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La these s'applique & 6valuer le degr6 de l6gitimit6 des best-sellers fdminins 
qudbdcois et analyser les mBcanismes et les crithres qui gouvernent leur 
apprdhension au sein des Btudes litidmires et culturelles. Pour ce faire, elle propose 
l'étude de l'ensemble du discours critique B propos de cinq auteures de best-sellers 
fhinins qudbkois de 1985 B 1995 : Francine Ouellette, Denise Bombardier, 
Chrystine Brouillet. Arlette Cousture et Marie Laberge. La these repose sur trois 
approches thdoriques : les études sur la valeur, celles sur la l6gitimit6 culturelle et sur 
la remise en question du canon IittBraire, la critique au fBminin, et les Btudes sur les 
productions culturelles de grande consommation. Les rBsultats permettent une vue 
globale des enjeux du d6veloppement d'un créneau éditorial nouveau pour le champ 
littéraire queb6cois et des reajustements qu'il provoque chez ceux et celles qui ont 
pour mandat d'en commenter les manifestations. 



Depuis les debuts de la litthture médiatique au milieu du siècle dernier, les oeuvres 
populaires signées par des femmes se trouvent doublement marginalisées : jugées 
peu valables en regard des critbres qui fondent la supposée grande litt&ature, elles 
subissent Bgalement les effets de la hidiarchisetion des genres qui prdvaut au sein 
même de la litterature de grande consommation, de sorte que les romans & caractère 
sentimental ou & focalisation sur des pr6occupations f6minines se retrouvent 
syst8matiquement, selon Anne-Marie Thiesse (1984), au plus bas Bchelon dans ce 
second systbme de valeurs. 

II est Btonnant de constater que plus d'un siècle ans plus tard, les choses commencent 
à peine à changer, et ce meme si des les annees 70, une solidarite ferninine 
acadeinique aurait pu se developper et creer un contexte susceptible d'enrayer la 
rnarginalisation des oeuvres fdminines en leur assurant un accueil institutionnel 
addquat. II apparaît ainsi qu'en 1999, les best-sellers fBrninins passent encore 
rarement la barre de l'accueil institutionnel, et ce malgr6 les avancdes recentes de 
plusieurs disciplines thboriques qui remettent en question l'arbitraire de la valeur 
littéraire. 

La these vise B 6valuer le degr4 rdel de l&gitimit& des best-sellers feminins et 
analyser les mécanismes et les criteres qui gouvernent leur apprehension au sein des 
études littéraires et culturelles. Pour ce faire, nous avons 6tudib l'ensemble du 
discours critique B propos de cinq auteures de best-sellers feminins qu6bbcois de 
1985 B 1995, dont chacune fait l'objet d'un chapitre de la these : Francine Ouellette, 
Denise Bombardier, Chrystine Brouillet, Ariette Cousture et Marie Laberge. Notre 
étude se situe au confluent de plusieurs pistes et approches thdoriques : les Btudes 
sur la valeur, celles sur la Idgitirnite culturelle et sur la remise en question du canon 
littéraire, la critique au feminin, et les Btudes sur les productions culturelles de grande 
consommation. 

Les rdsultats de cette ddmarche permettent une vue globale des enjeux du 
développement et de la cristallisation d'un crdneau 6ditorial nouveau pour le champ 
littéraire québécois et des reajustements qu'il provoque chez ceux et celles qui ont 
pour mandat d'en commenter les manifestations. 
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« En Bcrivant Les filles de Caleb, je me 
disais que les fdministes allaient detester 
ça » (Arlette Cousture, citée dans 
Savoie, 7996, p. 36). 

« Pas evident de changer le monde 
quand on tire B cinq cents exemplaires » 
(Saint-Martin, 1997, p. 47). 

Scrutant depuis quelques années la littérature de grande diffusion 
consommée massivement par les femmes, j'ai d'entrée de jeu été sensible 
à un decalage persistant entre le contenu idéologique de plusieurs de ces 
ouvrages et l'accueil que leur a réservé la critique au féminin'. Alors que les 
romans populaires féminins vehiculaient souvent des idées que le discours 
social associe au ferninisrne et aux actions et revendications qui l'ont 
caractérise, la critique au féminin en matière de littérature s'est de tout 
temps distancee, voire mefide, de ces productions culturelles. D'une 

II est difficile de définir succinternent la critique au feminin, qui ne découle pas d'une pensee 
théorique fondatrice d'où elle tirerait ses idées principales. Les travaux de la critique au 
feminin découlent d'une multitude de sources et empruntent à des disciplines connexes 
pr6occupées par la division sexuelle dans nos sociélés, que ce soit l'histoire, la psychologie, 
l'anthropologie, comme le mentionne pertinemment Elaine Showalter (1985). Lori Saint- 
Martin, pour sa part, en resume eff kacernent la portee en affirmant que "l critique au féminin 
pose, essentiellement, fa question de la sexuation de toute écriture. Quelles sont les 
condition de production et de reception de I'Bcriture au feminin? Quels liens y a-1-il lieu 
d'établir entre la place qu'occupent les femmes dans la culture et leur maniére d'inflechir les 
formes litteraires? Comment les ecrivaines posent-elles le poliiique et le social dans leurs 
textes, comment modifient-elles les genres litteraires pour y faire entendre leur voix?" (Saint- 
Martin, 1997, p. 7). 



maniare similaire. les auteures des ouvrages a succ6s se sont elles-mdmes 
souvent montr6es rbticentes endosser I'bpithete feministe, dans la vie 
comme dans l'écriture. D'Ariette Cousture, qui r [...] n'aime pas parler 
d'dcriture au féminin ou d'ecriture au masculin » (Savoie, 1996, p. 36) et se 
mefie des htiquettes. à Denise Bombardier, qui affirme vouloir a [...) 
denoncar un nouveau terrorisme [...] (Homier-Roy, 1991) en parlant des 
excbs du fbminisme, la méfiance parait bien reciproque. 

Cette exclusion mutuelle qui refoule les praticiennes du best-seller fdminin 
et les commentatrices qui adoptent une perspective critique féminine dans 
des camps quasi antagonistes nous est apparue comme le lieu d'une 
disjonction meritant plus ample réflexion. Alors que les valeurs associées 
au feminisme sont de plus en plus intégrbes B la dora et largement 
v4hicul6es dans le discours social de notre epoque, le féminisme tel que le 
presentent les theories littéraires parait avoir eu une phetration beaucoup 
moins large et être sans cesse confronté aux limites de son accessibilite. Le 
comportement de la critique au féminin a l'égard des romans populaires 
signés par des femmes au cours de la dernière décennie nous a semble un 
indicateur des bouleversements que provoque l'avènement d'une forme 
inédite de la culture de grande consommation québécoise dans le champ 
littéraire global. En tentant de scruter l'origine et la cristallisation du 
malentendu qui persiste entre les best-sellers féminins et la critique des 
femmes, malentendu qui ghettoWise une critique au féminin de moins en 
moins en prise sur le social. de plus en plus isolée dans son créneau 
intellectuel, nous avons avant tout interrogé l'ensemble des rapports entre 
la critique et les productions culturelles de grande consommation. À l'heure 
où les parametres qui permettent de départager le bon grain de l'ivraie 
littéraire paraissent progressivement se brouille?, il est devenu impératif 
d'examiner les motifs avoues et de s'interroger sur les raisons sous- 
jacentes des jugements de la critique à l'endroit des best-sellers féminins, et 

'NOUS endossons ici IDhypoth8se deAndree Fortin (1999). qui constate que " [...] les deux 
pôles de cutture populaire et cuîture-tout-court sont en redefinition sous l'effet de differents 
facteurs (p. 144) et conclut à IDindiff&enciation croissante des deux. 



de mettre en parallèle la construction de la legitimite litteraire et la 
construction de la legitimite de la critique dans le contexte qui leur permet 
de s'élaborer. Comment les rapports entre la fiction populaire des femmes 
et la critique litteraire au Qudbec se sont-ils n6goci&? Qu'en est-il au juste 
des enjeux que mettent au jour la cohabitation circonspecte bien rdciproque 
des deux parties? 

Tout en faisant ici le point le point sur les rapports entre I'ensemble de la 
critique et les productions culturelles de grande consommation des femmes, 
nous avons conserv6 une attention particulière au comportement de la 
critique au feminin relativement a ce corpus. Une analyse préliminaire de la 
critique au fdminin propos des ouvrages populaires signes par des 
femmes a rbvélé que la stratégie la plus commune pour aborder ces 
oeuvres a été le silence. Un silence g6néralisé. Significative, cette donnée 
n'en demeure pas moins difficile à manier puisqu'elle r6duit 
considbrablement les possibilités d'analyse du discours de la critique. 

Cette circonspection muette de la critique féministe à l'endroit des best- 
sellers féminins au Québec nous est apparu comme le microcosme de la 
situation d'ensemble du champ littéraire devant l'émergence d'une 
production qui en remet en question les frontières. En effet. la critique au 
féminin, comme d'autres d'ailleurs, a dû prendre position et ajuster ses 
outils critiques à l'avènement d'une nouvelle expression de la culture de 
grande consommation québécoise au feminin. L'analyse de ses 
interventions à propos des best-sellers dcrits, lus et mettant en schne des 
femmes prend ainsi véritablement son sens dans le contexte global de 
I'ensemble de la critique qu6bécoise. C'est en les comparant aux strategies 
de ldgitimation et de valorisation des oeuvres qui prevalent dans I'ensemble 
du champ littéraire quebecois, à ce moment précis de I'6volution de la 
litterature au Quebec. que les interventions de la critique au feminin 
acquiérent leur spécificité ou dévoilent leur homologie dans le champ 
global. Les résultats de cette démarche. que nous livrons dans les chapitres 
qui suivent. permettent ainsi une vue globale des enjeux du d4veloppement 



et de la cristallisation d'un créneau éditorial nouveau pour le champ 
litteraire queb6cois et des réajustements qu'il provoque chez ceux et celles 
qui ont pour mandat d'en commenter les manifestations. 

Si elle s'arrime bien à l'émergence d'une forme particulihre de la culture de 
grande consommation au Québec. la réflexion que nous proposons ici 
ornane de M a t  actuel des thdories de la littérature et se deploie dans son 
contexte. Des vagues de fond importantes dans les études litteraires et 
culturelles des dernières anndes la portent et l'ont rendue possible. La 
remise en question du canon litt6raire3 (Bloom. 1 994; Guillory, 1993; Lauter, 
1991) et la tentative de cerner les critères et les degrés de littérarit6 des 
oeuvres (Viala, 1993; Genette, 1991 ) sont au coeur des preoccupations des 
théoriciens tant amOricains qu'européens. Le réexamen de l'essentialisme 
de la littérature, la fameuse littérarité, ouvre la voie à une réévaluation des 
critères de legitimite a l'œuvre dans l'évolution récente du champ litteraire, 
ainsi que des processus qui gouvernent l'accession au statut d'œuvre 
canonique. Nombreux sont ceux et celles qui considèrent la littérarité 
comme un attribut essentiellement extrinsèque, alors que la classe sociale, 
mais aussi l'appartenance raciale et la différence sexuelle deviennent 
autant d'axes dont il faut mesurer les effets pour rendre compte de la 
partition du champ littéraire (Fiske, 1993; Gates, 1992; Showalter, 1989). 

Dans ce contexte, on constate que les oeuvres populaires signées par des 
femmes se sont trouvées doublement marginalisées : jugées peu valables 
en regard des critères qui fondent la supposée grande littérature, elles 
subissent Bgalement les effets de la hiérarchisation des genres qui prevaut 
au sein même de la littérature de grande consommation. Les romans à 
caractdre sentimental ou à focalisation sur des preoccupations feminines se 
retrouvent ainsi systématiquement, et ce. depuis les débuts de la littérature 
mediatique au milieu du siècle dernier, au plus bas échelon de ce second 

3 C'est-&dire, pour reprendre ta definition de Royal (1 991), " [...] those works considered to 
be "literature", works for that reason preserved, taught, written about, and sunounded by the 
scholarly and critical activities that constitute literature as a field of study " (p.111). 



systbme de valeurs, comme le souligne avec justesse Anne-Marie Thiesse 
(1 984). 

Cette double marginalisation influence indéniablement le sort rdserv6 aux 
romans populaires des femmes par la critique. II est &tonnant de constater 
que, prbs d'un siècle et demi après les bouleversements survenus dans le 
champ litteraire avec l'avènement de l'industrialisation, les choses 
commencent a peine a changer. Et ce même si, des les annees soixante- 
dix, une solidarité féminine académique aurait pu se développer et crder un 
contexte susceptible d'enrayer la marginalisation des œuvres féminines en 
leur assurant un accueil institutionnel adéquat. II apparait ainsi que les best- 
sellers féminins passent rarement la barre de l'accueil institutionnel, même 
aprés pres de trente ans de critique au féminin. Ainsi, ce n'est pas faute de 
possibilités de solidarité femi nine académique que ces ouvrages 
passeraient rarement et avec relativement peu d'eclat la barre de l'accueil 
institutionnel : depuis les années soixante-dix, la representativitd des 
chercheures féminines et féministes, couplée à un discours critique élabore 
specifiquernent pour permettre l'accueil de textes féminins, predisposerait 
en quelque sorte la fiction féminine en général, et potentiellement celle des 
best-sellers féminins en particulier, à un accueil institutionnel adéquat qui 
viserait à rétablir (graduellement) l'équilibre générique du phhomene 
littéraire et à enrayer une rnarginalisation des œuvres féminines. 

Modelant notre problématique sur cette double marginalisation persistante. 
nous avons résolu d'analyser la réception des best-sellers féminins au 
Quebec de 1985 a 1995, d'observer le statut de légitimité parfois ambigu de 
ce corpus, et de décrire les mécanismes qui régissent leur accueil ou leur 
exclusion dans la sphère restreinte (Bourdieu, 1992). La reception 
spécifique des best-sellers féminins quebécois publies de 1985 1995 a 
permis de constater que cette production signalait l'émergence d'une zone 
trouble du champ littéraire. En effet, ces ouvrages satisfont aux attentes du 
grand public tant en termes de construction narrative, de thémes exploites 
que de lisibilité, mais gagnent aussi parfois l'assentiment, le plus souvent 



moddr6, des instances ldgitimantes de la sphbre littdraire. Et c'est à cette 
ambiguTt4 fondamentale que se greffe le paradoxe des solidarit6s 
vacillantes entre la critique au féminin et ces nouveaux romans populaires. 
Quelle que soit la perspective empruntée pour aborder les best-sellers 
f6minins qudb4cois, il semble que ce corpus mette en question les grilles 
utiiis6es pour en rendre compte. 

