

corps y buvaient pour perdre tout souvenir de la mort. L'été étant totalement 

absent du conte, cette absence de temps serait un Blément important du 

désordre lié à l'oubli. 

% Ibid. , p. 93. Nous soulignons. 
97 ibid , p. 93. 
98 CALABRESE, op. cit., p. 23. 



Ici, le symbole physique de l'Oubli est la foret. DBs que la & m m  se 

detourne de son man. celui-ci a [...]s'en fut dans les bois retrouver le saint 

patron de la paroisse mm. Un tel détournement dans la r6amialisation est 

plut& surprenant puisqu'on sait que, dans la cosmogonie ferronienne, le 

fleuve Saint-Laurent est tout désignd pour séparer les mondes. Pensons au 

conte u Le pont v; pensons surtout au fleuve du roman La charrette qui 

separera l'univers des vivants et celui des morts. Quelle signification donner B 

cet &art'? En a-t-il une? A la lumiére de I'btude de u Retour B VaI4Or 8.  il est 

aisé de voir dans la for& un lieu de fete saveur bachique. un exutoire de œ 

monde où tout est rang6 et irréprochable comme la vertu de la dame, qui, 

étrangement, repousse ses pretendants un peu a la manibre de Pénélope. La 

forêt serait ce sanctuaire, loin de l'église, où les &es a farouche[s], un peu 

énergum&ne[s] doO peuvent agir en toute liberte& en dehors de l'ordre social. 

Or, le retour du temps (l'automne) à la fin du conte marque celui de l'ordre et, 

par conséquent, la fin de l'errance et de l'incertitude liées A l'oubli. 

L'incertitude est aussi œntrale dans œ conte parce qu'entretenue par 

le curé, habituellement une figure de l'ordre social. A la femme quelque peu 

désemparée d'oublier son man, le cur6 prodigue des conseils qu'il dit tirer de 

la Bible. Pour apaiser les incertitudes de la dame au sujet de son passé 



conjugal, a le cur6 lui cita l'Ecclésiaste qui wmpare la marque de l'homme sur 

la femme B la trace de l'oiseau dans I'air, du poisson dans I'eau do'. 

Cette référence est cependant inexacte. On ne trouve rien dans 

L'Ecc/6siaste qui compare a la marque de l'homme sur la femme a la trace de 

l'oiseau dans I'air, du poisson dans I'eau w'? L'Ecdésiaste est le livre de 

Qohblet, un prophète qui, a déconcerte par k tour que Dieu donne aux 

affaires humaines, [...] ammia que Dieu n'a pas de comptes B rendre ID? 

Pour lui, tout est décevant. a (la vie n'&ant] qu'une suite d'actes décousus et 

sans portée [...]. dm Ce livre est, en vente, œiui du questionnement et de la 

dbception. Que penser de cette fausse citation? Ferron faitil une erreur de 

réference en renvoyant à LJEcc/6siaste alors que sa citation se rapproche plus 

d'un autre livre de l'Ancien Testament: L'EcclBsiastique? Ou au contraire se 

moquat-il du cura -16 dans les saintes Écritures? 

M m e  si on ne p u t  pas davantage trouver les mots exacts de Femon 

dans L'EccI6siastique, k rapprochement entre les deux textes se fait plus 

aisément. Ce livre n'en est tout d'abord pas un de d6sillusion mais de conseils 

et de sagesse, comme se veut l'intervention du cure dans k conte. 

LJEcc/6sissfique est par ailleurs le livre de l'Ancien Testament le plus cita dans 

la liturgie, donc présent h l'esprit d'un m a i n  qui voudrait réactualiser des 

'O' Ibid. , p. 93 (Le tith du livre biblique n'est pas cn italiqw dans le texte de Fcrron). 
'O2 nid. , p. 93. 
'O3 [ANONYME], I&m. , p. 847. 
'04 Ibid. , p. û47- 



textes bibliques. Enfin, certains mots-clés du conte, wmme la rMférence B 

Aaron et le vocabulaire bucolique utilisé pour apaiser la dame par une 

sagesse divine. se retrouvent dans L'Eccl6siastique. La ressemblance entre 

l'extrait du conte et l'ouverture du livre biblique est frappante: 

La fausse citation du cur6, qui veut que des lois de la vie prennent pour 

modales les comportements de la nature. pourrait bien 8tre tirée de 

L'EcclAsiastique. Par le ton et la formulation empruntes, a L'fété m reproduit 

bien la simplicia CdCnique de œ grand livre de conseils. 

Le conte réussit meme à insérer dans le contexte biblique les 

prbtendants de la dame en récupérant des rbfdrences de L'EccI6siastique aux 

prophetes par la phrase suivante: a Ceux qui restaient. wmme Aaron 

fleurissaient. dm LEccI6siastique parle des Juges et des Petits Prophbtes en 

ces termes pour faire comprendre que les contemporains de l'auteur, Ben 

Sira, souhaitent qu'ils donnent le jour B de dignes descendants. 

'O5 ibid. , p. 894. 
'06 FERRON, I&m. ,p. 94. 
'07 [ANONYME], I&m., p. 958. Nous soulignons. 



Or, Aaron ne fait pas partie de œs groupes. II est le premier grand pwe,  îe 

père d'une famille saœrdotak avec qui [...] Dieu a condu une allianœ [...] 

qui assure des priviièges durables [...] vl? On pourrait croire que k narrateur 

du conte entend qu'il s'est 4tabli entre la dam et las meilleurs pnbûmdants 

une relation intime pMlégi8e sans pour autant que cath relation soit 

consommée. La M m n œ  L'ECCI6siastQue par Aaron et par le terme 

a fieurissaient dog est encore une fois fautive puisqu'eik associe deux 

contextes incompatibles. L'inter& de la r6actualisaüon ne réside pas dans k 

changement de contexte mais plutôt dans la fausseté de la rWrenœ. On peut 

penser que Femn paie la tête du cure5 qui cite ies &ritUres tort et B 

travers. 

Les r6adualisations prennent un sens additionnel dans la m u r e  ou 

on constate, d'une part, que les Mibences camouflées B la mythologie 

grecque sont exactes. Les analogies sont repérables et facilement validées: 

aux oublis du conte cornpond l'Oubli mythique. D'autre part. on constate que 

les r6f6rences expli- à la Bible sont erronées, m&me si elles proviennent, 

en partie, de la bouche d'une supposée autorité en la rnawre, le curé. On 

peut penser que l'autt3ur, s'il commet Iss erreurs de réf6rence volontairement, 

sous-entend que le v6ritabk sens des choses est souvent cacha alors que 

leur sens dvident peut induire cm eneur. 

'O9 Ibid , p. 892. 
'O9 FERRON, I&m. , p. W. 



Pour comparer les deux univers de réfikence. les analogies sont foites 

parall&lement Celles appartenant d la mythologie grecque tiennent de la 

fragmentation: l'Oubli du L m  est présenté par les paroles de la dame et 

celles du conteur. Les analogies appartenant aux légendes bibliques tiennent 

plut& de I'unilinéarW par des réfikences explicites au texte. Toutefois. œ lien 

n'est pas direct puisque les rMrences sont entracoupées de mensonges ou 

plutbt, si on est indulgent, d6viées par l'imagination de celui qui renvoie k 

lecteur à la Bible, c'est-adire k cure ou l'auteur (puisqu'on ne peut savoir si 

Fenon se trompe v6ritaMement). La voix de la fausse réactualisation reste 

incertaine et le ludisme de sa possible muniplicite tbide en l'entendement du 

lecteur. 

Comme dans a Retour Vald'Or ID, la pluralité des mythes récupérés 

nous fait conclure B une réactualisation ultime faite par condensation. Dans œ 

conte, la condensation est d'autant plus significative que l'amalgame est 

bclectique: r L ' M  ID unit le mythe aux lois sacrées. la culture grecque antique 

la culture ~hr6tienne.''~ 

Le caractère prMguratif des allusions du conte e L'ét6 r est difficile P 

Btudier puisque, comme on l'a vu, sa diégèse est plutôt Iache. En fiait, une 

telle rbactualisation n'est pas tellement surprenante puisque le mythe et le 

110 ch, pourrait toutefois metth \me sourdine A cette d a t i o n  puisque ic livre L 'E'ccïésiatique* comme 
L 'EccIésiaste, a [...] kit partie de la Bible aacairt, mais il nt figure pas daas le juif. ii est dooc 
l'un des tims -niques par l'Église chrttiame »"O. Ces l ims sacrés rcltvcat donc de 
la culture grecque. 



passage biblique récupérés n'ont pas eux-mêmes de denouement. Le mythe 

de Léth6 n'est qu'un symbole de l'hermétisme du monde des morts; le livre 

LJEccI&iastique. une série de conseils, de lois et d'hymnes d'actions de 

gdœ. 

Quel sens doitdn donner à la conclusion du conte puisque les 

mythemes récupérés ne mènent B aucune condusion diégétique? a L'et6 ID 

relate qu'après les funérailles de la dame, qui ressemblaient plutôt a une 

courte a cérbmonie nuptiale dl', saint Agapit sort de la for& pour reprendre 

possession de l'église. Le narrateur se souvient finalement du nom de ce saint 

et puis, arrive la demiere phrase, 6nigmatique: a C'était l'hiver qui 

commençait dl2. Le retour du temps, amorcé en nommant l'automne B la 

mort de la femme, marque, comme on Ira d6jB annoncé, le retour de la 

Mémoire et de l'Ordre. Si on peut trouver un sens au nom du saint dont on se 

souvient fina~ementl'~, ce serait celui qui est associé B son quasi homonyme 

cr agape ID: un repas entre convives unis par un sentiment de fraternité, auquel 

ressemble Btrangernent la fdte suivant les funérailles de la femme. Cette f6te 

marque le retour du temps (elle a lieu au commencement de l'automne) et fait 

en sorte que le saint abandonne la foret, lieu de debridement bachique. 

L'agape est donc la c6Mbratïon d'une soci.6té qui se rehit aprb l'incertitude 

'' ' FERRON, Idem. , p. 94. 
'lZ &id. , p. 94. 
I l 3  Giovanni Caiabmc insiste longuement daos son Cade sur une (( métaphore phaüiquc w (Idem. , p. 
21) au sein de L'éîé )> qui essaierait de « tXre toute les possibüit6s de l'existence et de 
l'dlaboration du texte >> (p. 22). Dans catt ligue de pensée, on pourrait aussi voir le nom du saint 
comme une association phonique B an Clément de cette longue métaphore si on aitemi bien la 
ressemblance entrc Agupit et I'cxpression populaire agace-pissette. 



de l'oubli. Pourrait-on voir dans cette image la représentation que se fait 

Çerron de son pays incertain? 

Dans les Contes anglais, B travers les Wrences explicites B certains 

textes religieux, la religion est présente par de brAves allusions aux rites et 

croyances populaires, souvent par son aspect puniW. Les contes a Bêtes et 

man ID et a La corde et la g6nisse ID personnifient le désir charnel des 

pécheurs sous les Irai6 menaçants de Satan dans certaines de ses 

représentations archétypes: a trois grands chiens noirs [...] les yeux rouges, la 

gueule en feu; [...] vrais suppôts de satan'14 rn et un a taureau noir ID"? Dans 

a Le vieux payen ID, la religion, qui n'existe pour le personnage principal a [...] 

que pour empêcher IVintemp6rie et les fle5aux nuisibles B la culture ID"', punira 

œ dernier en gachant toute son oeuvre agricole. 

' '* FERRON, K Bgtcs a mari », Idem. , p. 146-7. 
"* FEBRON, « La code et ia g & h c  N, I&m. , p. 243. 
'16 FERRON, 4< Lc vieux payen », &m. , p. 203. 