L'inter& du sujet 
La nouveaute du segment 6ditorial forme par les best-sellers fdminins 
publiés au Québec depuis le milieu des années quatre-vingt contraste 
fortement avec la production qui a caractérisé les années précédentes. Les 
ouvrages quebécois qui ont occupé les premiers rangs du palmares des 
best-sellers au Québec durant les années soixante-dix, et particulibrement 
ceux signes par des femmes, témoignent de la faveur du public pour des 
ouvrages et des auteurs que la critique littéraire a reconnus comme partie 
prenante de la littérature légitime. Anne Hébert. Marie-Claire Blais, 
Gabrielle Roy, Antonine Maillet, pour n'en citer que quelques-unes. publient 
donc en ces annees des œuvres qui rejoignent le grand public sans 
bousculer les jugements de la critique littéraire4. Mais le consensus est 
fragile et l'apparition généralisée de romans quebecois écrits 
spécifiquement pour le marché de la culture moyenne 3s (Saint-Jacques, 
1991. p.163). qui survient dès le début des années quatre-vingt. indique 
une mutation au sein de la production québécoise. Si des œuvres destinees 
au marche de grande diffusion ont de longue date figuré au palmarbs des 
ouvrages les plus vendus (c'est même ce qu'on s'attend le plus a y trouver), 
force est de constater la domination des ouvrages amdricains traduits en 
France dans ce crheau. L'avènement d'ouvrages populaires d'origine 
qu6bécoise sur ce terrain marque donc une transformation de la production 
qudbkoise etlou de l'accueil que lui réserve le grand public. 

4 Nous avons analyse cette homogén4isation conjoncturelle des publics pour les ouvrages 
féminins ayant figure sur les listes de best-sellers au Quebec de 1960 à 1978 dans Saint- 
Jacques, des Riviéres et Savoie (1997). 



La part d'ouvrages feminins contenue dans ce nouveau segment du roman 
qudbdcois destin6 au marche de la culture moyenne. si elle n'a pas toujours 
frappe les commentateurs. s'av8re tout 8 fait substantielle. Alice Farizeau. 
Francine Ouellette, Louise Leblanc, Ariette Cousture, Francine Noiil, Denise 
Bombardier, Chrystine Brouillet, Marie Laberge (Btablie comme dramaturge 
mais qui publie un premier roman. Juillet, en 1989). et plus rbcemment 
Micheline Lachance et Dominique Demers, pour ne nommer que celles qui 
figurent à rdpetition au palmarès, l'emportent largement en nombre sur 
Michel Tremblay et Yves Beauchemin, qui dominent les signatures 
masculines. La parution, en 1985, du premier roman dArlette Cousture, Les 
Filles de Caleb, et le succès retentissant qui s'ensuit est peut-être le 
moment clé de la percée des best-sellers féminins québ6cois. dont les effets 
se font encore sentir de nos jours (Martin, 1995). 

M6thodologie 
1. DÉLIM~TATION DU CORPUS D'AUTEURES 

La compilation des listes de best-sellers parues sur une base 
hebdomadaire dans le quotidien La presse5 permet de constater que c'est à 
partir des annees quatre-vingt que se manifeste avec une certaine 
importance le roman populaire québécois au féminin. Nous avons donc 
utilise la liste des vingt-cinq plus grands succès de librairie pour chaque 
année de 1985 à 1995 afin de repérer les auteures et les ouvrages 
emblématiques de cette tendance. La liste des best-sellers s'avère ici l'outil 
le plus opératoire afin de s'assurer de la popularité effective des titres. 

Dans l'ensemble de ces données, nous avons repéré les romans 
québécois, écrits par des femmes, et mettant en scène une protagoniste 
féminine (suivant la définition du best-seller féminin établie par Madonne 
Miner, 19846). De cet ensemble de titres, nous n'avons retenu pour analyse 

'~ffectuee par Claude Martin et le groupe de recherche sur les best-sellers du CRELIQ. 
written by women. focused on women and adressed primarily to women " p. 127, dans 

Miner, Madonne (1 984), Insatiable appetites. Tweniieth-Century Amencan Women Best- 
Sellers. WestpoR, Grennwood Press. 



que ceux qui &aient le fait d'auteures ayant figure à repbtition sur les listes 
de best-sellers pour la periode que nous concerne. évitant ainsi les cas de 
fortune trop Bpisodique, trop 6phém8re ou qui serait plus simplement le fait 
des hasards du contexte. Nous avons finalement exclu les ouvrages signes 
par des figures institutionnalis4es de la litterature qu6b6coise7. qui malgr& 
leurs socc8s. demeurent des reprdsentantes atypiques du type d'ouvrage 
en cause. soit les best-sellers8. 

Ainsi constitu6. le corpus rassemble bei et bien les ouvrages qu'on peut 
considerer comme des best-sellers féminins québécois pour la période qui 
va de 1985 à 1995. Cinq auteures se sont imposées et ont été retenues aux 
fins d'analyse. soit Denise Bombardier. Chrystine Brouillet. Arlette Cousture, 
Marie Laberge et Francine Ouellette. S'il n'est pas exhaustif. le corpus 
s'avère absolument représentatif du créneau éditorial qui nous intdresse. 

2.  ABL LISSE MENT DES BIBLIOGRAPHIES CRITIQUES ET COLLECTE DU CORPUS D'ANALYSE 

Pour chaque auteure retenue, nous avons établi et colligé l'ensemble de la 
bibliographie critique concernant leurs ouvrages ayant figure sur les listes 
de best-sellers. Les outils mis à contribution ont été l'index Repères pour les 
quotidiens et périodiques québécois de la période 1985 à 1995. S'y s'ont 
greffés les articles publiés dans l'hebdomadaire Voir, accessibles a partir de 
la banque de données Cedrom-SNI. Nous avons également utilise les 
dossiers de presse fournis par les éditeurs en vue de compléter nos 
données lorsque c'était nécessaire. 

Le corpus a eté achevé par la recension et le repérage d'ouvrages et 
chapitres d'ouvrages consacrés aux auteures et a leurs oeuvres, ainsi 
qu'aux m6rnoires et thèses qui avaient pu leur être consacres. 

7 Figurent au palmarks nombre de titres d'auteures consacr6es qui sont d'abord et avant tout 
liees à la production restreinte, que ce soit Anne HebeR, Antonine Maillet, Suzanne Jacob ou 
Monique Proulx. 
8 S'ils ne sont pas exceptionnels, les ouvrages proprement litt6raires qui figurent sur les listes 
demeurent ceux qui semblent le moins correspondre aux criteres gendraux qui permettent 
de dbcrire les best-sellers. comme le mentionne Saint-Jacques (1 994). 



Les dossiers de chacune des auteures ont ensuite étd tries et classifi& 
suivant les principes suivants : 

- nous avons écart6 tous les articles qui ne traitaient pas 
principalement des œuvres ou des auteures (particuli8rement 
nombreux lorsque les romans ont donné lieu îà des adaptations 
sous forme de séries télévisées) ; 

- nous avons départagé les commentaires et critiques des articles (le 

plus souvent des entrevues avec les auteures) qui ne portaient pas 
de jugement direct sur les ouvrages ; 

- pour les articles qui portent un jugement, nous avons classifie les 

r6actions selon qu'elles étaient positives, négatives ou 
neut res/arnbivalentes ; 

- pour les articles consacrés à la visibilité des auteures comme pour 
les critiques, nous avons classifié les commentateurs et interviewers 
selon leur sexe ; 

- finalement, nous avons classé l'ensemble des documents par ordre 
chronologique de publication. 

3. ANALYSE DU CORPUS 

3.1 Trajectoires 
Dans un premier temps, en vue d'établir le degré de légitimité atteint par 
chaque auteure, nous avons analysé la bibliographie critique de chacune 
suivant les paramètres d'acquisition de la Iégitimitd etablis par Richard 
Ohmann (1 987)' que complètent et appliquent avec succès Corey Kaplan et 
Ellen Cronan Rose (1990) lors de leur analyse de la fortune de Doris 
Lessing. 

II s'est donc agi de baliser la bibliographie critique des auteures partir des 
categories suivantes, qui représentent autant d'échelons sur une échelle de 
la reconnaissance, de l'acquisition du statut de légitimité : les articles issus 
des quotidiens et hebdomadaires. ceux parus dans des p4riodiques 
g6n6raux, ceux relevant des périodiques culturels, ceux publies dans les 



periodiques spécialisés, puis les ouvrages etlou chapitres d'ouvrages 
consacr&s aux auteures et à leurs oeuvres, et enfin les mémoires et thbses 
qui les étudient. 

Mais chaque entde, peu importe le créneau dont elle reldve, ne postede 
pas le même degr6 de crédibilité. Les bibliographies critiques ainsi 
d6coupées, nous avons ensuite porté une attention particulibre aux 
interventions signées par les agents les plus influents parmi les 
commentateurs et commentatrices en présence. Pour ce faire, nous avons 
adapte les remarques théoriques émises par Ohmann et Kaplan et Rose à 
propos de ce qu'ils nomment les gatekeepers, et établi des modalités qui 
nous ont permis de pondérer l'influence de ceux et celles dont le jugement 
sert en quelque sorte de filtre littéraire. Ont été consider6s comme 
gatekeepers ou agents de filtration les critiques dont, d'une part. les propos 
faisaient école, c'est-à-dire qu'on les reprenait dans des articles ou 6tudes 
subséquentes, et qui, d'autre part, bénéficiaient à la fois d'une crédibilit6 
dans l'institution litteraire tout en signant dans des médias d'intérêt general 
(principalement les quotidiens et périodiques généraux) dont la visibilitb 
dépasse les frontières du littéraire. Ces critères ne sont ni exhaustifs ni 
absolument infaillibles, mais se sont avérés opératoires et pallient de 
manière satisfaisante le fait que les gatekeepers ou agents de filtration 
détiennent par définition une influence obscure, qui tend à se manifester à 
plusieurs maillons de la chaine du livre. 

3.2 Polarisations 
Outre les trajectoires permettant d'établir le degré de reconnaissance 
acquis par les cinq auteures de notre corpus, encore fallait4 dégager les 
grandes tendances du sort que leur ont réserv6 médias et commentateurs. 
Trois grands axes de polarisation ont été identifiés, qui permettaient de 
repérer les moments charnières de la réception : la répartition suivant le but 
de l'article (critique ou visibilité) ; la répartition suivant le sexe du/de la 
signataire, et la répartition suivant la qualité du jugement (positif ou négatif). 
Nous avons également tenu compte des recoupements entre ces trois 



categories, en plus de considérer les resultats a la fois dans l'absolu et 
suivant leur déroulement sur un axe diachronique. 

Enfin, nous avons considéré de manière séparée l'attention accordde aux 
auteures et ouvrages de notre corpus par la critique au fdminin. Afin de 
departager la critique au fdrninin de la critique gén6rale. et étant donne la 
difficultd de tenir compte de toutes les tendances et nuances dans les 
positions des commentatrices, nous avons retenu deux criteres operatoires. 
Pour être considéré comme faisant partie de la critique au feminin. une 
entree bibliographique devait soit être publiée dans un media dont la 
position idéologique l'identifiait clairement comme féministe ou partie 
prenante de la critique au féminin, ou alors être signée par une chercheure 
ayant publié au moins un ouvrage qui permettent de l'associer à cette 
approche critique. 

3.3 Analyse du contenu des critiques 
Pour chaque élément de la bibliographie critique des auteures, nous avons 
procédé à une analyse de contenu visant a mettre en relief les stratégies 
discursives à l'oeuvre ainsi que les critères de légitimation auxquels les 
commentateurs et commentatrices ont eu recours. Afin de procéder à cette 
analyse des procédés de valorisation et de dévalorisation des best-sellers 
féminins queb6cois par la critique, nous avons élaboré une grille de lecture 
très largement inspirée du travail effectué par Joseph Melançon et son 
équipe dans Le discours de l'université sur la littérature qudbecoise 
(Melançon et a/.,1996). La précision et le caractère operationnel des 
aspects méthodologiques de cette recherche ont été d'un apport 
considérable. 

De la méthodologie exposée par Joseph Melançon (1996), nous avons 
d'abord retenu les paramètres posés en vue de cerner les stratégies 
discursives des commentateurs. Découpé en deux grandes figures, celles 
de I'énonciateur et de I'enonciataire, le schéma propose ramène à trois 
positions les postures possibles pour chaque pôle. Les figures de 



1'4nonciateur peuvent être caract4risees soit par la neutralit6. la partialitd ou 
I'autorit6. Quant à I'énonciataire, on peut en saisir les marques de 
disponibilitd, de résistance ou de complicité (p. 38). C'est donc la maniere 
dont le critique construit sa Iegitimite en tant que commentateur et les 
rapports entre cette légitimité et l'œuvre qu'il commente qui sont d'abord 
mesurables à l'aide de ces paramètres. S'y ajoutent les contours d'une 
figure du lecteur type que le critique construit au fil de son discours. 

Le decoupage effectué par Melançon afin de circonscrire les types de 
raisonnement les plus fréquemment utilisés dans le discours critique nous 
a. d'autre part, servi de fondement pour évaluer les stratégies de 
valorisation/dévalorisation à l'œuvre dans le discours critique à propos des 
best-sellers féminins. Nous avons donc eu recours à trois autres 
découpages proposés dans la méthodologie de Melançon afin de baliser 
notre étude. Portant cette fois sur les stratégies cognitives prdsentes dans 
les commentaires critiques. nous avons utilisé les schèmes des figures 
d'intelligibilité, de raisonnement, ainsi que les champs axiologiques dans 
lesquels s'inscrivent les réflexions des critiques. 

Les figures d'intelligibilité, qui permettent de circonscrire la voie par laquelle 
est appréhende le texte, mettent en évidence la textualite, la contextualité. 
I'intertextualité. la langue et le genre littéraire (p. 39). Les figures de 
raisonnement sont certainement les plus utiles lorsqu'il est question de 
repérer les types de valorisation. C'est par leur entremise que nous 
touchons au fondement de la réflexion qui sous-tend les liens entre une 
œuvre et ce que devrait être la littérature valable. Ces figures identifient 
l'originalité, la nouveauté, la parenté et la conformite (p. 40) comme 
principes fondamentaux de reconnaissance et, ajouterons-nous, 
d'exclusion. Finalement, nous tenons compte des champs axiologiques 
dans lesquels s'inscrit la réflexion de la critique. A ceux identifies par 
Melançon (doxologique, nationaliste, littéraire, esthétique, Bthique, 
sociologique, historique et épistémique, p. 40), nous avons resolu d'inclure 



une entrée que nous avons nommée générique » puisqu'il s'agit 18 d'un 
trait dominant du corpus a l'étude. 