Effacer I'im~ureté 

Les réactualisations de certains textes bibliques dans œ recueil ne se 

résument pas toutefois B œ cliché. a Le deluge W .  par exemple, fixe dans 

l'imagerie quebecoise l'association hiver-d6Iuge. deux grandes images qui 

permettent un renouveau. Par son Wre m&ne. œ conte renvoie au second 

livre de la Gendse où a la terre [s'dtant] perverü[e] devant Dieu [...] w"', celui- 

ci dit à Noé: 

L'arche. construite par Noé. sauve la seule famille digne de 1'81ra. Sur elle se! 

batit la nouvelle humanite. 

Dans le conte a Le dUuge ID. c'est la neige qui ensevelit k Quebec et le 

fait renaître B chaque printemps. Le narrateur ne d6finit pas comme tel notre 

hiver mais on peut l'entendre ainsi puisqu'il parle de la maison comme d'une 

arche: 

"' [ANONYME]. I h .  , p. 14. 
'lu Ibid. , p. 15. 
Il9 FERRON, (c k #luge », Idem., p. 155. 



Le lien hiverdeluge est mieux expliqué dans le conte a Suite B Martine ID du 

même recueil: 

Cette maison familiale, par la mernoire qu'elle entretient, par ses racines qui la 

feront se replanter B l'endroit d'oh elle &ait partie. permet donc d'échapper 

la froidure, à l'anéantissement, 

A la rnani&re de l'enfant prodigue de ~'Évengile de saint Luc. le cadet de 

u Le deluge ID revient B la maison paternelle pour retrouver cette sécurité, 

a faute d'avoir fait souche en cours de voyage ID'". Le pbre incarne alors le 

monde perverti de l'Ancien Testament Lui, ancre vivante de cette arche, ne 

reconnaît pas son fils, ne s'informe que dans l'espoir d'Btre invité chez lui 

dans cr (...] une maison ou il serait seul toute b journée avec une jeune bru 

[...] dtZ. De plus, comme l'Ulysse anglais qui ouvre œ recueil, le vieux est 

attiré par la ville qui lui permettrait de donner libre cours ses vices. Se 

dbtachant ainsi de la maison familiale, de l'arche, le vieux, comme les 

gen6rations précédant Noé, mourra, noyé dans le daluge hivernal. 

Ce conte idactualise donc la légende du ddluge unilinéairement les 

genbrations allant d'Adam Noé sont regroupées dans le personnage du 

--- - -  - -- 

'20 FERRON, « Suite A Marthe », I&m., p. 175. 
12' FERRON, a Le &luge n. hkm. , p. 155-6. Nous soulignaris. 
IY &id. , p. 156. 



vieux: la grande arche sauvant des wuples purs de chaque espèce vivante se 

résume à la maison de l'habitant; le monde inonde est r4actualisé dans le 

Québec enneigé. 

Le rappel de la iégende biblique laisse supposc~ qu'on peut retrouver 

les memes motivations, la même logique et k même dCnouement dans un 

conte portant un titre identique B celui du second livre de la Gendse. En etfet? 

le caractère prMguratif des allusions permet d'anticiper la perte du père 

corrompu. Loin de remplir son ale de protecteur, de solide souche pour sa 

famille, le père n'a pius la dignité néœssaire pour diriger l'arche et est réduit 8 

&re un a [...] bonhomme [perdu] au fond du deluge [...] ID'? un 6tre faisant 

partie d'un monde qui doit &re effacé. 

Mis a part le fait que le vieux n'est pas A Pimage du patriarche Noé, la 

conclusion du conte recoupe plut& bien celle de la légende. La maison de 

l'habitant, voguant sur l'hiver purificateur pour perdre en cours de route œux 

qui ne peuvent contribuer pitivefnent B la nouvelle existence, construit ainsi 

le pays en repmuint mine au printemps avec, B son bord. une troupe digne 

d'être sauvée. 



Fin du monde. Daradis et enfer selon Femn 

a II ne hut jamais se tromper de porte R et a Annaguédon W. s'écartent 

du théme de la constniction du pays, sous-jacent à la r6actualisation du 

a Déluge D, en jouant, comme le faisaient a Le paysagiste ID et a L'archange 

du faubourg ID des Contes du pays incertain, avec les dualités qui structurent 

notre existence, nos croyances et nos valeurs. 

Ainsi, sans rbactualiser des textes précis, comme a Cadieu ID, a L'éte IB 

ou a Le deluge R, a II ne faut jamais se tromper de porte ID joue avec la dualité 

paradidenfer en rappelant indirectement aux lecteurs la supposée ouverture 

des cieux accordée aux humbles, telle que décrite dans k Semion sur la 

Montagne 4 i t  des Bbatitudes de ~'Évengie selon saint Matthieu. Les 

phrases célèbres de œ sermon. a heureux les pauvres en esprit1", car le 

Royaume des Cieux est eux et a les derniers seront les premiers et les 

premiers seront les derniers wl=, y sont longuement mises en rapport avec la 

profondeur de la foi. Pour le9 dus, le paradis est toujours ouvert alors que 

l'enfer est réserv6 aux pécheurs non repentants. La r6actualisation de œ 

sermon mise sur la constante déception du personnage principal, un Japonais 

anonyme. 

'" Entendons cette expression au sens d 'enji411ce spiri~wfk 
lzs [ANONYME], Idcnr , p. 1294. 
'26 Ibid. , p. 13 16. 



Sa première déception conœme l'ouverture du paradis de la religion 

qu'il vient d'adopter pour se distancer de son pays qu'il abhone. Alors qu'il 

devrait accueillir le Japonais puisque celui-ci a adopte les derniers 

sacrements avant sa mort. saint Pierre lui interdit l'entrée au paradis et le 

renvoie sur terre parce qu'il ne restemit qu'une place réservée pour le dbputé 

~rochu? Le Japonais doit donc retourner sur terre pour marchander sa 

place au ciel. Couverture des cieux dtant bien réservée aux dus, mais en son 

sens le plus restreint, la religion catholique est rendue coupable de fausse 

représentation ... Le Japonais a &té trompé. 

Renvoyé sur terre. le Japonais trouve B son amvée un monde qui 

ressemble B I'enkr. II y voit la corruption politique puisqu'on comprend que k 

fameux deput6 achbte des votes pour se faire élire; il est interne dans une 

maison de fous alors qu'il n'en est pas un. Le Sulpicien r6sume fort bien la 

situation en disant: a Justement, l'enfer. c'est le Canada. d2* Ce purgatoire ou 

le Japonais est envoye avant d'entrer au paradis îe déçoit une seconde fois. II 

revient malgr6 lui dans le monde des mortels. un monde qui semble encore 

pire - p a r  la comparaison superlative I l'enfer- que celui qu'il a connu en 

Asie. 

'" De 1920 1 1964, il n'y a eu aucun député dc cc mm au parlement f-. Au Québec, 19Asscmbl& 
nationde a eu un &puté & cc nom, pdmmné Yvan, mais en 1970 seulement, bien apis la rédaction 
de ce conte. Fenon ne vise donc pas une pc~onac en psrticuiiu. 
'" FERRON, u R ne sut jamais se tromper de porte a, I<*n. , p. 193. 



Son impression d'avoir 6* berné se confirme finalement lors de sa 

rencontre avec k Sulpicien chez les fous. II constate que la foi qu'il avait mise 

en cet homme en se convertissant au catholicisme l'a mené B sa perte: œ 

religieux, s'il n'est pas fou, n'a du moins pas I'autoritt5 el l'assurance 

nécessaires B un guide spirituel. Cetû3 déception triprote du Japonais joue 

elle seule le rbk de l'avocat du diable. La grande légende chrétienne du 

paradis pour les justes est 6brankk par sa réactualisation ferronienna. 

Toutefois. œ doute s'estompe lorsque le -Japonais. qui se fie 

aveugl4rnent malgr6 tout en celui qu'il croyait être saint Pierre, découvre 

l'usurpation. Cette rencontre inattendue avec Lucifer, montre que la distraction 

et la naïvetb du Japonais, et non la religion comrne telle. sont I l'origine de 

ses déceptions. 

Le thdm de la déception au coeur de œ conte nait de I'impossibilit~ de 

concilier les myü16mes B connotation positive et négative, chacun r6actualisé 

unilindairement. Les caractères positifs de saint Pierre et de la représentation 

idéalisée de la vie après la mort sont effacés par leur enchevetrement à des 

QYment péjoratifs comrne la présence de Lucifer déguisé et le voyage au 

Canada, séjour symbolique au purgatoire qui est, en fait, I'enfar pwr 

reprendre les mots du Sulpicien. 



Jusqu'P la demiare ligne. on croit que œ mélange qualitatif des 

mythbmes ne p e m t  pas d'anticiper le dbnouement du conte. Las croyances 

religieuses du lecteur catholique sont continueliement remises en question et 

l'habitude de concevoir le monde d'après certaines dichotomies cornme b 

Bien et le Mal, k paradis et l'enfer, nous empêche de prCvoir un dlange. 

meme factice, des deux pdks de l'opposition. 

Toutefois, la conclusion du contet2' efface le doute semé par la 

tentative de condensation des myth8mes. Le paradb est. comme prbu, la 

place du Bien. de l'accueil, de la fraternité. Pour cette raison, b pr6figuration 

permet en définitive de prévoir la fin du conte. 

On pourrait malgré tout voir dans la amdusion une dissoci-ation du 

mythe par une disCrMe contestation ferronienne de l'ordre social. Le choix du 

mot a Blus m fait sourire en rappelant le famaux député Brochu du conte. Si œ 

dernier M Blu dans son comté, c'est g d œ  au viatique du Japonais qui a 

acheté les votes des 6lecteurs. Ce mot nous ramène au debut du conte 00 

saint PienaLucifer disait qu'il ne lui restait qu'une plaœ a offiir et qu'elle &ait 

rbservée au dbputé, comme si, même au paradis, les poMe4n permettaient 

d'obtenir œ qui n'est pas mérité. 



Comme a II ne faut jamais se tromper de porte ID voulait, prime abord, 

installer le doute B propos de certains dogmes. le conte a Annaguédon ID 

s'inscrit dans cette lignée du doute et de la remise en question en donnant 

voix B diverses interprétations du récit proph6tique de la fin du monde. 

Ce conte pose un probl8me m&hodologique de taille: la réactualisation 

ne suit pas de diégèse. a Armaguédon ID renvoie, par bribes, a la grande 

bataille de la fin du monde en modulant son importance selon l'intensité de la 

croyance religieuse du personnage en scène. Ce conte est nbanmoins une 

reactualisation significative de la légende apocalyptique par la quantité de ses 

références, dont une majeure, son titre. Ce sont ces différentes interprétations 

qui sont ici le centre d'inter& de la rt5actualisation fmnienne. 

On ne peut donc parier ici de préfiguration du denouement puisque la 

réactualisation dJAnaguédon ne suit pas de di@-. Par contre, on peut daja 

affirmer que la r6actualisation de la bataille d'Annaguédon se fait par 

fragmentation puisque k même myth8me. majeur dans te conte, est 

reactualisé d'après diverses voix: celles de Madame Coldmorgan, de son 

époux. du narrateur-médecin et du capitaine de la police. Chaque fois. elle 

trouve un nouveau sens. 

a Annaguédon ID ne réactualise la vision de la fin du monde que vers sa 

fin. Sur huit pages. seulement les deux demidres (hormis le titre) se rattachent 



au contexte apocalyptique en citant le mot ArmaguBdon. Dans l'Apocalypse. 