Le recours 8 cette grille de lecture détaillée a neanmoins pose quelques 
problbmes d'application. La varieté des types de commentaires, dans la 
longueur, la densité critique, le type de créneaux en pr6sence. nous a 
oblige $i une souplesse relative dans notre recours aux differentes 
catégories m&hodologiques. Si les articles des périodiques* culturels. des 
revues savantes, ainsi que les travaux universitaires se prêtaient assez bien 
aux catégorisations établies, il n'en allait pas de même pour nombre de 
critiques plus intuitives, plus personnelles, qu'on peut lire dans des medias 
moins spécialisés. 

Cette partie de la grille d'analyse a donc nécessité davantage d'adaptations 
afin de refléter adéquatement le corpus qu'elle décrit. Si les paramdtres 
poses par Melançon et son équipe sont utiles pour mesurer les stratégies 
de légitimation, ils s'avèrent parfois moins opératoires lorsque vient le 
temps de cerner les arguments de la dévalorisation. Certes. les grandes 
catégories demeurent applicables, mais il s'est avéré utile, à certains 
moments, d'assouplir la grille de lecture et de modeler notre observation sur 
le corpus lui-même. surtout lorsque des redondances se manifestaient 
clairement. 

Les résultats obtenus a la suite de l'analyse du discours critique a propos 
des best-sellers féminins à l'aide de ces paramètres sont présentés en deux 
parties. D'abord, nous avons rassemblé tous les éléments relevant du mode 
mélioratif. donc qui favorisent une valorisation des œuvres et des auteures 
en cause. Nous avons ensuite regroupé tous les éléments qui tenaient des 
modes dubitatif et négatif, et qui contribuaient donc à disqualifier les œuvres 
d'un corpus littéraire légitime. 



3.4 Analyse du contenu des entrevues 
Nous intéressant essentiellement à la critique des œuvres dans le cadre 
d'une étude des stratégies de legitimation/devalorisation à l'œuvre. la 
nature même de la réception qui caractérise les best-sellers fdminins nous a 
inc i th  à traiter des formes que prenait le discours leur endroit lorsqu'il 
n'avait pas pour but d'émettre un jugement. L'abondance d'articles de cette 
nature A I'intbrieur de chacune des bibliographies critiques des cinq 
auteures à I'Btude nous a convaincue qu'outre les conclusions qu'il &ait 
possible de tirer de la seule présence de cette abondance, le contenu 
même des articles pouvait s'avérer révélateur de la production en question. 
Toutefois, nous avons limite notre observation au filon le plus fortement 
exploite dans ce type de discours, soit celui du récit de l'acquisition du 
succ6s. Systhatiquement interrogées au sujet des parcours qui ont fait 
d'elles des auteures de best-sellers adulées, les cinq auteures proposent 
un récit et une vision de leur succès qui témoigne de la place qu'elles 
conçoivent occuper dans le champ littéraire et de la fonction qu'elles 
attribuent à leur écriture. 



FEMMES, LITTÉRATURE ET LÉGITIMITÉ CULTURELLE : 
UN ÉTAT DE LA QUESTION 

cc [...] towards the end of the 18th century a 
change came about which, if I were rewriting 
history, I should describe more fully, and think of 
greater importance than the Crusades or the War 
of the Roses. The middle-class woman began to 
write » (Virginia Woolf, citee dans Gilbert el 
Gubar, 1985, p. 29-45). 

Cette Btude du discours critique à propos des best-sellers féminins au 
Québec se situe au confluent de plusieurs pistes et approches théoriques. 
Nous tenons à faire le point sur trois d'entre elles qui se sont averees 
particüliérement fertiles dans l'élaboration de notre réflexion. Tant 
l'évolution que les développements récents de la recherche dans les 
domaines de la valeur littéraire et de la légitimité culturelle, de la critique au 
féminin et des Btudes sur les productions culturelles de grande 
consommation ont ancré et nourri notre propos. 

Légitirnitd culturelle et valeur littéraire 
Les ouvrages th6oriques qui problématisent explicitement la question de la 
lbgitimit6 litteraire et des mécanismes d'inclusion/exclusion des œuvres 
dans la Litterature sont nombreux, surtout aux États-unis, où ils s'arriment 
au debat sur le canon littéraire (Bloom, 1994 ; Guillory, 1993 ; Lauter, 1991). 
mais aussi en France (Viala, 1993 ; Bourdieu, 1992 ; Genette, 1991 ). La 
même question trouve écho dans la reflexion de chercheurs qu8b6cois. 
notamment ceux rassemblés par Milot et Roy (1 991) dans La littéraritd. 



Les nombreuses interventions critiques a propos du canon litteraire qui ont 
occupd les chercheurs anglo-saxons au cours des dernieres annees 
temoignent d'un vaste mouvement de remise en question du caractere 
intrinseque de la valeur littéraire. Que ce soit dans une perspective 
féministe, ddcolonialiste ou encore dans la foulée de l'effervescence des 
cultural studies, les chercheurs relativisent la valeur littéraire en la situant & 
I'extbrieur du texte : « [...] value is not intrinsic but rather relative, contingent, 
subjective, contextual, or, in other words, extrinsic u (Guillory, 1993, p.26). 

Au-delà des prises de position théoriques et de leurs fondements, nous 
nous sommes particulièrement interessee aux travaux qui retraçaient le 
processus d'acquisition de la légitimité d'auteures et d'œuvres particuli8res. 
Deux études de cas d'auteures contribuent efficacement à donner chair aux 
orientations de principe formulées par les théoriciens. L'analyse de la 
fortune litteraire de Doris Lessing, proposée par Carey Kaplan et Ellen 
Cronan Rose (1 991)' retrace un parcours accompli vers la Iégitirnit6 litteraire 
en le balisant à l'aide des paramètres très concrets des marqueurs de 
succès empruntés a Richard Ohmann (1987)'. A l'inverse, le travail 
accompli par Sharon O'Brien à propos de la légitimité décroissante de 
l'Américaine Willa Cather (<< Becoming Noncanonical: The Case against 
Willa Cather m. dans Reading in America, N. Davidson (ed.), 1989) montre 
comment la légitimité peut s'avérer une valeur non seulement relative, mais 
aussi transitoire. Alors que l'analyse du cas de Doris Lessing insiste sur la 
mécanique qui révèle les signes de la fortune littéraire, celle du cas de Willa 
Cather fait la preuve de l'influence prépondérante du contexte, et 
particulièrement du contexte académique, dans l'attribution de la valeur et 
dans sa déconstruction. 

En France, surtout dans la perspective de la sociologie de la litt6rature. on 
note des preoccu pations similaires, bien que les études auxquelles elles 

- - - - -- - - - - 

'Voir l'introduction de cette thèse, p. 1 1. 



donnent lieu ne bénéficient pas d'un contexte global de contestation de 
t'ordre litteraire dtabli comme ce fut le cas aux États-unis et dans le reste du 
monde anglo-saxon. Nous avons toutefois puise abondamment dans la 
reflexion d'Alain Viala (1 993) a propos du processus de classicisation des 
œuvres litteraires. Tout comme ses confrères anglo-saxons, Alain Viala 
situe l'acquisition du statut de classique dans la rhception, donc en marge 
du texte, et le lie inextricablement a l'institution et plus globalement au 
politique : << [[...] on peut dire qu'un classique est un auteur ou une oeuvre 
tels qu'ils résultent d'un processus qui, pour les Briger en mod&les, les a 
soumis à une série de manipulations de modélisation. et que cette 
modélisation est signifiante des valeurs qu'on y a attachées » (p. 22). 

Au-delà des différences nationales et linguistiques, et des attributs 
terminologiques propres à chacune, l'examen des différentes positions et 
interventions sur la construction de la légitimité littéraire révèle quelques 
considérations consensuelles qui méritent qu'on y regarde de plus prhs. A 
cet égard, l'adhésion et de chercheurs américains et de chercheurs français 
à l'idée qu'une des conditions initiales de l'acquisition de la valeur litteraire 
résiderait dans la conjonction du succès et de la reconnaissance 
institutionnelle nous est apparue aussi surprenante que stimulante. Le 
principe est d'abord formulé par Ohmann (1 987). dont l'étude se base sur 
un corpus d'œuvres américaines des années 1960-1 975 : I am suggesting 
that novels moved toward a canonical position only if they attained both 
large sales I...] and the right kind of critical attention » (p.75). D'autres 
chercheurs américains lui emboitent le pas : « [...] canonical works are 
precisely those located at the intersection of popular and elite preferences N 
(Nemoianu. p. 241 ). A peu de chose près, la position d'Alain Viala (1993) 
est identique : r [...] plus un écrivain a. dans sa trajectoire, combinaison de 
rhssite et de succès, plus il a de chances d'accéder à une classicisation 
maximale a, (p. 26) 

Outre le fait d'ajouter à la rdception institutionnelle le parametre du succ&s 
dans la constitution de la valeur littéraire. idée dont, d'autre part, on discute 



relativement peu. les conséquences de ce constat partage gagnent a Otre 
exploit6es. On s'est depuis longtemps entendu sur une logique binaire du 
fonctionnement du champ litthraire. D'une part. dans la foulee des travaux 
de Pierre Bourdieu, le champ litteraire est scinde en deux : les sphbres 
restreinte et Blargie (GU de grande consommation). D'autre part. nombre 
d'anglo-saxons font usage des termes Highbrow et Lowbrow pour ddcrire 
sensiblement le même phénomène. La réussite littéraire apparaît comme 
l'attribut couronnant l'entrée dans la sphère restreinte (highbrow). alors que 
le succ8s. de par l'importance de sa diffusion, semble résolument marquer 
l'entr6e dans la sphère élargie (lowbrow). 

La consideration d'une conjonction entre les deux, ou d'une zone rnddiane, 
ne fait toutefois pas complètement défaut. D'une part, la notion d'art moyen 
a Bte explorée par Bourdieu dans une étude du médium photographique 
(1965). Mais pour le champ littéraire, on a dû se contenter de l'élaboration 
sommaire de la notion « d'art bourgeois » (Bourdieu, 1971). 

Chez les Anglo-saxons. on peut retourner aux travaux de Herbert Gans 
(1 974) pour voir se profiler les rapports entre Popular Culture et High 
Culture. Gans ( 1  974) distingue des zones intermédiaires entre la High et la 
Popular Culture. II découpe même le champ culturel en cinq espaces. 
auxquels correspondraient cinq publics caractéristiques. Entre les pôles de 
la High Culture et de la Low Culture s'insèrent ainsi la « Upper-rniddle 
Culture u, la << Lower-middle Culture ». ainsi que la << Quasi-folk Low 
Culture ». Gans, dans sa schématisation même. offre ainsi un spectre 
beaucoup plus vaste pour désigner l'espace culturel compris entre la 
littérature savante et la littérature populaire. Sa typologie permet de nuancer 
la notion de culture moyenne, nuances que reflète par ailleurs le corpus 
d'auteures étudiées ici. 

La zone médiane qui s'étend entre le populaire et le littéraire, le restreint et 
I'elargi est pourtant, suivant les conceptions d90hrnann (1 987). Nemoianu et 
Royal (1 991) et Viala (1993) entre autres, le lieu littéraire le plus propice à 



voir surgir les œuvres qui répondraient. a moyen et long termes, B la fois 
aux exigences des instances de consecration et celles d'un vaste lectorat. 
Ce n'est toutefois qu'assez récemment que cette zone m6diane. la 
amiddlebrow cuiturem, a généré une attention plus soutenue de la part des 
obsewateurs des phhomenes littéraires- 

Plus récemment, deux Américaines ont écrit chacune une monographie 
consacree au phénomène. En 1992, Joan Shelley Rubin, dans The Making 
of Middlebrow Culture. étudie l'émergence de la culture moyenne en la liant 
Btroitement aux rnedias écrits et électroniques qui en font la critique et la 
promotion. Les liens qu'e 
corpus littéraires sont 
phhomene. 

lie établit entre 
fondamentaux 

les médias et la promotion des 
pour la compréhension du 

De son côtB, Janice Radway, bien connue pour ses travaux sur le roman 
d'amour', a étudie en profondeur une institution emblématique de la culture 
moyenne, le Book-of-the-Month-Club. dans A Feeling for Books: The Book 
of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire (1 997). Elle y 
analyse le fonctionnement du Book-of-the-Month-Club du point de vue de 
sa structure. de la sélection des titres opérée par son cornit& de lecture, de 
la mise en marché, et du public auquel la sélection d'ouvrages est destinée. 
Son dtude fait également largement état de la résistance institutionnelle qui 
s'est embrayée dans la foulée du développement du Club, et parvient B 
démontrer que la lutte pour l'exercice de l'autorité en matière culturelle se 
fait d'une manière beaucoup plus serrée entre l'institution littéraire et les 
promoteurs de la culture moyenne qu'elle ne se fait entre les deux pôles de 
la grande littérature et de la littérature populaire. La culture moyenne, 
bbnéficiant d'un important réseau de soutien dans les grands mddias, 
« menacerait » bien davantage l'autorité culturelle de l'institution littéraire. 

'Reading the Romance (1 984) 



Au Quebec. la notion de culture moyenne a OtB surtout exploitée en 
corrélation avec le phenornene des best-sellers. Saint-Jacques, Milot et 
Beauregard (1987) ont proposé une lecture du roman Le Matou d'Yves 
Beauchemin dans cette perspective. En 1993 paraissait l'article de Lucie 
Robert (C Une esthétique du centre: Les filles de Caleb d'Ariette Cousture » 

(dans Milot, Roy et aL, 1993). oc elle fait la d4rnonstration de l'inscription 
d'cléments textuels à même de répondre aux exigences de publics 
diversifies dans le roman d9Arlette Cousture. 

Toutefois, force est de constater que ces études ont exploité de manière 
encore assez fragmentaire le phénomène de la culture moyenne, et que les 
enjeux de cette culture restent encore à articuler de manière plus globale. 
puisque aucune étude d'ensemble de la culture moyenne au Québec n'a 
encore fait l'objet d'un ouvrage complet. 

Critique au teminin et gender studies 
Les gender studies anglo-saxonnes et la critique au féminin de tradition 
francophone ont pris leur essor dans la foulée des bouleversements 
sociaux qui ont accompagné le féminisme des années soixante-dix. 
Pendant intellectuel des revendications pour l'accès a l'égalité et des 
dénonciations du patriarcat qui ont affecté l'ensemble des sociétés 
occidentales, la critique au féminin et les gender studies ont eu tôt fait de 
repérer dans les mécanismes qui régissent le champ littéraire le corollaire 
de l'exclusion sociale généralisée qui avait prévalu dans le champ social 
dans son ensemble. En littérature comme ailleurs, les femmes avaient été 
reléguées aux rôles soit de figurantes soit d'exception, comme en fait foi ce 
qu'il est convenu de désigner comme le canon littéraire. Elaine Showalter 
(1 985), mais aussi plusieurs autres, identifient trois grands courants qui 
schématisent les efforts déployés et les intérêts soutenus par les 
chercheures depuis les années soixante-dix pour tenter de rétablir 
l'équilibre entre les sexes dans te champ littéraire. Un premier courant. 
s'embrayant dans la foulée de Kate Millett et de son ouvrage Sexual Politics 
(1 969), a essentiellement consisté à analyser la représentation des femmes 



dans les œuvres littéraires légitimes, à rendre compte de leur reldgation au 
second rôle tant lorsqu'elles étaient auteures que personnages des romans. 
Un deuxième courant s'est employé à redécouvrir des auteures negligdes 
par la critique et l'histoire littéraire et a démontrer comment la façon dont 
s'effectuent les recherches et I'histoire littéraire avait occulte le fait que les 
femmes avaient une histoire litterai re propre, avec sa cohdrence thematique 
et historique. Finalement. un troisième courant a entrepris de circonscrire 
les contours d'une écriture dont l'esthétique serait sp4cifiquement féminine. 

Ces trois moments-clés de la mise en place des bases d'une étude de la 
littérature d'un point de vue féminin se succèdent dans leur émergence, 
mais existent ensuite de manière concomitante. Leur développement, 
couplé à l'augmentation progressive de la représentativité des chercheures 
féministes dans les universités ainsi qu'aux autres maillons de la chaîne 
littéraire3, a donné lieu à la mise sur pied de nombre de structures visant à 
rétablir graduellement l'équilibre sexuel dans les pratiques littéraires. 
Regroupements, programmes, profils. concentrations ou cours axés sur les 
études féministes ont ainsi trouve leur place et leur clientèle dans les 
universités. 

Nous ne referons pas ici I'histoire de la critique au féminin au Québec, les 
jalons de cette histoire ayant déjà été posés par quelques chercheures qui 
les ont intégré à leur réflexion, les plus récentes étant Louise Dupré (1992)' 
Lori Saint-Martin (1997) et Bénédicte Mauguiere (1997). Comme le 
constate Lori Saint-Martin (1 994). la critique au féminin s'est 
traditionnellement attardée à l'écriture formaliste des femmes dans les 
années soixante-dix. De nombreuses recherches ont ensuite porté sur la 
decouverte ou la redécouverte d'œuvres féminines soit occultées par 
I'histoire et la critique littéraire soit jamais analysées sous l'angle du 
caractère sexué de leur production. C'est ainsi que deux grands filons 
traversent les études féministes en littérature : celui portant sur l'écriture 

' ~ a  thése d'Isabelle Boisclair (1998) A propos de la constitution d'un sousçharnp litteraire 
féministe constitue I'etude la plus à jour sur le sujet. 



contemporaine formaliste des femmes au Québec. et celui. plus 
archdologique, qui met en relief le patrimoine litteraire queb6cois fdminin en 
partie occulte par la critique masculine dite universelle. Typique de la phase 
d'btablissement d'une tradition de critique littéraire au feminin, cette donne 
tendra à se modifier a mesure que les assises de la discipline se 
solidifieront. 

Ce que nous tenons néanmoins à mettre en relief, ce sont les modifications 
survenues aux cours des années 1980 et 1990 dans les types d'ouvrages 
qui interessent la critique f&ministe/féminine au Québec. dans les discours 
que cette critique produira à leur endroit. Toutes les scrutatrices des 
ecritures des femmes s'entendent pour souligner des modifications 
importantes survenues dans la production littéraire des femmes à la suite du 
radicalisme et du militantisme qui caractérisaient les productions des 
années 1970. 

La critique littéraire féministe et les écritures de femmes au Québec ne font 
pas exception à ce cheminement, commun à tous les groupes minoritaires 
[...]. C'est ainsi que Cheri Register définit la critique littéraire féministe 
comme une critique de type colonial passant par les quatre stades 
successifs décrits par Barbara Gelpi dans son étude de la poésie féminine 
americaine soit : 1) négation de la wictimisation~~; 2) reconnaissance de la 
-victimisation~~; 3) la colere; 4) la transcendance de la colère, ac~~mpagnee 
de la réalisation et acceptation de soi (Register 1980,281). [...] Les années 
80 et 90 correspondaient a ce dernier stade (Mauguière. 1997. p. 258- 
259). 

Un constat similaire amène Lori Saint-Martin a poser que : 

Force est quand même de constater que survient après 1980, en litterature 
qu6bécoise, une importante modification de l'écriture au fbminin, qu'il faudrait 
tenter de théoriser. Pendant les années 1980, comme on l'a souvent 
constate, une écriture liee a ce qu'on a appelé .la modernitem, maqube par 
I'exp6rimentation. par les ruptures narratives et formelles. a fait place h une 
ütt&ature plus intimiste et plus lisible. Voient le jour alors de multiples textes 
de fiction qui, sans ressembler à l'écriture féministe radicale des années 
soixante-dix, émergent de cette écriture ou la prolongent dans de nouvelles 
directions (Saint-Martin, 1997, p. 236). 

Les chercheures soulignent du même souffle la nécessité de revoir certains 
paramètres qui servaient jusqu'alors à baliser les frontières du féminisme 



en littdrature. Des ajustements sont envisag6s dans les perspectives 
thdoriques, qui provoquent un élargissement de la poftee de la critique au 
f6rninin. C'est ainsi que Lori Saint-Martin en arrive à poser des bases 
thdoriques visant a appréhender une production litteraire dite 
-m6tafdministem, qu'elle définit comme des fictions romanesques où : 

1-1 reviennent, [...] des questions et des preoccupations associ6es au 
éminisme : au sens trés large, la place des femmes dans la culture, dans 
la société, [...] ces textes interrogent la part du feminin dans l'histoire, la 
littérature [...] ; examinent le rapport mére-fille et les relations des femmes 
avec les hommes et entre elles [..,] (Saint-Martin, 1 994, p. 1 66). 

Couverture est bien perceptible, et il arrive même qu'on formule la question 
en tenant compte de l'accessibilité accrue de certains romans qui 
cadreraient dans la grille métaféministe proposée. Ainsi, les 6crits 
métaféministes. <C [...] moins hermétiques et moins denses, [seraient] 
davantage susceptibles de rejoindre un large public qu'aliéneraient des 
transformation radicales du langage » (Saint-Martin, 1997, p. 265-266). 

Abordant le phénomène sous un autre angle, Louise Dupré (1992) 
caractérise pour sa part trois formes prises par le courant féministe en 
littérature au Québec : le féminisme radical, le féminisme marxiste et un 
féminisme CC [...] qu'on a qualifié de réformateur parce qu'il visait moins à 
modifier le régime en place qu'à favoriser l'accès des femmes a l'égalité 
(Dupré, 1 992, p. 397). Ici, plutôt que d'apparaître par couches successives, 
les courants sont présentés en regard de leur contenu. Mais les 
spkifications apportées par I'auteure pour cerner de plus prés ce 
feminisme reformateur touchent moins l'action idéologique réelle entreprise 
que le public qui consomme le type d'œuvre qui le révèle. « Ce dernier 
courant, on le rencontre habituellement dans la littérature populaire : 
pensons par exemple aux téléromans de Lise Payette » (p. 397). La critique 
fondbe sur un féminisme réformateur << soulignera dans les œuvres les 
stereotypes nuisant à l'émancipation de la femme, sans chercher à mettre 
l'accent sur le systéme plus vaste auquel ces modèles sont rattaches u 
(DuprB, 1992, p. 398). Se trouve implicitement ici le postulat selon lequel le 



ferninisrne des productions culturelles les plus diffusees serait 
necessairement réducteur de l'ampleur, des visdes et des projets fbministes 
plus en amont dans la hiérarchie intellectuelle. 

Toutefois, le passage d'une critique fdministe a une critique 
wnétaf6rniniste~ tel qu'il se traduit chez Saint-Martin trouve Qcho chez 
Louise DuprB, bien que recouvert d'une terminologie distincte. Ici, on 
marquera plutôt la transition d'une critique feministe à une critique au 
féminin. Mais les deux théorisations articulent leur principe à partir du même 
constat de la nécessité d'élargir le -corpus. féministe et d'accueillir une 
plus grande diversité : 

[...] de la criti ue féministe à la critique au féminin, il y a un changement de 
perspective. 8 ette dernière lit en essayant de ne pas préjuger de ce qu'elle 
va trouver. Plutôt que d'essayer de voir en quoi telle œuvre correspond à 
une écriture féministe, de comparer ce qu'elle a en commun avec d'autres 
œuvres, il s'agit de mettre l'accent sur ce qui l'en differencie, sur ce qu'elle 
apporte de neuf- Voilà ce qui correspond à l'idée que je me fais de la critique 
des années 1990. Car la critique féministe, si importante soit-elle pour 
renouveler la lecture des textes de femmes, necessite d'être complétée par 
un autre point de vue qui puisse la faire avancer. Et la critique au féminin se 
veut une lecture qui fasse de chaque œuvre le lieu d'un processus 
d'engendrement de la semiosis ayant ses propres règles (Dupré, 1992, p. 
399). 

Ces exemples d'élargissements de la perspective féministe incluent dans 
leur portée la possibilité d' étudier avec profit les textes de femmes qui 

répondent davantage à une logique de la grande consommation qu'à une 
logique spécifiquement littéraire ; la pertinence des liens au social et la 

perméabilité aux modifications survenues dans la condition féminine étant, 
du moins en principe, comparables de part et d'autre du champ littéraire. 

Dans ce contexte, et étant donné la concomitance de ces modifications à la 
grille de lecture féminine/feministe - dont les commentatrices situent 
l'apparition au cours des années 1980 - et de l'émergence de romans 
quebecois ferninins destinés à la consommation la plus large - dont 
I'avhement est remarque vers le milieu des années 1980 -, la tirnidit6 de la 



résonance de l'un sur l'autre surprend encore plus. Le discours de 
l'ouverture, de l'accueil de la diversité du féminin, r6solument 
caract&istique de la critique feminine/feministe depuis ses ddbuts, mais 
encore plus marque dans les années récentes, camoufle mal le malaise de 
la critique l'endroit des productions plus populaires des femmes. S'ensuit 
un perceptible blocage, non pas théorique, mais bien pragmatique, affectant 
la selection des corpus. Que ce soit lorsqu'on nomme les auteures 
auxquelles on associe l'émergence du   me ta féminisme^ ou encore 
lorsqu'on tient compte des corpus effectivement etudiés dans la foulee de la 
critique metaféministe, on constate que le pôle le plus -populaire. envisage 
se cristallise dans les premières œuvres de Francine Noël (Maryse et 
Myriam Première). Or, si le succès de Noël lui permet d'accéder à deux 
reprises aux palmarès des best-sellers, force est d'admettre la légitimité 
sans ambiguïté de I'auteure dans le champ littéraire, comme en témoignent, 
entre autres, le numéro de Voix et images qui lui est consacré. Même en 
tenant compte de la fortune populaire, la sanction de Iégitimit6 
institutionnelle dans le champ littéraire paraît encore une limite que les 
études sur les écritures de femmes ne sont pas prêtes à abandonner. 

Ce décalage, bien davantage perceptible dans la pratique que dans la 
théorie, donne un écho à des questionnements persistants qui ont anime la 
réflexion à propos des textes et des postulats théoriques de la littérature des 
femmes. La britannique Rosalind Coward tente de remettre les pendules du 
roman féministe à l'heure en disqualifiant cette catégorie de romans qui, 
s'ils témoignent de réalités féminines, de sexualité et de solidarit& ne 
formulent pas leur engagement dans un contexte plus politique. << lt is not 
their share in the common experiences of womankind, that makes women or 
texts ferninist, argues Coward, but their shared commitment to certain 
political aims and objectives » (Coward, citée par Showalter, 1985, p. 14). 

Les rares études qui s'attardent a la consommation spécifiquement féminine 
de productions culturelles de grande consommation sont marquées par le 
scepticisme : soit celui énoncé comme tel par celle qui signe l'étude (inscrite 



en filigrane dans l'analyse). soit celui de ses collegues féministes à l'endroit 
de ladite Btude. La terminologie utilisée par Saint-Martin lorsqu'elle 6voque 
brièvement les corpus populaires est révélatrice : 

Que faut-il penser de la presence de messages féministes, parfois dilués 
ou déformés, dans les romans ou les films populaires? (...] Des 
chercheuses étudient les rapports équivoques entre feminin et culture 
populaire dans les romans d'une Danielle Steel, dans des émissions de 
t6lévision comme Dynastie, etc. (Saint-Martin, 1997, p. 24 ; c'est nous qui 
soulignons). 

Se trouvent néanmoins formulés les écueils inhérents a une vision trop 
restreinte de ce qui caractérise l'écriture féminine. Les dangers que 
constituent une trop grande marginalisation des écrits féministes, celui de la 
ghettoïsation entre autres, sont constamment évoqués par la critique 
féministe/féminine et renvoient à une préoccupation manifestement 
persistante des chercheures. 

La concomitance de l'apparition des best-sellers féminins populaires au 
Québec et de l'élargissement des études sur les écrits de femmes n'a pas 
généré à ce jour d'études visant à analyser les liens entre les deux. Dans le 
milieu anglo-saxon. traditionnellement associe à une perception plus 
matérialiste qu'essentialiste de l'histoire des femmes et de leurs ecrits. les 
6tudes sont effectivement plus nombreuses à explorer le versant populaire 
de I'écriture des femmes. Outre les travaux désormais bien connus sur le 
roman sentimental4, certains ouvrages abordent spécifiquement la question 
des best-sellers féminins. Katherine B. Payant (1 993). Resa Dudovitz (1 990) 
et Madonne Miner (1984) se démarquent. Mais leurs travaux balisent les 
frontières du genre, en proposent un historique et mettent en question les 
principaux enjeux de ces lectures populaires chez les femmes, force est 
constater qu'elles s'attachent essentiellement au contenu des œuvres, et 
bien peu à la popularité fulgurante du genre, et a la place effective qu'il 
occupe au sein du champ littéraire. 

' Radway (1 991 ) , Cohn (1 988), Thurston (1 987). Bettinotti (1 990). etc. 



On constate une croissance évidente du nombre d'btudes sur les 
productions culturelles populaires des femmes dans une perspective 
cultural studies chez les chercheures ang Io-saxonnes. Mais cette 
abondance nouvelle camoufle mal ce qui semble une impossible 
conjonction entre les deux territoires, les études féministes et les cultural 
studies, comme s'ils étaient séparés par des frontières bien gardees. Dojà 
claire ment identifiée dans un article d'lmelda W hele han (1 994), cette 
progression en parallèle des deux disciplines ne semble susciter l'attention 
que de très rares commentatrices. Les implications d'une r6flexion comme 
celle de Whelehan sont pourtant d'importance : 

However, ferninist approaches to female-authored texts risk ultimately 
underpinning the patriarchal logic of literary studies by producing a female 
canon which re-affirms the time-honoured notion of iiterary aesthetic value, 
since it is itself exclusionary (p. 2 18). 