œ mythbme est mineur et symbolise la punition suprhe des nations impies. 

Le mythéme représente par le mot Armaguédon est en fait une métonymie; il 

ne reprhsente pas la fin du monde comme telle mais un lieu où la punition 

ultime se tiendrait Le mythème est prdsenté dans I'Apocs&pse par la 

description suivante: 

Hannagedbn. qui signifie montagne de Megiddo. est le champ de bataille le 

plus célébre de la Palestine et est associ6 P l'image du carnage pour les 

armées qui s'y rassemblent. 

Ce pressentiment du desastre est perceptible dans l'appréhension de 

cette bataille chez Madame Coldmorgan. Ce patronyme semble d'ailleurs un 

indice du desastre par les mots ftoid et momue qu'on peut lui rattacher. Aussi, 

la fin du nom, -morgan, pourrait sous-entendre la condition momanatiaue du 

mariage. Le mari est vraisemblablement plus sensé que sa femme parce qu'il 

n'est, lui, que a [...] Tdmoin de Jehovah B temps perdu d3'. Dans cette union 

morganatique, la condition infbrieure de 1'6pouse découle du jugement de 

valeur que pose le conteur-medech sur la ferveur religieuse de celle-ci. C'est 

d'ailleurs l'ardeur pratiquante de Madame Coldmorgan, contre laquelle se 

'" [ANONYME], Idein. , p. 1632. 
13' FERRON, a Ammgddon », I&m. , p. 188. 



rebelle son bpoux pour qui les coliques ne sont pas une tpreuve d~ne!. qui 

fait surgir la r6actualisation de la légende biblique de la fin du monde dans œ 

conte plut& décousu. Madame Coldmorgan, comme le narrateur de 

l'Apocalypse, se réfëre au dogme avec respect. La bataille d'Armagu6don fait 

pour elle figure d96v6nement incontournable et elle s'y r-re avec foi et 

solen n ite: 

Elle constate avec déception que son mari n'est pas aussi ardent 

qu'elle dans la pratique de sa religion qui prbne l'endurance B la souffrance. 

En effet, la douleur fait dire I86poux: 

Les dogmes chr6tiens ne sont donc pas pour Monsieur Coldmorgan des 

règles de vie. L'écriteau que rencontre k médecin en arrivant 4 Celui qui 

croit ne sera point juge. Celui qui ne crol pas est dbjd juge. Jean 3-18. ID'-  

reflete la bigoterie de la femme et non la sienne. 

Ce detachement face la religion se prolonge par les commentaires 

intérieurs du rnéâecin qui arrive en disont sur un ton léger, a J'anive de la 

- 

'32 fiid. . p. 189. 
"' fiid. . p. 189. 

fiid, . p. 190. Noth tduction de la Bible u t ü k  les mots: Qui croit en lui n'est pas condam&; qui 
ne croit pas est déjà condamd. N cf. [ANONYME], I&m. , p. 1401. Cet écart entre les tcxtcs n'est pas 
significatif 8 nom avis puisque juge! et con&mné portent le mîme sens. 



bataille d'Amaguédon! d3'. comme s'il voulait provoquer le couple en 

banalisant le grand événement final. CAnnaguédon n'est pour le docteur 

qu'une construction de l'esprit, comma le reste de la religion semble-t-il, dont il 

se moque. Après avoir lu fa phrase de saint Jean au mur du logis, il reagit 

automatiquement en imaginant dire B son patient souffrant de diarrhée: a Tu 

ne seras pas jugb. eh bien, chk! ID'* D'autres aspects de la religion 

catholique, adaptés B difrentes expériences du médecin, passent sous la 

guillotine de l'humour. II croit que sa visite chez fa putain aurait pu être plus 

fnictueuse s'il avait &té chrbtien: a Chretien, j'aurais pu me rendre jusqu'au 

bout. grâce B J6sus ... d3' 

Mais. s'en moquer. n'est-ce pas lui accorder de l'importance? Le 

Capitaine confere justement une certaine importance. une certaine solennite, 

à la fin du monde meme s'il se rallie B la moquerie du docteur en laissant 

entendre que la seule fin du monde importante est la fin du monde de chacun. 

c'est-&dire sa propre mort. Le Capitaine ivre banalise ndanmoins le grand 

6vbnement final en conduant de façon incisive le conte par: 

Cette conclusion donne à elle seule un sens différent à tout le conte. Alors 

qu'on croyait simplement se fpim raconter le récit d'un accident. la courte 



r6actualisation de I'Annagu6don. par îes différentes interprétations qu'on lui 

donne, ramane les dimensions extraordinaires de I'Apocalypse P l'échelle 

humaine. Didier, &tendu sur l'asphalte, a déjg passé B travers son 

Annaguédon. N'est-ce pas de cet Annaguedon pemnnel que venait le 

docteur en amvant chez kr, Coldmorgan? Le médecin a de quoi rire de ceux 

qui atkndent une grande Fin; il n'y a que la sienne qui existe vraiment pour 

chacun ... Le vrai sage na serait donc pas la krvente pratiquante mais bien k 

simple Capitaine que son malheur rand iuude. 

Conclusion ~r6liminain 

La r6actualisation de mythes et de Mgendes bibliques p e m t  d'etayer 

la distinction entre les deux recueils de contes de Ferron amorcée au chapitre 

pr6cédent. Les quatre contes des Contes du pays incertain r6actualisant des 

textes bibliques, a Cadieu n, a Le paysagiste w, a L'archange du faubourg w et 

a L'6tt5 D, ont en commun des condusions qui divergent radicalement des 

conclusions des textes originaux. L'ensemble de leurs allusions aux tex- 

r4cupérés ne permet pas de pr6wir la fin des contes alors que les 

r6adualisaüons de mythemcw se kisant au fil de la di@- dans ie a Le 



d6luge w et a II ne faut jamais se tromper de porte ID des Contes anglais 

suivent la voie trac& par la pr~guration'~~. 

Les mythes et légendes bibliques récupérés dans ces deux contes des 

Contes anglais voient aussi leurs fonctions r6actualirr6as de la même manière: 

a partir de la fonction cognithn, les r6actualisations, faites unilinéairement 

dans les deux cas, remplissent une fonction socklogiqiw. La légende du 

déluge dans la Genhe remplit en effet une fonction cognitive en fournissant 

une explication B la survivance des diverses espèces animales aprbs les 

grandes pluies qui auraient vbritablement frappé le Moyen-Orient dans 

l'Antiquité. Le conte a Le d6luge ID donne B la r6actualisation une fonction 

sociologique en critiquant le comportement impur du père qui doit faire 

figure, dans la typologie familiale des contes, de modele, de pilier de la 

famille. Dans œ conte, les racines familiales, dont le caractère salvateur est 

fortement soulign6 par la conclusion, ne sont pas entretenues par le père. 

éliminé à cause de son vice. Revient au fils de diriger l'arche. La hiérarchie 

familiale est de œ fait contestée. 

a II ne faut jamais se tromper de porte ID transfomie aussi la fonction 

cognitive d'un des principaux sujets du discours 6vangélique de l'&angile 



selon saint Matthieu cette fois'", en fonction .ociologiqi~ dans La 

rdadualisation fenonienne. La vie! après la mort, telk que présentée d'abord 

par te conte, remet temporairement en question une des grandes croyances 

chr6tiennes. Le lecteur, dupé par la supercherie de Lucifer, incapable de 

distinguer clairement les mondes du Bien et du Mal, peut croire que l'après- 

mort ressemble à un cul-ûe-sac. Le kcbur est donc amen6 à douter de la 

fiabilite de œ qui définit i'ordre 6thique. De plus, la légitimité du pouvoir 

accordé & certains fonctionnaires est aussi contestée, dans le cadre de la 

r6achialisation, par le mot Blus il la fin du conte qui renvoie aux allusions 

faites précédemment au rdle des pots-de-vin dans le monde politique. En 

remplissant une fonction sociologique, la réactualisation conteste, ou du 

moins questionne, l'ordre 6tabli des mondes spirituel et temporel. 

Les procédés de r6actualisation des Contes du pays incertain sont, par 

contre, difficilement definissables. En effet, les procédés tiennent tant& de fa 

condensation, tantdt de I'unilinéarit6 et les lois de la mouvance des fonctions 

de ses réactualisations bibliques sont des plus probIt5matiques. 

cr Cadieu ID adapte la fonction socioiogique de la légende de IBenfont 

prodigue qui visait B îégitimer b hiêmnhie familiale par la d6monsbation de la 

bonté du père en une fonction sociologlqri. qui conteste cette même 

hidrarchie. Ce conte conteste la négation de b place de I'alné dans les 

'" Ce texte remplit la f d m  coguWve daus ia mesure ou iI expose les codtions sine quo non & 
honorer pour obtenir les g r k s  divines. 



familles nombreuses. Ceux4 ont la responsabilité d'aider les parents B faire 

subsister la famille. Cher les familleo tecriennes. k bien paternel revenait B 

l'sin6 comme on l'a vu dans a Le déluge s; aux autres le devoir de m i r e  leur 

vie loin de leurs racines, de refaire kur identité. Dans a Cadieu W .  le père ne 

possédant qua des Mtiments dblabrés, l'air& ne peut aider la familk en 

prenant la relève sur la domaine. II est donc oblig6 de partir, de faim une! 

rupture avec l e s  ghérations pass&s. Alors que le cadet du a Déluge s 

conteste la hi&archie famiiiak en dirigeant l'arche parce que le père en est 

indigne, alors qu'il retrouve une stabilité en se rattachant B ses racines. 

Cadieu-Dubois, par le feu, conteste œ sacrifice et renouvelle son existence, 

encore incertaine. mais libre de l'injustice répétée par les g6nérations 

prdcédentes. 

a Le paysagiste w et a L'archange du faubourg s, mettent au jour, quant 

8 eux, la fonction Le premier conte récupère le mythe de la 

création dans la Genèse qui remplissait une fonction ontologique en 

fournissant une explication sa* des origines du monde. Le second. quant à 

lui, récupère un mythe qui souligne la fondon cognMe plut& que la 

fonction ontologique puisquWle n'explique pas l'être en tant qu'etre mais 

s'attarde plut& B la fin de l'existence en expliquant comment, et pouquoi. elle 

aura lieu. Les deux contes se détoumnt de œ que j'esüme être les deux 

fondons les plus nobles parce que souvent associées au monde sacré, pour 

faire jouer aux réactualisations une fonction 8ociokgiquo qui !sert souvent B 



remodeler plutdt qu'a modeler le monde temporel. a Le paysagiste r conteste 

le diagnostic péjoratif de la folie et rehabilite cette demibre en l'associant au 

genie crhatif, voire divin; a L'archange du faubourg r conteste la fixité et 

I'hem6tisme des frontibes entre Bien et Mal et, par conséquent la fixité des 

croyances, pour ouvrir les esprits B la remise en question, comme l'archange 

Zag a su le faire. 

a L'&té r, quant lui, récupère deux légendes. Le mythe du Leaie 

remplit une fonction cognidiw en expliquant pourquoi les morts ne 

reviennent pas de l'autre monde, et les livres L'EccI6siaste et L'Eccl6slsieque 

soulignent la fonction sociologique en validant le pouvoir divin m h e  si le 

narrateur du premier livre est souvent déconcert6 par la tournure des 

evénements. Parce que œ conte met en scène un monde irréel, quasi 

édénique, tant que les repères de la mémoire sont absents, il est difficile de lui 

attribuer une fonction en tentant de le dasdfier d'aprhs des criteres logiques. 