If certain conternporary women's texts receive a disproportional amount of 
feminist scholarly attention, I suspect that it is because the critical 
'rnalestream' encourages such a concentration on the select few (p. 220). 

La situation est à peine différente au sein de l'institution littéraire 
québécoise. Certes, depuis les années 1980, le nombre d'etudes sur les 
productions culturelles de grande consommation qui circulent au Québec 
augmente. La présence de structures qui donnent la possibilité à quelques 
chercheurs d'étudier ces corpus a favorisé la production d'un nombre 
substantiel d'articles, de chapitres et d'ouvrages sur la question5. Le roman 
d'amour, les pulps, les fascicules, les best-sellers, etc. ont &té l'objet 
d'etudes de quelques chercheurs et chercheuses universitaires œuvrant 
majoritairement dans le domaine des études littéraires. mais aussi parfois 
dans les départements de communications. Mais les frontières du litt4raire 
et du non litteraire paraissent mieux gardées que celles entre le masculin et 
le féminin. La critique féministe et les études culturelles paraissent 

'voir la bibliographie recens6e dans ' Études sur les productions &rites de grande 
consommation au Quebec " dans Saint-Jacques, Bettinotti, des Rivibres, Bleton et Savoie 
(1 998). 



decidement dvoluer en vase clos6. D'une part, les etudes qui tenteraient de 
mettre à profit les acquis des deux sont encore inexistantes. D'autre part, les 
corpus qui ne s'inscrivent pas clairement dans l'un ou l'autre des crdneaux 
littdraires sont le plus souvent, pour ne pas dire toujours. delaiss6s. 

Si tant la littérature légitime que les corpus populaires trouvent leur place, 
toutes proportions gardées, dans l'œil de la critique, chacun sur son 
territoire particulier et bien délimite, la zone médiane entre les deux attend 
de toute évidence encore qu'on y regarde de plus près. Les best-sellers 
féminins, œuvres qui incarnent parfaitement cette zone médiane, relèvent 
de cet entre-deux qui semble provoquer tant d'inconfort théorique. Notre 
étude du discours critique à propos des best-sellers féminins québécois des 
années 1985 à 1 995 s'est donc développée en considérant étroitement les 
décalages et les homologies, les intérêts et les discours de plusieurs visions 
de la littérature. 

L'analyse proposée ici se déploie en cinq temps, qui constituent autant de 
chapitres de la thèse. Nous étudions les discours critiques produits à propos 
de cinq auteures, et les présentons suivant l'envergure de la trajectoire 
institutionnelle de chacune. C'est d'abord le cas de Francine Ouellette qui 
est abordé, cas qui incarne le parcours le plus bref et le degré le moins 
élevé de potentiel de classicisation parmi ceux observes. Suit l'analyse de 
la réception des œuvres de Denise Bombardier, dont la carrière littéraire 
constitue un cas type de visibilité maximale couplée à une faible littdrarite. 
Les parcours de Chrystine Brouillet et d'Ariette Cousture. qui occupent 
respectivement les chapitres trois et quatre, se révèlent, chacun selon des 

suffit, pour s'en convaincre, d'observer les références, citations et bibliographies des deux 
tendances respectives, du moins pour fa critique québécoise: on fait tres généralement 
abstraction, par exemple, des travaux sur le roman sentimental lorsqu'on fait l'histoire de la 
critique au féminin et, réciproquement, les recherches sur le roman d'amour tiennent peu 
compte des travaux qui émanent des chercheures feministes qui spinteressent aux 
productions plus littéraires des femmes. 



modalités très différentes, des parcours médians par excellence. 
Finalement, l'observation de la trajectoire de Marie Laberge, telle que 
permet de la dégager l'analyse de la réception de ses œuvres 
romanesques, marque le pôle le plus élevé de reconnaissance observe 
dans le corpus, et donc celui dont le potentiel de classicisation est le plus 
important. 

La mise en perspective des résultats des cinq analyses et les interrelations 
qu'elles peuvent générer font l'objet du bilan qui dégage les grandes 
tendances des rapports entre la critique littéraire et les œuvres populaires 
signées par des femmes. La démonstration se clôt enfin sur les implications 
des conclusions auxqueIIes nous sommes parvenue. 



(C Pour écrire, je m'inspire de la phrase de 
Churchill qui disait aimer les romans qui avaient 
un debut, un milieu et une fin ... préf6rablement 
dans cet ordre » (Francine Ouellette, citee par 
Katia Gagnon. 1993). 

Profil biobibliographique 
Née à Montréal, Francine Ouellette a étudié les beaux-arts avant de quitter 
la métropole pour aller enseigner les arts plastiques dans la region de 
Mont-Laurier. Elle a ensuite été momentanément pilote de brousse avant de 
se consacrer a l'écriture à temps plein. Bien qu'elle ait exerce plusieurs 
métiers qui ne la prédestinaient pas à l'écriture, sa fascination pour les mots 
et les récits ne date pas d'hier. Elle affirme avoir écrit à douze ans un roman 
de cent vingt pages, dont la lectrice exclusive était sa meilleure amie de 
l'époque. 

D'une personnalité que les commentateurs de son œuvre qualifieront 
d'effacée. Francine Ouellette ne semble pas graviter au sein d'un r6seau 
social ou culturel qui la lierait de quelque façon A l'activité littéraire- En 
outre, elle ne paraît pas posseder la maîtrise des communications 
interpersonnelles qui caractérise la majorité des auteures de best-sellers 
féminins dont nous faisons l'étude ici. Vivant retirée dans sa demeure de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-lles, au nord de Mont-Laurier, où elle a établi son 
bureau dans une ancienne écurie, Francine Ouellette concocte ses 



intrigues a l'abri des feux de la rampe litteraire et en Btroite fusion avec la 
nature. 

Bien qu'elle se soit adonnée très jeune à l'écriture en dilettante. Francine 
Ouellette devait faire sa véritable entrée en litterature beaucoup plus tard. 
Après deux romans dont un premier jet dormait dans ses tiroirs, elle 
entreprend la rbdaction de celui qui marquera son arrivee sur la s c h e  
littdraire. Le manuscrit d'Au nom du père et du fils (1984). sa saga sur la 
colonisation des Laurentides, sera rejeté par tous les éditeurs à qui elle 
l'avait patiemment soumis pendant deux ans et demi ... ; jusqu'au jour où 
elle frappe a la porte d'Antoine Desroches, des Éditions La Presse, qui 
accepte de publier l'ouvrage et de le faire paraître en feuilleton dans les 
pages du quotidien du même nom. Le succès qui s'ensuit donne tort aux 
détracteurs de I'auteure. Les Éditions La Presse vendront 100 000 
exemplaires du manuscrit que d'autres avaient juge insipide et mal 
&rit * (Paradis, 1993). 

L'engouement pour Au  nom du père et du fils se maintient avec la parution 
du roman Le Sorcier (1985), la suite du premier roman publié de Francine 
Ouellette. Le succès des deux tomes de l'ouvrage est couronné, en 1993, 
par la diffusion de la série télévisée A u  nom du père et du fils, puis, à 
l'automne 1994, par celle du Sorcier. 

II est &tonnant de constater que les ventes considérables des deux premiers 
ouvrages de Francine Ouellette, telles que les rapportent les medias, ne 
trouvent aucun écho sur les listes de best-sellers dans les mois qui suivent 
leur parution. Bien sûr, les listes sont constituées à partir d'un échantillon de 
librairies qui ne reflète pas avec exactitude les ventes réelles. D'autre part, 
on ne publie pas le palmarès des best-sellers de la semaine en 1983-1 984 
dans La Presse à cause d'une grève. L'absence de listes en ces annees 
explique certainement en partie le fait qu'initialement, Au nom du pdre et du 
fils, paru en 1984, ne se hisse pas au palmarès. Pour le second tome 



toutefois, Le Sorcier, rien ne justifie le décalage entre les chiffres dévoilés 
aux médias par l'éditeur et le silence des listes. 

Plutôt qu'une attestation immediate et spontanee du succas de Francine 
Ouellette, l'instrument de mesure qu'est la liste des best-sellers r6vble un 
autre parcours. C'est ainsi Sire Gaby du Lac (1989). un roman à saveur 
kologique, qui est officiellement le premier roman de I'auteure accdder 
la prestigieuse liste. Les ailes du destin accédera & son tour au statut officiel 
de best-seller, pour figurer 18 semaines durant au palmares en 1992. 

Ce n'est qu'en 1993 qu'Au nom du père et du fils sera finalement cite au 
palmarès hebdomadaire, donc B sa rééditionl. Le roman figurera alors à 11 
reprises parmi les meilleurs vendeurs. Cette seconde vie de l'ouvrage se 
justifie de toute 6vidence par la production d'une série télévisée, qui relance 
manifestement les ventes du roman. A l'instar des Filles de Caleb, le 
mddium t6lévisuel relaie celui du livre et confirme un succès de ventes ddjà 
avéré malgré qu'il ait échappé aux listes de best-sellers au moment de la 
première publication. 

Le Grand Blanc (1993) marque la plus importante présence d'un ouvrage 
de Francine Ouellette sur les listes de best-sellers au Québec : le roman 
sera cité 21 semaines dans La Presse durant les annéss 1993-1994. 
Comme le roman est le second tome des Ailes du destin. on peut penser 
que son succès relance celui du premier tome, qui figure durant quatre 
nouvelles semaines sur les listes en 1994. 

L'attribution de récompenses à Francine Ouellette pour son œuvre 
romanesque débute, quant a elle. en 1986, année où elle mérite, ex aequo 
avec Dominique Blondeau. le Prix France-Québec-Jean Hamelin (1 986) 
pour Au nom du père et du fls. Le couronnement d'Au nom du père et du fis 
par la série télévisée et l'attestation tardive du succès du roman par le 

'Par les tditions La Presse. devenue une filiale de Sogides (Vennat. 1993). 



palmarhs des best-sellers marquent également le moment où l'œuvre de 
Francine Ouellette sera rbcompens6e par de nombreux prix populaires : 
Prix du grand public du Salon du Livre de Montréal (1993) pour Au nom du 
pdre et du fils (alors que le roman est en nomination aux cÔt& de ceux 
d'Arlette Cousture, de Denise Bombardier et de Marie Laberge. entre 
autres) ; Signet d'or (1993), catégorie vote populaire (en nomination aux 
côtes de Michel Tremblay, d'Arlette Cousture et de Chrystine Brouillet) ; Prix 
des lecteurs et lectrices du Journal de Montréal (1994) pour Le Grand 
Blanc.. 

La seconde vie, quand ce n'est la troisième, des romans de Francine 
Ouellette est assurée par leur intégration au catalogue du club de livres 
Québec Loisirs. Tous les romans de I'auteure bénéficient des avantages et 
de la visibilité qu'assure ce réseau. 

Francine Ouellette a publié, outre ses romans best-sellers, L'Amine (1 992). 
un recueil de nouvelles, ainsi que Bip (1 995) et L'oiseau invisible (1 995), 
deux ouvrages destinés aux jeunes lecteurs. 

Jalons de la trajectoire institutionnelle 
La trajectoire institutionnelle de Francine Ouellette est la plus brève des 
auteures du corpus en regard du nombre d'étapes que la réception des 
ouvrages lui permette de franchir. Seuls les créneaux des quotidiens et 
hebdomadaires, des périodiques généraux et des périodiques culturels se 
sont ouverts à ses ouvrages. Aucun periodique spécialisé, ouvrage ou 
chapitre d'ouvrage. ni mémoire ou thèse universitaires ne figure au nombre 
des entrées bibliographiques que nous avons recensees. 

Ce confinement aux paliers initiaux de l'échelle de reconnaissance 
témoigne d'une position tout à fait caractéristique du circuit de la grande 
diffusion tel que defini par Pierre Bourdieu. Nous sommes ici devant une 
œuvre résolument marquée par sa réception populaire, au point où parler 
même d'œuvres médianes. c'est-à-dire au confluent des deux sphères de 



reconnaissance, parait hardi. Mais voyons d'abord le detail de la trajectoire 
telle que la construit la réception. 

De manihre tout B fait prévisible, c'est le créneau des quotidiens et 
hebdomadaires, avec 30 entrées bibliographiques, qui domine nettement la 
rbception de I'auteure. La premiere recension d'Au nom du pers et du fils 
paraît en 1985. soit quelques mois après la publication de l'ouvrage. II s'agit 
d'un commentaire signe de la plume de Reginald Martel dans La Presse, 
qui constitue le seul avis critique paru cette annde-là. Les occurrences 
demeurent épisodiques jusqu'en 1992. et ce, bien que les trois premiers 
romans de I'auteure paraissent avant cette date (Au nom du père, 1984 ; Le 
Sorcier, 1985 ; Sire Gaby du lac, 1 989). La réception des ouvrages de 
Francine Ouellette, telle qu'on peut la lire dans les quotidiens et 
hebdomadaires, ne parait donc pas liée au rythme de publication de 
I'auteure. Et l'intérêt des divers journaux pour son œuvre ne s'impose 
manifestement pas d'emblée. 

Ce n'est qu'en 1992, au moment où parait Les ailes du destin, qu'on peut 
voir prendre forme le phénomène Ouellette par le biais de la réception par 
les quotidiens et hebdomadaires. 1992 et 1993 sont clairement les deux 
années les plus prolifiques de la critique au sujet de Francine Ouellette : 17 

des 30 entrées bibliographiques sont datées de ces deux années. Le flux 
critique le plus important relativement aux romans de Francine Ouellette 
s'amorce donc avant la diffusion de la première série télévisée (automne 
1993). et ne peut conséquemment pas être attribué à la visibilité qu'acquiert 
I'auteure par la voie du petit écran. 

Par contre, la densité des interventions critiques pour ces deux anndes-la 
corrobore tout à fait le succès des romans de I'auteure, comme l'atteste la 
liste des best-sellers du quotidien La Presse. C'est en effet de 1992 à 1994 
que Francine Ouellette figure le plus fréquemment au palmarès. Le discours 
critique paru dans les quotidiens et hebdomadaires et la liste des best- 
sellers paraissent donc soumis à des influences similaires. 1993 est ainsi 



I'ann6e qui offre la plus importante visibilite a Francine Ouellette. Aux 
prdsences sur les listes et a l'importance de la visibilitd accordde par les 
quotidiens et hebdomadaires s'ajoutent les prix populaires qui marquent 
I'appr8ciation pour son travail cette ann6e-18. Le volume d'articles 
consacr&s & Francine Ouellette revient graduellement à des proportions 
plus modestes en 1994 et 1995. Comme elle ne publie pas de roman ces 
annees-là, on ne peut guère s'en surprendre. 