On pourrait quand même a f h w  que ce conte remplit une fonction 

sociologique puisque le retour du temps et la fin de l'errance du saint. 

symbole du désordre causé par l'oubli original, cél&bmnt un nouvel ordre 

social à la fin du conte. 

Les Contes du pays incedain tiennent v&itablement de l'incertitude par 

ta pluralitb de kurs procédés de réactualisath; la définition de î'identite de œ 

recueil reste encore périlleuse. Par contre, le caractère du recueil Contes 



anglais commence se drconsaire par I'uniformite de ses processus de 

réactualisation. II reste voir si cette uniformité découle du fait que œ recueil 

rtkupère moins de mythes et de légendes que son aîné. Un nombre restreint 

de r6achialisations rend moins significative la cornddenœ des caractêres 

partagés par les contes 



CHAPITRE III 

Legendes profanes 



Dans les Soiriees canadiennes (1861)' l'abbé Casgrain reprend la 

célebre phrase de Nodier: a H4tonsnous de raconter les dblicieuses histoires 

du peuple avant qu'il ne les ait oubliées d4' pour en faire un vt5ritabk mot 

d'ordre. If invite les écrivains canadiens français de son temps B fixer, dans un 

projet de litterature nationale, les récits de la tradition orale. 

On pounait croire que Fenon, I un siècle d'intervalle. r6pond B cet 

appel. En effet. le recueil Contes du pays inawtan, avec a La Mi-carême m, 

cr Le pont m et a Le chien gris m, récupère trois de ces dMcieuses histoires qui 

ont soutenu. comme instruments de socialisation et d'éducation , l'organisation 

sociale du XIX". siècle qu4b6cois. 

Prêtant leur caracteristique la plus marquante notre littérature 

contemporaine -le fantastique+, ces légendes trouvent un nouveau t6k B 

jouer dans l'oeuvre de F e n .  Sans reprendre & la I a e  les récits de notre 

tradition orale 4 v e c  tout le cérémonial que cela necessite--, Fenon nous 

- 

"' Ciîée par Aurélien Boivin dans son intioduction I Le conte fmartiQw que*b&ois <ru* siècle, 
Montréai, Fides, 1987, p- 9. 



oblige d wnnaltre cette littérature vefie, qualificatif qui lui est cherlu. La 

r&actualisation de ces légendes lui pemiet de poser un nouveau regard sur la 

société québécoise contemporaine. 

Cette r6actualisation est possible en donnant la parole des marginaux 

comme le redus. l'ivrogne ou k pécheur, ks seuls B pouvoir ebtoyer k 

surnaturel'". En cette deuxidme moitié de XX- siècle, seul le marginal. en 

quittant l'ordre social, est admis d connaltte le merveilleux; lui seul peut a [...] 

ouvrir son esprit & la chimère et B la contemplation de œ qui n'existe pas r'". 

A partir de cette vision au-del8 du réel, une distanciation de fa réalité s'installe 

dans l'entendement des h6ros et* par conséquent du lecteur. œ qui permet 

une critique de cette réalité. 

'" ROYER, Jeaa N Quand on écrit, on ne fut pas taire les autres », Le h i r ,  24 dccembre 1977, p. 15. 
BEAUGRAND, Honoré. Lu chrasse-gdmeI Moniréai, Bibliotâèqut québécoise, 1991. 

François Ricard, daas h préfirt, notc jirstement: N Ce que narre le conte, en effet, c'est précisémmt une 
expérience dc dépumm& oiî sont ignorCcs les bonrcs ordiaairrs du Vraisemblable, Mais le plus 
intaessaiif c'est qu'un tel qui poc~lh la CO- d'un autn m o d e  [un mondc 
fantastique] comme à l'envers ou au-deM de celui4, est lié directanent à la violation de certaines 
règies [de I'& social, & la boant conduite]. » p. 10. 
lu Ibid- , p. 9. 



Dans a La Mi-Carerne w, le fantastique tourne autour de la naissance. 

Le conte reprend une légende qui rendait compte de ce ph6nom6ne que b 

décence et la morak catflolique empêchaient d'expliquer trop crûment. 

Le flow est. dans œ texte, le personnage marginal appelé d cdtoyer le 

fantastique. Contrairement aux marginaux des légendes traditionnelles. il ne 

provoque pas son exdusion de la socjete par une violdion des rwles. II subit 

plutbt sa marginalfie. h n t  trop jeune pour 8tre un membre B part entidre de 

cette soci&, il n'en connaft pas encore toutes les lois. Pour cette raison, il 

devient pennéable aux lois du surnaturel comme explication de son monde. 

Je n'ai pu trouver de version originale écrite de la légende de la Mi- 

CarBrne. Aux dires de Feiron, cette Mgende se limite B la Gaspésie. 

Cependant. a La sorciere et le grain d'orge R, trouve dans les Contes inédits, 

en propose une intéressante description: 

"' FERRON, Jacques. r La sorcière et le grain d ' q  r idem., p. 277. 



a La Mi-Caréme B de Fenon ne remanie pas compiètement la légende 

et sa distance de la version premièwe demeure minime. Ce conte constitue 

plutdt une premiére transcription de œ récit de notre tradition orale. 

La séquence des mythèmes du conte calque parfaitement, en effet, 

celle de la légende: 1 )  la Mi-Carême s'amalgame B la sage-femme; 2) on 

eloigne les enfants pour l'accouchement; 3) au retour des enfants, la meme 

phrase explicative est citée: a Ne touchez pas votre mere: la Mi-Careme l'a 

battue B'" et 4) on fait entrer l'enfant dans le fantastique en lui relatant 

l'histoire. Les analogies au récit de la tradition orale se font donc de façon 

unilineaire, leur caracthre préfiguratif permettant très bien d'anticiper le 

d6nouement: l'acceptation du merveilleux par le nalf récepteur du récit pour 

expliquer le monde qu'il cherche a apprivoiser. 

De plus, a La Mi-Carhe rn s'accorde avec l'explication de la lagende 

citée plus haut, la sage-femme et la Mi-Car6me ne faisant qu'un alors que la 

suite de a La sorcibre et le grain d'orge B les distingue. Le père. expliquant la 

naissance, les sépare en effet en disant: a [...] quand on veut avoir un enfant, 

on laisse entrer la Mi-Car&ne en ayant soin auparavant d'avoir invita Madame 

Marie. d4' 

FERRON, « La Mi-Carême ». Idcm. , p. 9 1. 
147 @. cir- , p. 277. 



Femm fait cependant des ajouts d ta légende. La condusion de son 

conte donne B la figure paternelle une importanœ non-repérable dans la 

légende. Le Ilow, voyant son père réjoui B la vue du bébé, estime a [...] que 

c'était lui que la Mi-Car6me aurait dO battre ID'*. N'est-il pas plus fort que sa 

mCre, et puis, ne sernbie-t-il pas plus heureux qu'elle de la présenœ du 

nouveau venu? Ce jugement dirige vers les actions de la Mi-Careme, et non 

sur son existence comme telle, montre que le heros du conte accepte 

l'explication surnaturelle de la naissance, qu'il adhere absolument au monde 

fantastique. 

Le fantastique de la a Mi-carême ID n'est pas posé en absolu, B 

l'inverse du fantastique des légendes traditionnelles. Le conte, présentte par 

une narration autoâiégbtique, attbnue la dimension fantastique du conte. Le 

narrateur &mt œ Ilow, mais plus Ogé et plus averti, indique qu'il ne croit plus 

œ qu'il croyait autrefois. 

La m&e ne faisant pas entrer volontairement la Mi-Careme mais semblant 

plut& subir quelque chose qui l'oblige B faire venir la Mi-Careme le matin, on 

comprend qu'il existe une autre réalité, encore inconnue du flow, différente de 

l'explication surnaturelle prbclentée. L'ouverture du conte laisse dairement 



entendre que la légende n'a  se^ qu'8 tromper la narrateur alors enfant. Une 

certaine complicité s'installe entre la mère, le narrateur-adulte et M m e  le 

lecteur; ils savent tous. d'après le namteur, que la légende camoufle le 

déroulement de l'accouchement. 

Le narrateur-adulte, par son ré& ne conteste pas l'existence de la Mi- 

Cargrne. II ne revendique pas plus le drol B la connaissance ou la fin des 

tromperies dont il fut victime, enfant. Dans œ conte. la réactualisation a plut& 

le r6le de faire perdurer le fantastique et l'ignorance de la réalit& Si le 

narrateur raconte encore cette légende, ce n'est pas simplement pour 

reinstaurer l'utilité qu'avait cette dernière dans la Gaspésie des années 1940. 

c'est-&-dire empêcher les enfants de comprendre trop tbt la plaœ de la 

sexualite dans la vie. Ce n'est pas non plus simplement pour évoquer l'état 

social d'un temps passé et laisser croire qu'il existerait encore dans le cadre 

gaspésien. Le narrateur-adulte, en racontant cette légende, ne tente pas de 

convaincre le lecteur +Orement aussi averti que l u C  de la verite de celle-ci, 

mais vise plutdt & lui faire accepter le surnaturel en soi comme un monde 

paralléle B la réalité. Ferron écrivait, dans a La sorciere et le grain d'orge ID, 

que la légende a pour rdle de fournir une explication aux non-inifi6s. La 

16gende devait atm un pont entre l'ignorance d'une &alité et une explication 

de cette réalité. a La Mi-CariBme ID ne peut pas remplir cette fonction puisque 

le lecteur est d6jB initie aux choses de la vie, d6ja connaissant. Le conte 

remplirait donc une méta-mission par rapport B la légende originale. II aurait 



une fonction inverse: conduire le iecteur du monde de la connaissance au 

monde incertain du fantastique qui trouve toujours une place auprès de la 

société moderne. 

A l'intérieur rMme du conte. œ passage du monde réel au monde 

rcintastique se fait très distinctement par le changement de tablier de la vieille 

Madame Marie. Ce faisant. la sagafemme deviant la Mi-carême par son 

changement d'attitude envers le flow : 

Jusqu'B la fin du conte. on baigne dans le fantastique dlaborO par la 

sage-femme / MCCar&ne, sans retrouver les balises de la r6alW. Le monde 

factice de l'enfance. de la naiveté du conteur persiste. Le fantastique perpétue 

ainsi cette incertitude sur le sujet, jugée nécessaire, et le narrateur-adulte, 

comme le lecteur averti, acceptent cette inœbitude en toute lucidit& En effet, 

ne doit-on pas considdrer k fantastique comme un monde incertain parce qu'ii 

est loin du réel, impalpable, en constante mouvance parce qu'il suit notre 

imaginaire? 



La charrette de la mort 

Si, dans cr La Mi-Car&ne ID, le fantastique est associé la naissance, 

c'est dans le monde des morts qu'il nous entraîne dans le conte intitulé a Le 

pont m. 

Cette pfbenœ du fantastique est introduite dans a Le pont ID alors que 

le narrateur change de monde. En passant d'une rive B l'autre du Saint- 

Laurent. il passe du réel & l'irréel, comme la sag.&mwne de a La Mi- 

Careme w pouvait k faire en changeant de taMier. II se souvient de œ voyage 

en relatant: 

C'est lors de œ voyage vers le merveilleux qu'il rencontre l'attelage 

mene par une étrange Anglaise, équipage qu'il appelle la Chanette fanthe, 

pretexte la &actualisation d'une importante légende de la culture 

occidentale, soit celle de la charrette de ta mort. 

La chanette est un symbole paren pluriel: elle a symbolise. dès  k s  

temps pr6historiqe. k d4plaœmnt du soleil du et, par conséquent, k 

Temps. Elle Bvoque également la victoire parce qu'elle sert de vbhicule aux 

15' FERRON, « Le pont B. Idcm. . p. 68. 
' ~ 2  CHEVALIER, Jean. Dicn'omuire dcs symb0Ie.s. Paris, Seehas, 1973. p. 330. 



guerriers ou aux héros. A ces significations s'en ajoutent plusieurs. qui 

diffbrent sekn l'animal qui tire le char. a Le pont m met en scène une charrette 

tirée par un cheval, œ qui, dans tout le folklore européen, est une image. et 

souvent un présage de la mort. 

La faucheuse, dans la traâition parenne, est la conductrice de la 

charrette, une femme squelettique v&ue d'une grande cape noire d capuchon, 

avec une faux a la main. Elle symbolise cette mort égalisatrice. qui nous 

frappera tous, independamment de notre statut social. Cette image se 

distingue de la repr6sentation cathoiique de la mort sous les traits de Satan. 

Alors que œ dernier vient chercher l'&ne des pécheurs pour cette punition 

qu'est l'enfer etemel, la faucheuse ne vise pas à inspirer la crainte. Elle se 

pose plutdt comme une rencontre incontournable, une fatalite qu'on doit 

accepter. 

La charrette du .: Pont m, tirée par un cheval. se rattache donc au 

symbolisme palen en soulignant la ressemblance de la cochère anglaise la 

faucheuse. Ce mythhe est &actualisé par les eI6ments descriptifs suivants: 

migre, ami.. l...], pu uno ikv a u t o r ~ ,  e~îa commandait h rnpntqu 

'" &id. , p. 354. 
FERRON, I h . ,  p. 70. 



Puis, le narrateur accorde une dimension surnaturelle B l'Anglaise en 

insistant sur I'étrangete de sa distance psychique du monde temporel, sur 

I'etrangete inexplicable de i'autorite qu'elle dégage. Notons ici que dans 

I'Antiquite grecque, les conducteurs de char, comme la feucheuse. 

représentaient, même s'ils avaient une allure ou un habillement misérable, 

l'assurance, voire l'autofit&? Ainsi l'Anglaise du conte. misérable et Wre B la 

fois1=, se rapproche-t-dle de cette image surnaturelle. en Btant en totale 

maîtrise de sa pauvre existence. Le médecin-accoucheur, plutôt inutile au 

dbroulement de la naissandn, frappé par le comportement de l'Anglaise, 

note justement: 

Eik na a m b i t  rkn mmdm & pomonn, parfaitmanant (b.n@m I tout'" 

De plus, b son accouchement, elle reste hors du monde réel, la douleur ne 

pouvant la rattacher aux humains: 

[...] eIk avait atcouch4 souk. [...] Elk no prononça pas un mot, no fit pu 
un ron. Elk aomblait pomr I autre choao? 

Loin du monde temporel, non-affectée par les préoccupations et les douleurs 

terrestres, l'Anglaise se présente véritablement comme le fantdme du Temps 

'" Haas Bi- dans son Dicrio- of symbofism, New yodc, Facts on Füc, 1% p. 1647, 
rapporte: Evcn in tbe classicai antiquity, the chariot driver symboiized a reasonad, self-poSSeSSCd 
conduct of me. » 
Is6 « il n'y avait rien de plus misérabk et de plus fier que caie femw. w FERIION, I h . .  p. 69. 
ln  Cette inutilité du mCdccin-~~~~uchcur est reprise dans u La Méchins rn a dans t< Le petit W i i b  n 
alors que les sages-femmes y font figure d'autorité- 
''' Ibid , p. 70. 
lS9 16îü. , p. 70, 



Toutefois. Ferron ne rdactualise pas intégralement la légende de la 

charrette. Le conte ne se termine pas. en efkf par une mort justifiant la venue 

de la faucheuse. Le narrateur présente cette légende profane de la mort 

comme une perception qui lui est personnelie. Jamais n'afirme-t-il avoir 

vt5ritablement vu la Chantte fentdme. Sa perception de a cet équipage qui 

mesurait le temps et rappelait le dastin  ID'^ vient de son faible pour les belles 

images, comme il s'en confesse lui-même, qu'il utilise pour définir sa rdalité. 

On sait, œ moment, que la charrette de la mort ne s'est pas vt5ritablement 

présentée ;i lui. A la fin du conte. on constate *mm on s'attendait B k 

faire- qu'il n'y a pas de mort1'' mais seulement une tentative de prCparaüon, 

de la part du narrateur, & sa mort. La conclusion du conte, divergeant de celle 

de la légende malgr4 la corrélation unilinbaire des mythbmes. doit donc 

trouver son sens ailleurs. 

La clé se trouve peut-être dans le statut du narrateur du conte et dans 

le rapport qui le lie au fantastique. Si on se souvient que seuls les marginaux 

dtoient le fantastique, il faut voir en quoi le narrateur participe de la 

marginalite. Le narrateur du a Pont ID vit en marge parce qu'il est un 

noctambule certes mais, plus significatif encore, parce qu'il se plaœ du cdta 

des dominés dans la hiérarchie sociale qu'il s'invente. 

fiid- , p. 70. 
16' Bien au contraire, I'l\aglaise. fantome du Tanps et de la Mort, donne la vie. Ca tlCwat d cuccm 
plus s i g d ï d  l'écart cntrt la conclusion de iia légende et d i e  dt fa réactualisation, et la nécessité de 
déceler le scns de cette dcinitre puisqu'il se txuuve si loin de celui de sa @figuration. 



La conclusion de œ conte peut &re interprétée comme une tentative du 

narrateur de changer de rang social. Le fantastique, valid6 par la conclusion 

du conte1@, illustre un symptôme de la situation d a l e  du médecin-narrateur 

qui voit en œtte famme une figure surnaturelle découlant de son admiration 

pour elle. La vision du fantastique, volontairement produite par lui, sert B 

transformer sa réalité, son sentiment d'inférioritb. En transposant la relation 

dominant-domin6 dans le monde paraIlde du fantastique, le narrateur peut 

ainsi mieux s'associer B la quasi-divinité qu'est l'Anglaise, symbole de la 

victoire, du temps et de la mort. Dans le fantastique, le narrateur soi-disant 

dominé peut parvenir au haut de sa hiérarchie, c'est-à-dire proche du statut 

des Anglais dominants. En effet. il transforme l'Anglaise en un personnage qui 

viendrait le chercher pour l'amener dans son monde, la faucheuse amenant 

dans le monde de la mort les a m  pr6tes A mourir. 

Toutefois. la stratégie identitaire du narrateur semble s'avérer vaine: il 

tente de se definir par rapport B l'Anglaise, elle-même insaisissable par son 

association au monde incertain, impalpable du fantastique. II le realise 

d'ailleurs vers la fin du conte en posant, au sujet de œtte incarnation de la 

cornmunaut6 anglophone du Qu&ec, les questions: 

mi. qu'on uisja? ~ a i j o  jamais au d'olk? Tout bit 6nigmrtiqu G..].'~ 

'" K Si je revois jamais @a chirrrtte], inie nuit, sur le pont désert, je pewrai que je viens d'avoir un 
accident. » Ibid. , p. 70. 
'63 ibid. , p. 70. 



Cette question peut, enfin. m e  retournée vers le narrateur parce qu'il ne peut 

circonscrire l'identité lui servant de rWrenœ. Le fantastique associe a 

l'Anglaise est donc, comme dans a La Mi-Carême m. un outil pour préservhr et 

pour illustrer une identité incertaine. 

Le louwarou 

Parmi les réactualisations des légendes profanes du premier recueil, 

cr Le chien gris B est assur6ment la plus explicite. Le chien gris, intrus dans la 

maisonnée, est désigne trois fois par le terme loup-garou qui renvoie à des 

contes de Honoré 6eaugrand1", de Wencesklas-Eugdne ~ i c k ' ~  et de 

Pamphile Le ~ a y ?  Ces trois versions partagent des traits communs: les 

péripéties sont amorcées par un manquement aux pratiques religieuses ou B 

la charite chrétienne; les mécreants sont transformés en bêtes a car toute 

transgression entraîne obligatoirement une punition, toute faute nécessite, P 

coup sQr, rdparation dm; et les temoins de cette transformation sont toujours 

sous l'effet de l'alcool. 

Selon la légende originale qui inspire Fanon, quiconque n'a pas fait ses 

pdques depuis sept ans est condamné par Satan à prendre chaque soir, au 

164 BEAUGRAND, Honoré. « Le loupgarou » dans La chasse-galerie, I&m. , pp. 3 7 4 .  
'" DlCK, Wenccsias-Eug&. n Une histoire de loup-garou r, dans BOIVIN, I&m . pp. 25526û. 
'" LE MAY, Panaphik. « Le loup-garou m. dam BOIVIN, I&m , m- 105415. 
'" BOMN, Idem. , p. 11. 



coup de minuit, la forme d'une bête, b plus souvent celle d'un chien ou d'un 

loup. Ces créatures sont caractérisées par leurs poils raides, leurs yeux 

rouges comme des charbons ardents et leur compoitemnt ou leurs cris 

terrifiants. Ces pécheurs sont d6livibs de leur sort si quelqu'un r&issit B leur 

tirer un peu de sang. Les contes de Beaugrand, de Dick et de Le May se 

terminent d'ailleurs sur cette note. Le Mal disparaît toujours et, le plus 

souvent, le denouement du conte dissipe la présence satanique pour mieux 

faire l'éloge de la pratique religieuse et du clergé. BoMn, dans la prthentation 

de son anthologie de contes antastiquas, a d'ailleurs bien nota cette fonction 

sociologique de la légende krsqu'il affirme : 

Dans cr Le chien gris B de Fenon, le lecteur retrouve dans la bête 

intruse, un loup-garou selon Bezeau, une représentation du diable. II est ainsi 

amené à réemprunter les chemins moralisants de l'idéologie passéiste de nos 

vieux conteurs. 

Le conte ferninien reactualise de façon unilint5aire les myth6mes 

originaux des légendes. Le récit s'ouvre sur la présentation d'un manque de 

pondération du personnage principal et d'un manque de mod6ration quant 

sa consommation d'alcool. II y a id l'amorce d'une distanciation entre le texte 

fenonien et la légende dans la m u r e  où la punition du pécheur n'est pas sa 



transformation en bete mais plut6t b rencontre de celle-ci. Alors que Bezeau 

est saoul le soir, il voit et se sent menacé par k chien gris a dont I'allure 

inquibte et les yeux rouges l'&tonnent da, un chien qui pr6sente toutes les 

caract6risliques des loups-garous des légendes du XIX- siècîe. 

Au fil du conte, Ferron s'6oigne encore plus de la légende originale et 

la conclusion du conte diverge dee textes récupérés, malgr6 I'unilin6arïté 

premibre de la r6actualisation. On ne trouve pas dans a Le chien gris v de 

validation de l'identité du loupgarou: on ne lui tire pas de sang; son sort n'est 

pas rompu. 

La malédiction subie par les pécheurs des contes folkloriques peut 

toutefois etre vue, dans la reactualisation, travers la réorientation de la 

destinée de Bezeau. De grand seigneur, il ne devient qu'un pawre homme. 

Celui qui a commis la faute -6ezeau. par son irascibilité et sa dominatiort 

est celui qui est puni -par sa d6possession. En cela tient le recoupement 

majeur entre la condusion du texte de Ferron et celles des contes de loups- 

garous du XIX- siècle. L'humeur irascible du seigneur et son caract&re 

dominateur vis-à-vis sa fille sont punis par b perte de cette demibre aux 

mains de l'habile commis. le maltm du chien gris. Bereau meurt finalement. 

déposséd6 de ses biens et de son autorité. Ainsi sont punis les manquements 

initiaux du seigneur. 