L'accueil que font les périodiques généraux aux œuvres de Francine 
Ouellette ne révèle pas de tendances consistantes. Les six articles qui 
émanent de ces publications se repartissent assez régulièrement dans le 
temps, de 1988 à 1995, et ne paraissent pas liés aux forces d'attraction qui 
façonnent le succès que connaît I'auteure. 

Les périodiques culturels, pour lesquels deux entrées bibliographiques sont 
repérables, témoignent de deux stratégies de couverture diamétralement 
oppos8es. Lettres quebecoises est le premier a intervenir, des 1985, à 
propos d'Au nom du père et du fils. Plus aucun des romans subséquents de 
Francine Ouellette n'y sera commenté par la suite. Nuit blanche a pour sa 
part gardé le silence sur la production de I'auteure pendant une dizaine 
d'années, pour finir par produire une recension du Grand blanc en 1995. 
Ces variations dans la couverture des deux périodiques culturels, et le 
caractère discontinu de l'intérêt qu'ils portent aux romans de Francine 
Ouellette témoignent assez justement de la place occupée par I'auteure 
dans le champ littéraire, ainsi que de la faible adéquation entre le public 
des romans de Ouellette et celui des périodiques culturels. 

Se bouclant sur ces deux interventions des périodiques culturels, la 
brièveté de la trajectoire institutionnelle de Francine Ouellette mine 
considérablement les possibilités de rayonnement de la critique d'un 
creneau à l'autre. Comme aucune publication spécialis8e, aucun article, 
ouvrage, mémoire ou thèse universitaire ne s'applique à commenter ses 
œuvres. la reprise de propos qui auraient fait école à propos de Ouellette 



n'a qu'une chance infime de survenir. Seul Réginald Martel. commentateur 
initial de I'auteure, voit ses jugements repris dans un article de Dominique 
Demers paru dans L'actualité. Si l'influence des propos tenus par les 
critiques est impossible a mesurer dans un tel contexte, on peut tout de 
même supputer les effets que provoquent les propos de certains 
commentateurs dont le jugement est reconnu dans le champ litteraire. 

R6ginald Martel est le tout premier critique à intervenir au sujet des romans 
de Francine Ouellette. Son article à propos d'Au nom du pere et du fils, 
intitule = Une tonne de bon mélo n (1 985). réserve au roman un accueil 
favorable malgré quelques réserves. Mais la faveur accordée à la 
romancière débutante sera bien éphémère, puisque le commentaire suivant 
de Martel. à propos des Ailes du destin, scelle l'échec de la validité littéraire 
du travail de I'auteure. La condamnation semble sans appel. 

Un seul autre article de la bibliographie de Francine Ouellette s'apparente 
un exercice critique visant a agir comme filtre de la qualit4 litteraire. Cette 
fois-ci, c'est davantage la position du périodique que celle du critique qui 
agit comme caution de la légitimité. Gilles Pellerin (1985). dans Lettres 
québécoises, réserve lui aussi un accueil favorable a Au nom du père et du 
fils, pourtant, ni lui ni aucun autre critique de Lettres qu6becoises 
n'interviendront plus à propos d'aucun des ouvrages subséquents de 
Francine Ouellette. 

II est significatif de constater que parmi les rares commentaires positifs ou 
plutôt favorables aux ouvrages de Ouellette. deux se situent en tout debut 
de parcours. et émanent soit de critiques soit de publications benéficiant 
d'une certaine notoriété dans le milieu littéraire. II semble s'être produit, au 
cours de 1'6volution de l'œuvre de Ouellette, un réalignement des 
jugements de la critique a son endroit. La curiosité relativement accueillante 
des débuts de la réception a rapidement cédé la place a une relegation la 
stricte sphére de la grande consommation. 



II paraît ainsi difficile de reperer une intervention critique ii propos des 
romans de Francine Ouellette qui agirait comme le moteur d'une 
valorisation ou d'une devalorisation des œuvres dans le champ litthire. Le 
resultat en est que la fortune critique plafonne trés tôt. et que le silence 
relatif, ou la suspension du jugement, qui s'instaure devient un indicateur de 
la nature résolument populaire des ouvrages. 

Les polarisations de la critique 
Les polarisations du discours critique à propos des romans de Francine 
Ouellette ne mettent pas en opposition la sanction favorable ou defavorable 
des commentateurs. C'est plutôt l'opposition du jugement et de la 
suspension du jugement qui caractérise la réception de I'auteure. Ainsi, les 
interventions critiques sont dominées par les écrits visant à donner de la 
visibilité sans porter de jugement direct sur les œuvres. !9 des 30 entrees 
bibliographiques que nous avons recensées relèvent de cette categorie. 
Les autres commentaires, nettement minoritaires, se répartissent les 11 

occurrences supplémentaires. soit 9 critiques positives ou majoritairement 
positives, et 2 critiques négatives ou plutôt négatives. Les articles qui 
dévalorisent le travail de I'auteure sont donc, du point de vue statistique, les 
plus rares au sein de l'ensemble du discours critique généré par ses 
œuvres. Qui plus est, ces deux interventions sont datées de 1992, et 
précèdent donc le zénith de la faveur médiatique à l'endroit de I'auteure, 
ainsi que son couronnement par de nombreux prix du public. 

La répartition des critiques suivant le sexe du commentateur ou de la 
commentatrice donne un large avantage aux commentatrices : des 30 
articles du corpus, 8 sont le fait d'une plume masculine, et 19 d'une plume 
féminine? Les jugements positifs et négatifs ne semblent pas vraiment 
influencés par le sexe de l'auteur de la critique : 5 femmes commentent 
positivement Ouellette, contre 4 hommes ; 2 hommes critiquent 
négativement, alors qu'aucune femme ne le fait. 

2 ~ e s  trois autres, deux ne sont pas signes. et l'autre porte la signature de la presse 
canadienne. 



Ce sont les articles qui ne portent pas de jugement et se contentent 
d'accroître la visibilite qui semblent les plus marques par le sexe du 
signataire. Des 19 articles signes par des femmes, 14 visent à donner de la 
visibilitd & Ouellette, principalement par le biais d'entrevues. Si la tendance 
est peu revelatrice en ce qui a trait au traitement rdserv6 par les medias 
Bciits la romancière, elle met toutefois au jour ou, a tout le moins, esquisse 
la possibilit6 que bien plus de femmes que d'hommes signent les articles 
plus - légers JB que sont les entrevues, et que, lorsque vient le temps de 
faire un commentaire raisonné propos d'une œuvre, on s'en remet au 
jugement masculin ... On peut aussi souligner la part decroissante de la 
critique au sein du discours à propos des romans de Ouellette. Ces deux 
dernières tendances s'avèrent vérifiables pour plusieurs auteures de notre 
corpus, et portent donc à les considérer comme dess tendances plus 
générales que spécifiques a Ouellette. 

Les créneaux féminins 
Les publications féminines ont fait très peu de cas des romans de Francine 
Ouellette. Seules les revues Châtelaine et Femmes Plus ont publie des 
articles consacrés à I'auteure ou à ses œuvres, et chacune à une seule 
reprise. Micheline Lortie signe en 1994 celui qui paraît dans Femmes Plus, 
alors que c'est Monique Roy, la critique littéraire en titre a Châtelaine, qui 
signe celui paru en 1995. C'est donc assez tardivement, et somme toute 
épisodiquement, que le créneau féminin consent une certaine visibilité 
Francine Ouellette. 

La circonspection des instances critiques, qui bloque la trajectoire 
institutionnelle de Francine Ouellette aux premiers degres de 1'6chelle de 
reconnaissance, se double donc d'une circonspection manifeste de la part 
des publications destinées au public féminin. La brièveté de la trajectoire 
institutionnelle et le peu d'intérêt manifesté par les périodiques féminins 
resultent en un silence absolu de la critique au féminin. Francine Ouellette 
est ainsi I'auteure envers laquelle se manifeste avec le plus d'éclat la 



circonspection de la critique au féminin parmi celles a 1'6tude ici. Force est 
donc de constater que, dans la réception des romans de Francine Ouellette, 
l'accueil consenti par la critique au féminin ne parait pas se distinguer du 
sort que la critique générale fait à son œuvre. On peut donc parler d'une 
rdception féminine qui fonctionne de manière homologue par rappori & la 
réception générale. du moins en regard de l'attention accordée aux romans. 
En ce qui a trait a ses raisonnements. nous verrons que la critique au 
fbminin, si peu présente soit-elle, ne se démarque pas des analyses 
construites par la critique générale. 

Mode mélioratif 
Au plan du contenu des interventions critiques et des raisonnement qui 
sous-tendent la sanction des commentateurs, on note des fluctuations 
significatives. Des propos tenus par Réginald Martel à propos d'Au nom du 
père et du fds, il faut avant tout retenir l'aval a peine mitigé qu'ils consentent 
au roman de Francine Ouellette. La faveur du critique s'appuie sur plusieurs 
aspects du roman, mais aussi sur le genre qu'il exploite. C'est d'abord 
l'authenticité de la démarche d'écriture de Ouellette qu'il loue : 

[...] d'autres auteurs en herbe s'aventurent tout seuls dans l'immense 
entreprise de l'écriture. Ils y mettent des mois, des annees méme, 
certainement déchirés entre la foi et le doute. Peu à peu une œuvre naÎt et 
s'y retrouve un univers qui n'existait pas avant, qui sans eux n'aurait 
jamais existé. J'aime penser que Francine Ouellette a agi ainsi, faisant 
venir à elle l'idée de son livre, puis l'écrivant lentement, comme on répond 
sagement à un désir pourtant très vif (Martel, 1985). 

Les qualités du texte qui sont énumérées ensuite tiennent davantage à son 
efficacité narrative qu'au style de I'auteure : « II reste que le roman de 
Francine Ouellette, moins par quelque magie de l'écriture que par l'ampleur 
et la générosité du propos. ne laisse pas filer son lecteur u (Martel, 1985). 

Aussi, les personnages seraient construits de manière à ce que les lecteurs 
s'en sentent proches. Roman de la colonisation. Au nom du père et du fils 
montrerait davantage l'envers de l'épopée que l'aventure épique des 



colons. Le caractere intimiste du traitement du sujet, l'accent mis sur la 
singularitd des personnages, caractériserait en outre le roman de Ouellette. 

Les liens avec la longue tradition du roman populaire viennent ensuite 
baliser l'espace occupe par Au nom du père et du fils dans le champ 
littéraire. La réussite de l'œuvre dans le genre exploit6 ne paraît pas faire de 
doute. Mais on doit surtout lire la justification de I'int6rêt que le critique 
semble trouver dans l'opportunité de développer le genre : 

Ces longs romans qui sont la chronique d'une existence, à la fois tout 
pleins de pobsie et de réalisme violent, de bons et de mauvais 
sentiments, de drames personnels ou collectifs, pourquoi ne seraient-ils 
pas inventés et réalisés ici, avec les materiaux qu'offre un pays aprés 
tout unique ? Si Francine Ouellette avait decidé de faire de la grande 
litt&ature, plutôt que d'écrire une belle histoire, sans doute n'aurait-elle 
pas réalisé l'impressionnant monument qu'elle vient de signer (Martel, 
1 985). 

La pertinence de la littérature populaire comme la pratique Ouellette se 
trouve donc résolument rivée à la problématique d'une littérature nationale, 
d'une littérature populaire nationale. On pourrait même émettre I'hypothhse 
selon laquelle, après s'être dotée d'un corpus littéraire national légitime, la 
littérature québécoise, par la voix de ses critiques et analystes, en arrive à 
élargir le cadre de ses balises pour accueillir d'autres possibles littéraires 
qui, s'ils continuent à être perçus comme moins prestigieux, n'en sont pas 
moins colorés par des thèmes et des préoccupations qui la relient à la 
problématique nationale. Malgré tes quelques réserves Grnises à la fin de 
l'article et auxquelles nous reviendrons plus loin, une sanction favorable 
émane du jugement de Martel, malgré qu'il termine son commentaire en 
relevant la supposée prétention de I'auteure. 

En rendant compte du premier roman de Francine Ouellette, Gilles Pellerin 
(1 985), dans Lettres québécoises, pose d'entrée de jeu la conformit6 du 
roman. Cette conformité ne mine toutefois pas, aux yeux du critique, la 
valeur du travail effectué par I'auteure. Au  nom du père et du fils est ainsi 
abordé par le biais des liens qui l'unissent au genre feuilletonesque. 



Consequemment, la prévisibilité et la presence de certains stbr6otypes 
alimentent le jugement sur la conformite de l'œuvre tout autant qu'elles 
l'inscrivent dans le genre. Pellerin profite d'ailleurs de l'occasion pour 
formuler un certain malaise de la critique lorsqu'elle doit aborder les œuvres 
trop conformes : « Paradoxalement, le discours critique est tellement 
habitue à mesurer l'kart qui sépare un texte de la norme (du moins B 
l'aborder par les traits de différenciation) qu'un roman aussi prdvisible 
qu'Au nom du père et du fils oppose une résistance par sa normalite 
même 1.) (Pellerin, 1985). 

Au plan du style. l'art de conteuse de la romancière est nettement mis en 
Bvidence. par opposition au travail formel de l'écriture. La structure 
d'ensemble du roman est jugée efficace, plus particulièrement dans son - 
impressionnante faculté de relance de l'action -. Les personnages, trbs 
typés, agiraient suivant leur fonction dans le récit davantage que selon une 
identité propre. Pellerin formule la remarque sur un mode descriptif et 
n'accole pas de jugement négatif à cette caractérisation. La fonctionnalit4 
des personnages ne nuit en rien à son appréciation du roman. A cet Bgard, 
Pellerin tend à abonder dans le sens de John Fiske (1989), pour qui. 
justement, la fonctionnalité est un attribut de la culture de grande 
consommation, et non pas un écueil formel. 

Commentant abondamment le thème de la colonisation et la place 
accordée à la religion, l'article de Pellerin recèle toujours le juste souci de 
situer les caractéristiques de l'œuvre dans le contexte du projet d'écriture et 
du résultat vise par I'auteure. II souligne l'importance prépondérante de ces 
deux thèmes dans le construction de l'identité québécoise. Ainsi, la 
colonisation ne jouerait pas simplement un rôle historique dans le roman, 
mais servirait de révélateur des êtres ». Le pays bâtir serait également 
au cœur du propos, car A u  nom du père et du fils se poserait comme 
<< roman du Nouveau Monde. du pays à bâtir ». des << victoires » sur la 
nature et des désillusions. La représentation de la religion est quant à elle 



conforme a un abondant courant qui en fait le ciment social et une des 
raisons de la survie de la société québécoise. 