- - - - - - - - - - - 

'" FERRON, u Iie chim gris B, &m. , p. 95. 



La fin du conte nous ramène au réel en nous montrant qu'il n'y aval, en 

vérité, aucun bupgarou, aucune présence satanique; le chien gris. 

appartenant au commis, n'4tant qu'un chien gris. C t a  conclusion aide B 

cerner la foncüon du fantastique dans œ conte: permettre et provoquer k 

ludisme des identités. Le loup-garou, c'est-&dire œlui qui a péché et qui doit 

se racheter, est bel et bien Bezeau et non l'intrigante bête. 

La vision de Bezeau provoquée par sa trop 'grande consommation 

d'alcool p e m t  au fantastique de s'insérer dans le récit, prmet B œ marginal 

de voir au-delà du réel, audelà d'une rbalité dont il ne peut supporter la vue: 

un veuvage malheureux et une Clle un peu lente pour seule compagnie. Le 

fantastique comporte cependant son versant n6gatif, œlui de masquer la 

réalité. En voyant un loup-garou, le seigneur peut, certes, avoir la premonition 

que quelque chose se trame contre lui, mais il est surtout obW6 par une 

chimbre alors qu'il devral se concentrer sur les probièmes vécus dans sa 

maisonnée. Prisonnier du fantastique. le père se preoccUpe plus de la 

présence d'un loup-garou chez lui que de œlk d'un prdtendant ambitieux qui 

lui enlèvera sa fille et sa seigneurie. 

Ainsi F e m  dédramatise la légende des loupsgarous. II ne la 

rdactualise d'ailleurs pas sous le titre a Le loup-garou w mais simplement sous 

le ütre a Le chien gris ID. Par Le chien g h  D. le fantastique est montr6 



comme un monde qui tient le marginal en otage. Emprisonnt loin de sa 

réalité, il est maintenu dans l'incertitude. 

Le Petit chawron fourre 

Dans le second recueil de contes. seul a Le petit Chaperon Rouge m 

récupère une légende folklorique. Par son titre. on l'associe d'emblée au 

conte du même nom des Contes de ma mdre /'Op de Charles Perrauk Ce 

conte du XVII- siéde est lui-m6me une transcription d'un récit de b tradition 

orale française a [...] ayant pour auteurs un nombre infini de Pères, de MBres, 

de GrandtM&es, de Gouvernantes et de grandpArnies[ ...] A la différence 

des légendes profanes r6wpérées dans le premier recueil. le fantastique 

n'occupe pas une grande place dans œ conte. Du coup. toute incertitude 

quant au sort des personnages est gommée. Pensons aux versions de œ 

conte embellies pour les enfants qui veulent que la fillette et sa grand-mère 

sortent vivantes du ventre du loup une fois œ dernier tué par de bienveillants 

chasseurs. 

-- - 

"O PEMbiULT, Chdes. Le M ~ ~ e  Guha, févria 1696. cité par Jaequcs Barchilon, ai @fiace dcs 
Contes de PERRAULT (fac-shd6 de l'cdition originale dc 1695-1697), Genève, Slatkine Repints, 
f 980, p. vii- 



Maximilien Laroche'" a toutefois déœk une part de surnaturel dans œ 

conte en entendant au sens propre la phrase de Ferron a Le chien et le 

coquin ne formaient qu'un loup w ' ~ ,  voyant ainsi le dédoublement surnaturel 

d'un seul personnage. b mon côté, j'eaime que la phrase de Ferron doit Btre 

prise en son sens rnétaphorique. Le chien est une représentation de la 

domination du p&e sur sa fille, obligeant celle+d d adopter une identite qui 

n'est pas la sienne 4 l e  d'une fillette qu'il est ntkessaire de couver. Le 

coquin, lui, vMtable r6actualisation du loup de Perrault, cherche B posséder fa 

jeune fille malgrd elle. Ensemble. ils incarnent l'oppression -le loup 

rnétaphoriqus-de laquelle il faut se libérer. 

Comme dans les Contes du pays inceRain Femm reactualisal des 

légendes fantastiques en utilisant aussi le fantastique, dans las Contes 

anglais. il r4actualise un conte r6aliste sans utiliser, B mon avis, le fantastique. 

Ainsi. a Le petit Chaperon Rouge m'" de Ferron. ne comportant pas œ 

dédoublement surnaturel sur lequel insiste M. Laroche, reste fidele au conte 

de Perrault en reprenant I'enchalnement logique de ses mythdmes. En effet, 

mis d part le fait que le loup puisse parier, œ qui n'est qu'un myai8me mineur 

dans la trame diegéüque, le conte de Perrault raconte la simple histoire d'une 

jolie fillette. portant toujours une capeline rouge, qui rend visite & sa grand- 

-- . 

''' LAROCHE, hhxidica. «Nouvelles notes sur "Le petit Cbapemn Rouge" de Jaqucs  Faron », 
Voir et images drr pqs :  Ies Cahiers de I ' U i r s i t d  du Québec , vol, 6: 1973, pp. 103-1 10. 
ln -ON, a Le petit Chaperon Rouge m, X&m. , p. 227, 
l n  Notons que Parault met 1 sou titre la q.uscule A a Petit » demcllt alors que Ferron la mct B 

Cbperon n et a Rouge u, 



m&re et qui, chemin faisant, se laisse séduire par la fausse bienveillance d'un 

loup. 

Cette imprudence cause la perte de la fille et celle de la grand-mère. 

Alors que le noeud de œ conte découle de la simple insoucianœ de la fillette, 

le noeud du conte de F e m  vient de la tension entre la volonté des parents 

de couver leur fille 4 e  père lui donnant un chien qui doit la protéger, la mère 

lui faisant porter un chaperon rouge œ qui associe un statut d'enfant la 

jeune fille- et la volonte de la jeune fille de se ddfaire de cette identité 

d'enfant qui n'est pas la sienne. Or, malgre I'importanœ de la fillette dans 

cette tension, k petit Chaperon Rouge n'est pas le personnage central du 

conte. M. Laroche qualifie le petit Chaperon Rouge de personnagegrobltime 

car: u C'est de lui que depend chez Ferron le bonheur complet de la grand- 

mére. ID''' La v6ritabk protagoniste du conte est cette grand-m&re présent& 

avant que le récit ne commence. Alors qu'on ne sait rien de la grand-m8re du 

conte de Perrault, B part qu'elk est malade et alitée, le narrateur de Ferron 

nous dit que la grand-mère &ait a veuve, Dieu merci, [...] sans surveillanœ, 

libre et heureuse d7? Le veuvage apparaît comme une forme de libération de 

l'emprise masculine, que Femn fovoribe d'ailleurs pour ses h6roines17? La 

libération de cette bmma a beaucoup chapenmnée en sa jeunesse avec le 

résultat qu'elk aval épousé un homme autontaire wl" donne le ton au reste 

'" LAROCHE, I h .  , p. 104. 
175 FERRON, I k m .  , p. 223. "' Pensons aux veuves des contes u ïa mort du bonhomme », u L'enfant » a N L'été W. 

ibid. , p. 223. 



du conte. En effet, l'histoire du petit Chaperon Rouge de Ferron se pose 

comme la continuité de la liûération de la grand-mère. Cette demibre semble 

attendre la libération de la fillette, libération qui les rapprochera toutes deux 

dans leur intimité et qui pourrait gudrir le a mal agaçant [de la grand-Mre] 

contre lequel elle ne pouvait rien m178. 

Lon de chaque visite de la fillette, la grandinere semble verifier si le 

petit Chaperon Rouge est pret B œ rapprochement en la cajolant et en 

reprenant la rengaine: a Que tu as de belles joues. mon enfant! [...] De balles 

levres! d7' Cette rengaine ressemble grandement celle que Perrault faisait 

dire à son Petit chaperon rouge alors que cette demihre tentait de découvrir 

sa grand-mbre sous les traits du loup. On peut penser que la grand-mère du 

conte de Ferron, par ce refrain, tente de découvrir, ou plutbt, de faire surgir de 

sa petite fille la personne qui serait réceptive a ses caresses et qui lui rendral 

la pareille. Toutefois, la grand-mère ne veut pas provoquer l'éclosion de cette 

nouvelle identité. Elle attend patiemment. a ne sa[chant] quel langage lui tenir, 

craignant d'entamer du neuf, d'en dire trop ou pas assez dm. 

L'ajout du personnage du chien dans cette r6actualisation du conte de 

Perrault n'est pas gratuit. De œ qui précède, on comprend que ce personnage 

est bel et bien l'extension de l'emprise paternelle. Le père, en donnant a 

'" Ibid. , p. 223. 
'79  Ibid. , p. 224. 

bid. , p. 2î3. 



protecteur B sa fille, tente de garder les coquins loin d'elle. mais surtout, 

sachant très bien que sa belle-mère ne pourrait supporter la vue de l'animal, 

le père essaie de maintenir une distanœ entre la vieilk et sa filk. II espère 

ainsi empêcher toute contagion de la volonté de désaliénation de la grand- 

mére ài la fillette. 

Ses efforts auraient pu reussir si la présence du chien auprès du petit 

Chaperon Rouge avait ét6 continue. Le protecteur parti, un vicieux, B la 

recherche d'une proie faciie dans le parc Befmont, s6 présente aussitdt B la 

fille. Fenon présente sa r6actualisation du loup de Perrault par les phrases 

suivantes: 

En effet, cet homme peut aisément être associd au loup: il veut c q u e r  la 

jeune fille contre son gr& œ qui consîitue une nouvelle menaœ d'alibnation 

pour cette derniere. et bliminer -quoique temporairemen& la grand-m&e. 

Prenant la place de celle-ci dans la maison, il se fait poursuivre par le chien 

qui croit se venger de la personne qui l'oblige B atm toujours attache, la 

grand-mére. Ces deux personnages disparus, le petit Chaperon Rouge se 

retrouve avec sa grand-mm, libre de l'emprise parentale incarnée par le 

chie- qui l'emprisonnait dans l'identité d'enfant dont elle tentait 

'*' ibid. , p. 225. 



d6sespér6ment de se dwire en dandinant ses hanches devant les voyous. 

Libre, la fillette est dès lors disposée B recevoir la a passion nouvelle d" de 

sa grand-mère. 

L'importance de la grand-Mre et la présence du chien. en tant 

qu'additions majeures B l'ensemble des mythames du conte de Perrault, 

motivent la tesignification cornplate du conte. Mbme si tous les mythemes du 

conte de Perrault sont r6actualisds unilinéairement dans le conte de Ferron, le 

caractère préfiguratif de l'ensemble des allusions ne permet pas d'anticiper le 

dénouement du conte de Ferron. 

On doit d'abord avouer qu'il y a un recoupement entre les conclusions 

des deux versions du Petit chaperon rouge dans la mesure 00 Ferron ne 

supprime pas, comme bien des conteurs l'ont fait par égard pour t'innocence 

des jeunes audlurs, la morale de Perrault qui fait des p6rip6ties du Petit 

chaperon rouge une histoire un peu liœncieuse. M. Laroche k souligne bien: 

Alors que le conte de Perrault se terminait sur la punition du Petit 

chaperon rouge, celui de Ferron se termine wr une note positive: la fin de 

'" &id. , p. 227. 
'" LAROCHE, Maximilien. «L'imitation onginde dans "Le petit Chaperon Rouge" & Jacqucs 
Femn D, L 'action WX, no 7: Mars 1970, p. 680. 



I'ali6nation et l'affirmation d'une ide*. Au-delh du jugement de valeur qu'on 

pourrait porter sur la relatfon incestueuse entre la grand-mère et sa petite-fille, 

relation si passionnée que la margarine oubliée sur la table en fond, on peut 

applaudir la volonté des personnages de faire tomber les masques 

identhires La phrase de la grand-mère: cr Ah, petite, [...] tu as bien failli me 

trouver tout autre que je suis! nl" acquiert, la fin, un second sens pour 

résumer un conte qui a pour principale fonction de mettre fin aux tromperies. 

Cette fondion n'estelk pas d'ailleurs renforcée par la demi&e image? La 

margarine. produit de substitution prohibé en ces annêes dupkssistes. ne 

Snit-elle pas par disparaître la fin du conte? 

FERRON, Irbcm. , p. 227. 



Conclusion or4limlnrlrm 

Dans ce dernier chapitre, on a pu constater que les procédés de 

r6actualisation de légendes profsnes ne pennattent pas d'6tablir une nette 

opposition entre les deux recueils. a La Mi-carême ID, a Le pont B et a Le 

chien gris B. comme a Le petit Chaperon Rouge B, réactualisent les m y W m  

originaux de façon unilineaire, chaque myth&me de la r6actualisation 

correspondant B un mytheme du texte original. De plus, tous les contes. sauf 

a: La Mi-Careme da ont des conclusions radicalement dwrentes de leur récit 

original respectif. La figure de la mort du a Pont ID ne vient chercher aucun 

mort; u Le chien gris ID ne met en scène aucun vbritable loup-garou et Bezeau, 

le p6cheur du conte. ne se repent pas. Le petit Chaperon Rouge de Fenon 

n'est pas non plus puni pour avoir b u t 6  un loup mais elle semble au 

contraire, à la fin du conte, plus libre, plus heureuse. Dans l'écart de sens des 

conclusions réside la transformation des fonctions des mythes qui permettent 

de faire le point sur les préoccupations litthires de l'auteur. Ces 

transfonnationr, pour chacun des contes étudi4ss. Mechlent des parcours 

differents. La mouvance des fandons ne peut donc pas Btre ici un critete pour 

cerner une opposition entre Contes du pays incertain et Contes anglais. 

'= a La MiCaéme n, n'étant pas une -on comme telle msir me première mnrniption d'une 
légende orale, scs mytbtmcs nc possèdent pas & di- sémantique par rapport A un original, Par 
conséquent, la conclusion f m n i w  ne peut que cefiéter la conclusion de la légende gaspdsicnnt. La 
fonction cogmitive & la Idgende folklorique est donc reprise daas u Lg MiGr&nc )>, les deux récits 
foumissant um cxpLication B un pihorntne encore inexplicable pour lcs cafaats. 



L'image traditionnelk de la chanette de la mort remplit une fonction 

cognitive en tentant de rendre moins insaisissaMe la conception de la mort. 

r Le pont ID w détournera de wtte volonté d'expliquer la mort en confhnt 

aux mythemes un rdle sociologiqw. En effet, le narrateur du a pont B admire 

l'Anglaise P cwm de sa mamise d 'e l kdmo  de son autorité. II la place en 

haut de la hidrarchie -ale qu'il s'est inventée. En associant cette f«nme B 

une légende, lui conférant ainsi une dimension sacrée, il valide cette 

hierarchie sociale. Or, du même souffle, la réactualisation de la légende 

conteste cette hi6rarchie puisque k narrateur tenie de la remanier en 

essayant d'accéâer B un rang proche de celui de l'Anglaise: la mort. c'est* 

dire la femme admirée. viendra le chercher pour l'amener dans son monde 

fantastique. 

La contestation de l'ordre social est aussi le tMme central de a Le 

chien gris ID. Alors que les Mgendm de loups-garous remplissaient une 

fonction sociologiqw en légitimant l'ordre religieux. le conte de Fenon 

remplit la M m e  fonction en assodant le seigneur, incarnation du pouvoir. B la 

bête surnaturelle. Comme les pécheurs doivent 

transformés en bêtes, Bereau, ayant pedr6 par son 

fille et de ses employés, est transformé. B cause de 

vision fantastique. en pauvre homme et finit 

6tre chatiés en &tant 

inconduite auprès de sa 

son obsession pour une 

par mourir. Ainsi, la 

r6actualisaüon de ce con@ fait passer la fondion sociologique de son rdle de 

légitimation P son rbk, de conbstation. 



a Le petit Chaperon Rouge m, quant B lui, d6laisse la fonction 

pédagogique du conte de Perrauît, mise en évidence par la morak en 

exergue. pour adopter une fonction pychologiqw. La réactualisation 

fenonienne souligne les conflits inconscients da la fillette: la libido du petit 

Chaperon Rouge ne pouval faire surface parce que rebulée par la 

domination pamntale qui l'enfermait dans une identité d'enfant impubçre. 

Cette fonction met donc en evidenœ la nécessite de l'animation de soi. 

L'incertitude idenmire est gommée B la fin de œ conte anglais pour mieux 

ancrer le personnage principal dans la réalité. 

Ainsi, les procédés de r6actualisation des légendes profanes ne nous 

permettent pas de voir d'opposition entre les deux recueils de contes de 

Ferron. Cette opposition existe cependant et se trouve dans le sens des 

diverses r6actualisations qu'opère l'auteur. 

Les trois contes 6tudiés dans les Contes du pays incertain rhp&rent 

le fantastique des légendes de la Mi-CarArne. des loups-garous et de l'image 

de la charrette de la mort pour maintenir kur héros B I'écait de la rbalité. Du 

coup. leur perception de la réalité devient mouvante. incertaine. L'unique 

r6actualisation folklorique des Contes anglais parcourt exactement le chemin 

inverse: elle campe la fillette dans la rdalité en la distinguant de l'identité 

incertaine que d'autres +ms parents, lem voyou+ lui attribuent. Le rapport 



des héros B la réalité fait donc 30pp0~3r les deux recueils lors des 

réactualisations folkloriques. 

Enfin, il est possible de faire une distinction entre les deux recueils par 

le nombre de r6actualisation de légendes profanes qu'ils contknnent: les 

Contes du pays incettain contiennent trois réactualisations alors que les 

Contes anglais n'en contiennent qu'une. Le premier recueil montre une plus 

grande volonté de se rattacher aux traditions folkloriques québécoises. Ferron 

écrivait dans a Marthe D: 

L. paya rii. nos co- i.bumo h i con(l.iodm 

Cette phrase illustre l'importance du retour aux traditions, aux racines, pour 

rendre œ pays un peu moins incertain, pour consolider son identité. Contes 

du pays incertain fait donc un plus grand effort de œ côtb que Contes anglais 

en retournant plus densément au passé littéraire de la culture occidentale. 

Mais œt effort du premier recueil n'est4 pas vain ici? Retourner aux 

légendes folkloriques par le biais du bntastique n'est-ce pas faire un acte 

volontaire d'6loignernent de la rbalitb? N'est-ce pas adopter l'incertitude? 

Peutdtre cela explique-t-il, en partie du moins, k titre de œ recueil. 

" FERRON* a Mutine I&m , p. 175. 





Jean Marcel, analysant la position du conte par rapport au monde, 

affirme que œ genre est [...] une entreprise de mise en échec du monde par 

l'imagination cr6atrice de façon th faciliter le mode d'insertion de la wnscknœ 

dans un réel devenu inavouable. ID" Le conte se pose comme une 

contestation de la réalité qui engendre une rec~éation du monde. Jacques 

Ferron participe B cette re~~dation en tentant de definir l'identité de sa société 

qui entreprend de se renouveler bient8t par la Révolution tranquille. 

Or, le fonctionnement de l'identité est duel- D'une part, l'idenüté est 

contenue et exposée, dans la litt6rature par exemple. D'autre part, elle renvoie 

et dépend essentiellement du politique. La soci6t6 qubbécoise de 1948 à 

1964 '~  prbpare une profonde mutation. Comment alors parvenir B fixer une 

identitb dans le litthire? Ce n'est donc pas innocent si Ferron attribue le 

qualificatif incettain au pays de son premier recueil et si, pour tenter de k 

définir, il l'oppose implicitement. en 1964, a un pays anglais par les titres de 

ses recueils. De œüe façon, on peut avoir une vue d'ensemble sur l'identité 

187 MARCEL, Jean. J'QUCS Fernon d g r é  lui, MonÉrfal, Éditions du bur, Cd. "Littérannt du 
Jour", 1970, p. 47. 
" Le premier sonte de Fmoa, M Mrtiiu >) p a î t  m 1948. LW est Ia picmihc date de parution du 
dernier recueil. 



de la soci6té québécoise en juxtaposant œs deux volets du diptyque, un 

recueil se définissant par rapport d l'autre1? 

Si le pays incertain se definit par rapport un pays anglais et vice 

versa, chaque définition identitaire devient fugace. Un seul moyen existe pour 

échapper cette fugacité, pour sortir de la confusion: le retour aux origines, 

aux traditions, aux mythes et aux légendes. l'héritage immuable de nos 

ancêtres qui situe notre présent par rapport au leur. Gabriel Garcia Maquez a 

deja bien résumé cette idée par sa fameuse phrase: r II y a dix mille ans de 

lin6rature denidre chaque conte que l'on écrit- dgO 

Femn partage cette conception de l'importance du passé et consacre 

à ce dernier une place significative dans ses deux recueils de contes. La 

mythocntique de textes r6actualisés s'est avérée d'une grande utilite pour 

comprendre la construction identitaire de chaque pays sous-tendant chaque 

recueil de contes de Ferron. Rochelle Sadowsky écrivait justement: 

&a] dcriairm comapond [...] ii la con8tibtion inâiviâwlle do I'inugi~irm c..].'" 

Ia9 On peut vraisemblablement penser que Fcrrw a voulu représenter, par ses nxucils, deux univers 
irréconciliables puisqu'il les a publiés séparément En effa A la publication des Cowes du m s  
incertmn en 1%2, plusieurs contes du second recueil hicnt déj8 parus dans diverses revues. Famn 
aurait pu f& un seui recueil avec tous ses contes; il aurait pu f b  aussi un hcueil avec deux sections. 
ï i  a plutôt choisi de publier aux Éditions d'ûrpMc deux livres indépdants pour montrer, on pcut le 
croire, une v&itable coupure entre ces dcw pôles identitaihs. La publication cn 1%8 dcs deux recueils 
en un même ouvrages laisse penser que Fermn a lai& fiiire l'bditcur comme il l'entendait, comme il l'a 
souvent f i t  pour ses rééditions. 
'90 Pensée de Gabriel Garia Marquez dais II Ti- (4 mars 1979). 
19' SAMIWSKY, Rocklie. La validit6 dt la mythocritiqut pour 19hmp&ation b t h i r c  », French 
Srudies in Sourkrn @CU, vol. 21,1992, p. 58. 



La réécriture de Jacques Ferron 4 u  devrions-nous dire plutôt ses 

réactualisations de textes fondateuni+ est un outil de contestation, 

contestation sous-jacente & la réalité des contusslgP. 

Des cinq Ibndrons de mythe. déaites en introduction, la fonction 

sociologique est assur6mnt cdk qui mprésemte k mkux la contestation de 

la r6alW. Repém œîte fonction dans les &actualisations ferroniennes 

validerait l'a p M  voulant que l'imaginaire de Fenon soit articulé autour de la 

contestation. Or, sur les quatorze r6actualisations de récits fondateurs 

recensés dans les deux recueils de contes, onze d'entre elles 

m6tamorphosent un mythe ou une iégende en lui faisant jouer une fonction 

sociologique (79 %). Jamais Ferron ne con%re B ses r6actualisations de 

fonction ontologique; rarement leur donnatil la fonction cognitive. II faut donc 

comprendre que le conteur ne cherche pas B definir la condition humaine ou 

de grands ph6nomènes inexplicables mais simplement (!) sa soci6té. 