Quatre années plus tard, Lucie Coté (1 989), commentant Sire Gaby du Lac. 
apprecie surtout la propension de I'auteure a exploiter des sujets qui la 
touchent. livrant ainsi, par chapitres interposés, des bribes de ses 
découvertes et de ses affections. L'émotion, si itérative dans I'apprbhension 
des best-sellers féminins, est posée ici non dans l'acte de lecture, mais bien 
dans celui de l'écriture. Les liens avec l'actualité sont également mis en 
évidence, car le roman exploite le thème de l'écologie et de la préservation 
des valeurs naturelles. Recourant a un parallèle avec la situation 
éthiopienne, le roman sollicite abondamment le regard des enfants sur la 
dilapidation de l'héritage naturel. Fragilité et émotion en résultent. Sire 
Gaby du Lac aurait finalement le format caractéristique du best-seller, étant 
qualifié de - monstrueux pavé de 856 pages m .  

André Gaudreault (1 992), commentant Les Ailes du destin, n'amène rien de 
nouveau au discours critique à propos des œuvres de Francine Ouellette. II 
réitère la caractérisation de - romancière populaire catégorie dans 
laquelle il inclut également Arlette Cousture, souligne l'art de conteuse, 
l'efficacité de l'intrigue, et relève l'émotion que l'ouvrage arrive à susciter. 

Jean-François Crépeau, dans les pages du Canada français, reprend peu 
de chose près les mêmes critères d'appréciation (art de conteuse, recours 
efficace a l'émotion, constat de l'ampleur du succès) alors qu'il critique Les 
Ailes du destin. Mais son commentaire inclut des remarques qui mettent en 
relief l'importance d'une production romanesque populaire dans le champ 
de la littérature québécoise : << [...] il y a peu d'écrivains quebécois qui soient 
des auteurs à grand tirage, des fabricants de best-sellers. Disons-le sans 
gêne, nos Bcrivains ont longtemps été plus littéraires que gens d'affaires. 
Les choses changent et le misérabilisme des gens de lettres n'est plus 
rattaché au succès » (Crépeau, 1992). Encore une fois, la Iégitimite d'une 



œuvre de grande consommation se trouve rivée a l'évolution du champ 
litteraire national. 

Profitant d'une remarque sur le talent de conteuse de Ouellette, Cr6peau 
(1992) prend le soin de souligner la part importante des femmes dans cette 
catégorie narrative : « [...] un talent qu'on attribue souvent aux hommes de 
cette province et qui appartient, j'en ai l'intime conviction, autant sinon plus 
aux femmes. » Suivant cette intuition, le verbe raconter tendrait à se 
conjuguer au féminin dans l'espace littéraire québécois. 

Finalement, le dernier effet de valorisation qu'utilise Crépeau pour 
presenter Les Ailes du destin touche l'ancrage dans la réalit6 qu6b4coise. 
Le fait de mettre en scène des personnages québécois. dans un contexte 
québécois, est perçu ici comme une plus-value d'authenticité : CC II y a aussi 
que cette histoire se passe ici et que les moindres habitudes auxquelles le 
récit fait référence nous touchent de près. L'histoire n'en est que plus 
authentique. plus grande » (Crépeau, 1992). 

Les qualités des Ailes du destin relevées par Anne-Marie Voisard (1992) 
dans Le Soleil se bornent à réitérer la présence d'une - recette du best- 
seller, ainsi que l'aptitude à communiquer l'émotion. La présence 
foisonnante d'éléments mélodramatiques caractériserait également le 
roman, et contribuerait à accroître l'efficacité globale du texte dans le genre 
exploité. 

André Gaudreault (1 994) débute son commentaire du roman Le Grand 
Blanc en tentant de désamorcer les explications du succès de I'auteure qui 
solliciteraient des motifs périphériques : ce n'est ni la série telévisde ni la 
critique journalistique (cc discrète à son égard J>) qui auraient lance Francine 
Ouellette. Son authentique succès populaire, c'est - la rumeur publique (et 
son talent bien sûr) JS qui le lui ont assure. 



Si acqubrir le succbs est une chose, le faire durer en est une autre. Et la 
durabilitd de celui de Ouellette tiendrait, selon Crépeau, à son habiletd B 
raconter des a histoires mélodramatiques comme on n'en faisait plus depuis 
longtemps >B.  L'allusion est imprécise, on ignore à quoi le critique r e f h  au 
juste. la remarque situe le roman dans une tradition pos6e comme 
interrompue, et qui s'apparente à un art populaire ancestral essentiellement 
v6hiculé dans sa forme orale (contes, légendes, etc.). Est Bgalement 
présent le recours a l'émotion (mélodramatique) en vue de soutenir I'int6rêt 
du lecteur. La finale du roman serait en ce sens une sorte d'apothéose a a 
vous tirer les larmes ». Gaudreault réitère en outre l'appartenance du roman 

au genre populaire, ainsi que l'aptitude a générer l'émotion comme 
caract&istiques de l'ouvrage. Le format, rien de moins que 890 pages m. 

est également mentionné, inscrivant le genre best-seller, entre autres 
caractérisé par son ampleur. 

Micheline Lortie (t994), qui signe une critique pour le mensuel Femmes 
Plus, relève, quant à elle, d'entrée de jeu l'abondance des contrastes dans 
Le Grand Blanc (« neige et cambouis, héroïsme et maladresse, silences et 
insultes H). C'est dans la puissance de son évocation de la vie du Quebec 

profond qu'elle situe d'abord la réussite de l'œuvre. Elle souligne 
également au passage l'efficacité de l'intrigue, qui fait que le roman se lit 
« d'une traite » . Mais c'est essentiellement le caractère véridique de 

l'oeuvre qui semble gagner sa faveur et lui assurer une certaine légitimité: 
« Pari gagne pour I'auteure [...] oui, ce qui est narré sur l'attente, la mort et 
les neiges, tout cela est d'une étincelante vérité » (Lortie, 1994). 

Pierrette Roy (1 994), dans La Tribune, signe une critique ou quelques 
bémols n'arrivent pas à masquer l'enthousiasme de la commentatrice. 
Plaçant le roman sous le signe de la cc passion et de l'intensité 3). elle 
souligne d'abord l'intérêt d'aborder un sujet qui permet aux personnages de 
se révéler au contact des éléments naturels. Par la négative, elle souligne le 
sens de l'intrigue dont fait preuve I'auteure, ainsi que l'épaisseur des 
personnages. L'aptitude de Francine Ouellette à faire partager sa passion 



pour le métier de pilote de brousse constituerait une autre des qualites du 
roman. Pierrette Roy y voit même une métaphore des a humains qui se 
cherchent toujours sans vraiment se trouver M. Le roman Le Grand blanc 
bénéficierait donc des connaissances de première main de son auteure sur 
les actions et sensations qu'elle décrit. 

Les refdrences aux mœurs des peuples inuits, notamment, enrichiraient a 
l'approche de la romancière, donneraient au roman sa couleur. Ainsi, la 
plus grande qualité du roman serait - la richesse de la documentation qui le 
sous-tend -. La qualité de l'intrigue est également au rang des réussites du 
Grand Blanc, qui serait, en conclusion, un roman - palpitant -, au u long 
souffle dévastateur .B. En ce qui concerne les caractéristiques stylistiques, la 
critique concède que gc l'ensemble se lit fort bien 32. 

Louise Vachon, qui signe le commentaire du Grand Blanc dans le magazine 
Nuit blanche, trouve, quant à elle, la « langue directe et agréable à lire W .  

Elle souligne également l'efficacité du roman, qui multiplie les 
rebondissements tenant encore le lecteur en haleine après plus de huit 
cents pages D (Vachon, 1995). Ainsi en est-il des qualités des romans de 
Francine Ouellette comme en témoigne l'ensemble de la critique a leur 
endroit. 

Modes dubitatif et négatif 
La circonspection des instances critiques à l'égard des romans de Francine 
Ouetlette se manifeste d'un double point de vue. D'abord d'une manière 
directe, lorsque les critiques mandatés pour commenter ses œuvres font 
étalage de leurs réserves. Mais aussi, à un second degré, lorsque les 
commentateurs, conscients qu'ils s'inscrivent dans la foulée des 
interventions précédentes de leurs collègues, réitèrent le constat du peu de 
compatibilité entre les attentes des critiques et la facture des romans. La 
durete de la critique a l'égard de la production romanesque de I'auteure a 
ainsi été soulignée a maintes reprise dans le discours qui a accompagne la 
publication de ses romans, dans les critiques comme dans les entrevues. 



Lorsque les commentateurs ne se posent pas en détracteurs de son œuvre 
et tendent à la neutralité, plusieurs ont recours au jugement impitoyable de 
leurs pr6d6cesseurs. 

L'absence de reserves majeures de la part des critiques propos d'Au nom 
du père et du fils et du Sorcier, les deux premiers ouvrages publies par 
I'auteure, fait voir une prédisposition initiale plutôt favorable des critiques & 
l'égard de la production de Francine Ouellette. Que cet a priori positif 
momentané soit lié ou non à la qualité intrinsèque des œuvres, il semble 
évident que la densité des reproches à l'égard des romans de Francine 
Ouellette s'accroît à chaque publication. Le nombre croissant de resenres 
Omises pas les commentateurs ne parait pas s'aligner clairement de 
manière inversement proportionnelle au succès des romans comme en 
témoigne le palmarès des best-sellers. Toutefois, le scepticisme parait bien 
croître avec la visibilité accordée aux romans de I'auteure, puisque chaque 
publication de Francine Ouellette se voit accorder un espace de plus en 
plus important? On pourrait même, sous cet angle. imputer à la critique 
institutionnelle et journalistique une volonté de rétablir un équilibre 
imaginaire entre le poids littéraire des œuvres et l'ampleur de leur emprise 
sur le grand public. Nous aurons I'occasion, au cours de notre analyse, 
d'observer à de multiples occurrences ce type de raisonnement de la 
critique lorsque vient le moment de statuer de la légitimité des best-sellers 
féminins qui forment notre corpus. 

C'est dans les pages du quotidien La Presse qu'on lit les premières 
réticences majeures à I'égard d'un roman de Francine Ouellette. 
Commentant Sire Gaby du Lac, Lucie Côte (1989) réserve un accueil 
encore relativement favorable à l'ouvrage, même si le ton ne dénote pas un 
grand enthousiasme. Mais les écueils langagiers que la critique releve 
viennent miner son appréciation de l'ouvrage. Ainsi, outre des lourdeurs, 

=Pas seulement en regard du nombre d'articles dont les romans font l'objet, mais aussi en 
terme de positionnement des articles dans les publications, ainsi qu'en regard de la valeur 
symbolique des médias qui publient les articles. 



des répétitions et une dilution du propos, ce sont essentiellement les trop 
nombreux pl8onasmes. fautes d'orthographe, maladresses et néologismes 
involontaires qui accablent le roman. L'editeur. Quinze. est toutefois identifie 
comme le principal responsable de ces lacunes, et Lucie Côté n'impute pas 
la faute à I'auteure. 

L'espace médiatique accordé aux Ailes du destin, le roman subsequent de 
Francine Ouellette augmente considérablement par rapport à celui devolu B 
ses romans précédents. Avec lui croit le nombre des lacunes que la critique 
repère dans les œuvres de Ouellette. Dans une critique intitulée « Le robot 
qui fait des mots ... f i ,  Réginald Martel (1992) remet en question le roman en 
entier. Aucun aspect de l'ouvrage ne semble trouver grâce à ses yeux. 
Qualifiant d'entrée de jeu l'œuvre de <C pensum », il ajoute avec provocation 
que Les Ailes du destin lui a donné << le goût de prendre congé de la 
littérature ». 

Entre une valorisation de la littérature québécoise légitime et une charge 
contre les best-sellers qui pillent l'existence humaine sans y ajouter quoi 
que ce soit, c'est rapidement sur la recette supposée du best-seller que 
s'alignent les reproches du critique de La Presse. De multiples recours à 
l'image du robot, et plus généralement à I'isotopie de ia machine, servent a 
décrire le travail de I'écrivaine. L'allusion est même reprise dans le titre de 
la critique (robot), et elle n'est pas sans rappeler un topos récurrent des 
détracteurs de la littérature de grande consommation : I'automatisation de la 
production dans cette portion du champ littéraire? 

Un mauvais « travail sur le matériau linguistique » serait la conséquence la 
plus facheuse pour la production de Francine Ouellette ; Martel critiquant 

4Le topos de I'automatisation est une stratégie de dévalorisation abondamment sollicitée par 
le discours lettre pour décrire la production litteraire relevant du champ de grande 
consommation. Julia Bettinotti (1982) en fait mention dans son article Les stratégies de 
dbvalorisation du roman d'amour " (p. 94). En relévent également toutes les fumeurs voulant 
que les romans Harlequin soient produits par des ordinateurs, les insinuations de " sous- 
traitance " litteraire souvent attribuees aux auteurs de best-sellers americains, Stephen King 
en tete. Une étude approfondie de la tendance reste B faire. 



vertement la caractère itératif de la C< technique N d'écriture de Ouellette, la 

d k r i t  comme suit : 

Vous choisissez un mot, n'importe lequel, qui sera le déclencheur d'une 
serie de propositions toutes semblables, a quelques nuances près. 
Quand les façons de dire la même chose semblent épuisées, vous 
prenez dans la derniére proposition un autre mot et le procede 
recommence (Martel, 1992). 

Le procédé provoquerait une surenchère de répétition, qui depasserait les 
limites admises, même pour la littérature populaire5. Le procéd6 lui-même 
est critiqué, et son résultat également : le contenu de l'ouvrage « devient 
évident pour tous > p .  

En conclusion de sa critique, Réginald Martel ramène à trois les principaux 
kue i l s  des Ailes du destin : le faux lyrisme du style. la surabondance de 
clich6s, et le caractere mélodramatique du traitement du sujet. La « tonne 
de bon mélo » qui avait amadoué le critique lors de la parution d'Au nom du 
père et du fils ne semble plus opérer, et devient même un défaut dans le cas 
des Ailes du destin. 

Dans sa critique pour le Nouvelliste, André Gaudreault (1 992) relève 
d'entrée de jeu la dureté des critiques à l'égard du dernier roman de 
Francine Ouellette. Les carences majeures qu'il repère touchent 
essentiellement les faiblesses de l'écriture de Ouellette. L'ouvrage serait 
truffé de CC métaphores saugrenues », en plus d'être sérieusement min6 par 

les tics d'écriture (dont celui déjà repéré par Réginald Martel pour le même 
roman). La psychologie des personnages, que I'auteure fouille inutilement 
[...] de l'intérieur », soulève également des objections. Finalement, le 

critique écorche au passage la prévisibilité de l'intrigue, bien qu'elle ne 
nuise pas, selon lui, à l'appréciation du roman. 