Cette amtestation s'articule toutefois différemment dans les deux 

recueils. Sur les dix-sept contes des Contes du pays incertain. huit textes 

récupèrent des mythes et des Mgendes Presque la moiti6 (47 %) des contes 

de œ premier recueil illustrent les ifluences littémires de l'auteur. Les Contes 

-- 

la Sur les trente-neuf contes des Conrés du prrys incertain a dcs Coma mglais, quatonc repcnncnt 
des mythes a des légendes. Plus d'un tiers des contes des deux recueils font un travail & réécriture. 
C'est donc qu'une caiaine culture est prémjte & L'esprit & Faxon daas l'illwtration de ses deux 
mondes. On constate alors l'imporisa# & 1'- aux racines culturelles pour dCfinit iiac 
noweiie réaiité- 



anglais, par contre, renouent avec ler, racines culturelles dans une bien plus 

faible proportion. Seulement six contes sur l vingt-deux sont des 

r6actualisations (27 96). Les Contes du pays incertain, en retournant dans une 

plus grande proportion aux origines que les Contes anglais peuvent le faire, 

sont plus susceptibles de sodr de la confusion idenotaire que le renouveau 

social du Quebec pré-r6voluüonnaire peut installer. 

Maigre cette louable tentative, il semble que Ferron cultive l'incertitude 

dans ses Contes du pays ince~ain'~~. En effet, dans a Retour B Vald'Or r 

Ferron condense deux mythes grecs et laisse une fin ouverte B son récit. 

L'association de la fureur bachique de la femme -appelée folie aujourd'hui- 

B la thematique du retour nous empêche d'dtre assurés d'un retour de 

I'hkroïne à Vald'Or: peut-être sera-t-elle internée; peut-être errera-t-elle en 

forêt comme les Bacchantes. La fin de la bacchanale et le retour se situant 

audelà du récit, on ne peut connaître te sort de la femme; on ne sait si sa 

contestation de l'ordre 6tabli portera mit en lui permettant de retrouver ses 

racines abitibiennes et, du coup, son bonheur. Au contraire, les deux contes 

anglais réactualisant des mythes grecs sont dos. a Ulysse ID, petit ii petit, rend 

m6prisable un homme reconnu socialement pour aboutir, la fin de a Les 

sirènes ID, sur ce verdict sans appel. 

Ig3 Le sens de chaque daamkmion ayant M expliqd au fil des chapitres, je rn'aüaderai plus 
particulièrement ici aux pmcddés de réactualisation 



Les reactualisotions des textes bibliques de Contes du. pays incertain 

6tayent l'amorce de l'incertitude amenée avec le conte d'ouverture du recueil. 

Les procédés de réactualisation des quatre contes &di& 4 Cadieu ID, a Le 

paysagiste ID. a L'archange du faubourg w et a C6t6 I+ se font tant& 

unilin6airement, taritat par condensation. Les r6actualisations qui procMent 

par condensation, comme u Retour Val-d'Or ID ou a L'été ID par exemple, 

pluralisent le sens de la contestation d a l e .  De ait, celleci, ayant pour 

source divers mythes et portant par conséquent divers sens qui peuvent 

s'influencer l'un l'autre. perd de son impact Pour cette raison, je considare 

que les r6actualisations par condensation contribuent à I'incertihide. En effet, 

souvenons-nous de la r6actualisation par condensation du a Paysagiste ID. 

L'opposition des myth6mes Créateur I w6ation stnicturant la Genèse est 

gommée dans œ conte pour se présenter comme un amalgame en la 

personne de J6rémie. Par conséquent. l'identité de œ personnage devient 

insaisissable; le sens de ta conclusion de cette réactualisation est plus difficile 

a cerner que celk des diverses r6actualisations unilineaires. 

Les r6actualisaüons bibliques 

unifineairement dans a Le deluge w el 

porte e,, et par fragmentation dans 

des Contes anglais se construisent - 
dans a II ne but jamais se tromper de 

a Armaguédon W .  Ces procedés ne 

participent pas de l'incertitude. Le procédé de réactualisation unilin6aire 

superpose le récit ancien au récit moderne pour donner œ dernier un 

nouveau sens, d a i m n t  défini. La fragmentation. quant elle. diffracte un 



mythème 4 a  bataille d'Amiaguédon- P travers l'entendement de plusieurs 

personnages modernes. Dans a Armaguédon D, les divers sens accorôés à ce 

mythèmes se confrontent pour faire triompher une interprétation e l l e  du 

Capitaine- qui dut le conte. Les condusions de cas trois contes anglais sont 

donc très bien définies. Ainsi, les r6actualisaüons se font clairement; le 

nouveau sens donné aux mythes est facilement décelable. 

En œ qui conœme les rrdachralisations des légendes profanes. les 

procéd&s de réactualisation ne permettent pas de distinguer les deux recueils, 

toutes &ant faites de façon unilinbaire. Comme la fin ouverte peut être une 

caract&istique de certains contes incertaindW, l'utilisation du fantastique dans 

les trais r6actualisaüons de légendes profanes des Contes du pays incertain 

cultive l'incertitude dans œ premier recueil par opposition a la rt9actualisation 

des Contes anglais + Le petit Chaperon Rouge B. Cet outil de 

réactualisation met une distance entre les héros des contes et la réalité. La 

presence du surnaturel peut même remettre en question œ qu'on acceptait 

comme réel. Ainsi, par la mouvanœ conceptuelle qu'il g&n&re, le fantastique 

caract6rise le pays incertain du premier recueil. 

Toutefois, il feut noter que le lien fantastique-réel ne produit pas une 

influence B sens unique. En effet, la dominanœ de la realité 4 m e  

lP4 « Retour à Vai-d'Or D, pour les Féactualtsati 
- * onsdtmytksBaCic~~s; «Cadïeu»ct«Lepaysagistc»», 

pour ceUcs dts ldgcades bibiiqucs. 



lorsqu'elle n'est que souwntendue, comme dans a La Mi-Car6me - permet 

de critiquer certaines amdusions ou enseignements des récits folkloriques 

fantastiques. Jean-Marcel Paquette. dans la section a Contribution à la 

typologie du conte dB, a deja fort bien explique comment deux modm de 

pensée. le magique et k logique, v4rifient îes bis de l'imaginaire. Les 

conteurs littbmires, comma Fenon. enrihissent le genre en ajoutant au 

magique des légendes traditionnelles une articulation logique. Ils instaurent 

alors. dans ces légendes. un rapport B la f6alît6. Cette addition est en soi. 

selon lui, le moyen de contestation de ces conteurs. 

Le fantastique illustre un autre monde, loin de la r6alW. rendant cette 

&alite incertaine en nos esprits; la rbalitt5 dea contes littéraires fentastiqws 

critique en éclairant de logique œ nouveau monde fantastique qui nous est 

présenté. Par cette heureuse contamination. par œ retour aux traditions, une 

nouvelle réalité peut se construire dans le littéraire. 

Les diverses r6actualisations ont montré que. de façon g6n6rale. ce 

retour aux sources crée, une nouvelle rdalité en transformant et en 

critiquant celle qui existe d6ja mais il contribue, en plus, B situer œ 

renouveau. Les racines mythiques et traditionnelles sont l'ancre de /'arche 

lg5 PAQUETTE, Jean-Marcel. « introduction A ia méthode de Jacques Faron », b s  fi'mç&es 
(numéro spécial Jacques Fcrron), vol. 12, no 3 4  Octobre 1976, pp. 196-7- 



dRn'soim errant enbe deux db luge~ '~  qu'est notre société en constante 

mouvance. 

Cette lecture mythocrioqw a montré que les deux recueils de contes de 

Ferron peuvent se définir distinctement d'après les rapports qu'ils 

entretiennent avec leurs sources littéraires. MalgA l'apport des travaux de B. 

~ednarski''~, de O. ~ i c h a u d ' ~  et de P. L'~&ault '~,  il est cependant encore 

difficile de donner une definition de l ' incertitud~ et de l'anglicifudeW' 

ferroniennes. Chaque terme se d6termine dans la mesure ou il s'oppose à 

l'autre. Mais n'est-ce pas de cette façon que se définissent les identités 

politiques? 

Comme nous expliquions plus haut I'ambkalenœ de cette identité 

il lustrée dans le littéraire mais definie originellement dans le politique- on 

peut comprendre que la dimcuit6 à définir les identités de chaque recueil tient 

dans le fait qu'dies n'ont pas de v6ritables rtMrencerr identitaires politiques. 

'% Cf. « Le déluge W. 

BEDNARSICI, &ay. Le pays incertain & Jrrcques Ferron, mémoire MA, Halifax, Dalhousie 
University, 1%9. 

MICHAUD, Ginette [dir. avec La wlhboraîion de P. Poirier]. LX- F c r r ~ n ~  Montréal, Fides- 
Cétuq, "Nowelles québécoises", 1995. 
'99 FERRON, Jacques et Picm L'&IUULT, Pur l a m e  d'en mëre .  Entretiens, Outhmont, M t  
Éditeur, 1997. 
2 0 0 ~ p u r r a i t ~ c c t ~ p a r t r o k t b è m e s ~ d a n s ~ c s c o n t c s d u p r c m i e r ~ ~ & ~ &  
dans ce mémoire: 1) l'incertitude quant & la &tWç du personnaec central (ït Retour B Vald'Or » ct 
tt Cadicu D); 2) 1'- idéfinissable (a Le paysngiste m a u L'archange du hbourg ») et 3) la réaüîé 
indéfinisable (u L'& », t4 La M i - C k b e  M, a Le pont » et « Le chien gris m). 
"' L'absence de réachialisation par CO-on daas les Contes anglais dlimaie toute trace 
d'incertitude dans le second recueil, cc qui pcut mus f â k  cornprdm l*cmglicih& comme la msrqut 
d'une ciestbée, d'une i- a d'me définies. Toutefois, on peut se dtmsndcr si cate 
caracttristique est sifpiticative puisque les conres mgfris nc contiaiomt qu'me h i l e  poportion & . - r&mUahmolls. 



Elles sont loin de fa réalité du Québec. Par leg differmtes contestations 

sociales blaborées par ses r6actualisations. Ferron invite k Quétmc changer 

pour se rapprocher de œtîe image qu'il 6bauche. image d'un pays attaché B 

ses racines cuttudies. On pourrait peut-être mieux saisir la vision ferronienne 

du pays en examinant comment Femon élabore sa contestation d a k  B 

partir de textes plus près de la réalité polique. Je pense ici a des textes qui 

mettent en scène des personnages ou des 6v6nements réels, comme sa 

piéce Les Grends So/eils ou son recueil Historiettes. Avec ces textes, il serait 

interessant de faire le chemin inverse de la m y t h d q u e  d6veloppée dans œ 

mémoire, c'est-Mire non pas de voir comment des mythes sont transformés 

pour illustrer la conception d'une identité mais bien de voir comment la r6alW 

est transformée pour construire des mythes et, par Y, de nouvelles racines 

pour une nouvelle identite sociale. 



a I.  ..] l'oeuvn, de F e m  cherche un pays 

auquel elle poumit mssernb/er, 

et qui ressemblerait au Quebec où nous nous dabattons aujourd'hui [;] comme 

une rose B un pissenlit. u 

Robert Melançon (u Fragments d'un Femn u) 
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