5 Le caractère repétitif des œuvres populaires est clairement identifié par Couégnas (1992). 



Anne-Marie Voisard affiche ses réserves en recourant à un discours émailld 
de doubles négations. Mais les reproches les plus marqués concernent le 
style de Francine Ouellette. L'utilisation trop abondante de phrases 
interrogatives D et de << répétitions » dicterait avec trop de precision le mode 
d'emploi au lecteur, annulant l'effet escompté. Finalement. les images 
sollicitées par le texte seraient souvent << usées m. 

Des critiques très similaires seront émises à l'endroit du Grand Blanc, la 
suite des Ailes du destin. André Gaudreault (1 994). dans Le Nouvelliste, 
émet plusieurs réserves malgré le constat de l'efficacité du Grand Blanc. 
Qualifiant l'écriture de <C répétitive, bourrée de longues réflexions, aux 
images parfois insolites pour ne pas dire incongrues », relevant les 
<< répétitions », l'insistance à scruter les sentiments des personnages, 
leurs motivations » et les longues réflexions sur les moeurs des 
Montagnais w que contient le roman, c'est surtout le style de I'auteure qui 
est l'objet de commentaires négatifs. La construction des personnages, qui 
seraient << au bord de la caricature », mine également la qualité du roman. 
Micheline Lortie (1 994). dans les pages de Femmes Plus, se borne quant à 
elle a relever la présence de plusieurs redites dans Le Grand Blanc. 

Les reproches formules dans La Tribune par Pierrette Roy (1994) 
reprennent à peu de chose près les réserves déjà relevées par la critique 
relativement au Grand blanc. De nombreuses redites, la surabondance des 

considérations qu'elle [Francine Ouellette] met dans la bouche et la tète 
de ses protagonistes r ralentissent et alourdissent le rythme de la premibre 
partie du roman. Ce qui fait conclure à la critique qul« [o]n ne peut parler ici 
de merveille stylistique ». 

Vis ib i l i té  
Le contenu des articles qui assurent la visibilité de Francine Ouellette sans 
porter de jugement direct à l'endroit de ses romans est particulièrement 
homogène lorsqu'on le compare à celui des autres auteures de notre 



corpus. De 1986 à 1995, les entrevues et les autres articles u neutres s 

qu'on lui consacre procèdent des mêmes biais. 

L'exploitation du filon de la venue a l'écriture de Francine Ouellette et 
l'histoire de son succès occupent une part importante des lignes 
consacr6es à I'auteure. Près de la moitié des 19 articles qui contribuent B 
accroître la visibilité de Ouellette abordent I'u n, l'autre, mais bien souvent 
ces deux aspects de son rapport à l'écriture. Le récit de la venue a 1'4criture 
rappelle les tentatives de jeunesse, vers l'âge de douze ans, la rédaction 
d'un roman qui précède sa première publication et qui restera dans les 
tiroirs de I'auteure, la mise en œuvre du premier manuscrit d'Au nom du 
père et du fils, tout imprégné des souvenirs de Ouellette. Ce récit est ensuite 
relayé par celui du succès. qui évoque la chasse a l'éditeur, les 
innombrables refus, les réserves des évaluateurs de manuscrits, le moment 
crucial de l'accueil des Éditions La Presse, l'acquisition du statut de best- 
seller, puis la consécration par la diffusion de la série télévisée inspirée du 
roman. 

L'histoire du succès de Francine Ouellette, mais aussi celle de nombre 
d'auteures de best-sellers se construit autour d'une version littéraire de la 
success story, modelée à même le mythe américain du self-made man. 
L'aventure éditoriale de Francine Ouellette telle que la rapportent nombre 
de journalistes se pare ainsi des attributs de la réussite qui composent ce 
modèle : 

[...] un individu qui malgré son appartenance à un groupe social, ethnique 
ou autre défavorisé arrive a braver toutes les difficultés pour enfin 
atteindre les plus hauts sommets de la réussite (Boukouray, 1996). 

Le récit de l'acquisition du succès littéraire croise même celui du succes 
financier. c'est du moins ce que permettent de déduire I'etalage des chiffres 
de ventes et le montant des budgets de réalisation des series télévisees qui 
s'inscrivent dans la foulée du succès d'un roman. Le récit du succés 
littéraire n'est jamais très éloigné de celui du succès tout court. Une 



comparaison avec le success story comme genre littéraire, Btudi6 par Jamal 
Boukouray (1996) dans sa thèse de doctorat sur << La representation du 
succés et du self-made man dans les biographies d'affaires », permet en 
outre de voir les nombreuses parentés qui existent entre les deux types de 
succès, tant dans le ton, la forme et le moment où ils sont relat4s que dans 
leur caractére panégyrique. 

Ce recit de rags to riches du domaine littéraire s'apparente egalement au 
scénario-motif (Saint-Jacques, 1994) qui décrit l'intrigue d'une majorité des 
best-seIIers% Modulé sur la carrière et la fortune d'une auteure de best- 
sellers féminins, le scénario pourrait se lire comme suit : une inconnue 
entreprend un jour de rédiger une œuvre volumineuse dans laquelle elle 
place tous ses espoirs de succès et de renommée littéraire. Elle subit 
d'abord l'épreuve de la publication et se voit refuser l'occasion de rendre 
publique son œuvre. La chance tourne, un éditeur finit par s'intbresser au 
roman de I'auteure et l'achemine sur la voie de la reconnaissance. Le 
succès de ventes sur le marché est fulgurant (et l'héroïne fait souvent 
fortune), mais I'auteure doit en payer le prix en se voyant écorchée par les 
instances critiques de la littérature. Mais I'auteure persiste et signe de 
nouvelles œuvres, qui forcent plus ou moins les commentateurs de 
phénomènes littéraires à reconnaitre la qualité de son travail. S'amorce 
ainsi une lente et souvent toute relative reconnaissance. dont l'apothéose, 
lorsqu'elle survient, est l'étude de ses œuvres dans la sphère universitaire 
ou I'inclusion dans le programme des cours de littérature. 

L'histoire de la venue à l'écriture et celle du succès de plusieurs auteures 
de best-sellers féminins, dont Francine Ouellette, est donc elle-même 
passablement u romanesque et se rapproche des récits de succhs qui 

1 . Un personnage vit dans une situation d'équilibre euphorique. 2. Apparaissent des 
diff icuités graves mettant en jeu sa survie ou sa liberte. 3. Le protagoniste résiste à I'adversitd 
et se prepare avec détermination à renverser la situation [...]. 4.11 subit un &hec d'ordre 
affectif. 5. 11 parvient au succés. 6. 11 connaît un rétablissement d'ordre affectif. 7.11 prend la 
parole pour narrer sa propre aventure " (Saint-Jacques, Lemieux, Martin, Nadeau, 1994, p. 
152). 



peuplent leurs intrigues. Si les auteures aiment a raconter de belles 
histoires pleines de rebondissements, les journalistes n'y succombent pas 
moins, et ne resistent pas à ia tentation de raconter celle des auteures sur 
qui portent leurs articles. A moins que ce ne soit les auteures elles-mêmes 
qui clament fièrement et à tous vents cette mise en récit d'une pratique qui 
n'avait au départ que relativement peu de chances de se voir couronner de 
succés. 

C'est dans le contexte de cette histoire globale du succès sur le marche 
littéraire élargi que s'inscrivent deux autres filons qui caractérisent le 
discours de la visibilité à propos de Francine Ouellette. En premier lieu, les 
litanies de la résistance de la critique à l'égard de ses romans sont 
abondamment rapportées par I'auteure. Dans le cas de Francine Ouellette, 
on ne cite jamais dans le texte les détracteurs de sa prose, on se borne 
plutôt à en évoquer le contenu sommairement (« l'intrigue [...] ennuyeuse, 
les personnages insignifiants, le ton lourd et monotone u (Derners, 1988) ; 
« Boudée par les milieux intellectuels et les « écoles >> littéraires qui 
considèrent la littérature populaire comme une sous-littérature " (Presse 
Canadienne 1992) ; [...] les critiques ne l'aiment pas trop " (Surprenant, 
1993) ; « Dans la petite jungle littéraire d'ici, on la regarde de haut " 

(Cayouette, 1 993). etc.). 

En contrepartie, tes entrevues offrent à I'auteure l'occasion de répliquer a 
ses détracteurs. Francine Ouellette utilisera alors un discours visant à 
démontrer le caractère non mécanique de son travail d'écriture, un discours 
qu'on peut décrire comme celui de I'antirecette. Elle fera alors 
abondamment référence au travail auquel elle s'astreint (travail de 
recherche. mais aussi discipline quotidienne de l'écriture). à son plaisir de 
raconter, ainsi qu'à sa volonté de susciter l'émotion. Les filons de I'émotion 
et la volonté de raconter de belles histoires nourrissent amplement la 
construction de l'image de la conteuse hors pair, qui constitue une autre 
caractéristique dominante du discours à propos des best-sellers. Le cas de 
Francine Ouellette contribue largement à cette tendance. 



Les entrevues accordées par Francine Ouellette aux médias Bcrits 
qu6b6cois offrent également a lire un éloge de la simplicit8, qui présente 
I'auteure comme une anti-mondaine. L'exploitation systématique du mode 
et du cadre de vie de I'auteure en fait foi. La retraite " à Saint-Airne-du- 

Lac-des-lles, le quotidien partagé entre l'écriture et la vie au grand air. le 
bureau installé dans une ancienne écurie, les trés rares visites à Montréal, 
l'absence de souci de l'image (vêtements, maquillage, etc.) contribuent à ce 
filon. À cet egard, Francine Ouellette paraît se distinguer assez nettement 
des autres auteures de best-sellers étudiées ici. Alors qu'on voit 
habituellement les souveraines du palmarès défrayer les chroniques 
littéraires mondaines (lancements, vie littéraires, entrevues et declarations 
sur toutes sortes de sujets connexes a la pratique de l'écriture). Francine 
Ouellette brille par son absence dans ces réseaux. 

Les liens étroits entre les sujets abordés par Ouellette dans ses romans et 
son histoire personnelle sont également mis en relief dans les entrevues. 
C'est en puisant dans ses racines et ses préoccupations personnelles que 
I'auteure trouve la matière qui génère son écriture (son expérience de pilote 
de brousse, les histoires racontées par sa tante Malvina, l'exploitation du 
cadre des Hautes-Laurentides, etc.). Et cette personnalisation des différents 
sujets qui peuplent ses récits sert en partie à expliquer le succès de ses 
ouvrages, tant parce qu'elle permet à la fiction de demeurer rivée au concret 
que parce qu'elle permet à ses lectrices de s'identifier à l'œuvre. D'autre 

part. les racines de Francine Ouellette sont le plus souvent attachées a des 
sujets qui ont marqué l'évolution de la société quebecoise, et l'histoire 
personnelle déborde souvent sur l'histoire collective dans ses romans. Du 
moins, telle est la façon dont ceux et celles qui rapportent ses propos en 
construisent l'intelligibilité. 

Finalement, le contenu des entrevues accordées par Francine Ouellette 
permet de repérer une fonction sociale que I'auteure attribue a son écriture. 
Quelques autres auteures de best-sellers féminins sollicitent également des 



arguments similaires pour justifier leur pratique d'écriture. notamment en ce 
qui a trait aux vertus éducatives qu'elles perçoivent dans leurs romans. Mais 
Francine Ouellette se distingue en mettant plutôt en relief la valeur 
thdrapeutique que recèle la lecture de ses œuvres. Ainsi, ses Iivres 
contribueraient parfois a soulager la douleur humaine : c Mes livres se 
retrouvent beaucoup dans les hôpitaux. Les gens, quand ils sont dans mes 
livres, ils oublient qu'ils sont malades. Ça leur fait passer de bons moments, 
ils s'6vadent de l'hôpital. C'est merveilleux ça. Pour moi. c'est un succes 
phénoménal parce que tu te dis que t'as apporte quelque chose B 
quelqu'un, que tu lui as fait du bien " (Ouellette, citée dans Surprenant. 
1993) ; Ü Ils me disent souvent qu'ils ont passe de belles heures à lire mes 
histoires, qu'ils ont oublié leurs soucis. N'est-ce pas le but de notre 
travail ? " (Ouellette, citée dans Cayouette, 1993). 

Francine Ouellette estime toutefois également faire œuvre d'éducation par 
l'entremise de ses romans, et s'avoue fière d'être I'auteure d'ouvrages qui 
sont parfois le baptême romanesque de ses lecteurs et lectrices : II n'y a 

rien qui me fasse plus plaisir et me rende plus fière que de me faire dire [...] 
qu'un de mes romans soit le premier qu'il ait lu de sa vie " (Presse 
Canadienne, 1992) ; <C La gloire de Francine Ouellette, c'est d'être lue par 

ceux qui d'habitude ne lisent pas et qui forment le gros de la population 
québécoise " (Tremblay, 1992) ; On me reproche parfois d'être lue par 

des gens qui ne lisaient pas. J'ai plutôt tendance à m'en enorgueillir. Quel 
bonheur et que plaisir de donner le goût de la lecture à des jeunes ou à des 
plus vieux qui ne prenaient pas le temps de lire ! ", (Cayouette, 1993). En 
outre, cette fonction éducative pourrait, selon Francine Ouellette s1av6rer 
benefique pour l'ensemble de la littérature québécoise : 

[...] des enfants de 13 ans et des adultes [...] me confient que Au nom du 
père et du fils a été leur premier livre et qu'aujourd'hui ils lisent du Michel 
Tremblay. [...] Le monde de la littérature est une échelle et les romans 
opulaires seraient le premier barreau permettant d'accéder à cet univers. 7 out le monde ne peut pas lire Proust, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont 

des imbéciles ... (Francine Ouellette. citée dans un article non signe. 1993, 
dans Châtelaine). 



Francine Ouellette est I'auteure de notre corpus qui exploite le plus 
abondamment les fonctions didactique et thérapeutique lorsqu'elle d6crit 
son travail. Cela la rapproche de quelques-unes de ses pairs etrangers, 
dont Mary Higgins Clark (Savoie, 1997). Si bon nombre d'auteures de best- 
sellers féminins semblent percevoir les vertus éducatives de leurs romans, 
reste que c'est le plus souvent l'éducation sociale et la conscientisation qui 
incarnent le mieux ces vertus. L'originalité de Francine Ouellette B ce 
chapitre est d'inscrire la valeur éducative de ses romans dans le champ 
même de la littérature. 

Conclusion 
L'étude du cas de Francine Ouellette a permis d'explorer le parcours le 
moins litteraire du corpus de best-sellers féminins à l'étude ici. Le 
confinement aux créneaux des quotidiens et hebdomadaires, des 
p8riodiques généraux et des périodiques culturels témoigne d'un accueil 
plus que mitigé de la part des instances de consécration qui balisent le 
champ de la littérature québécoise. II en découle donc que les romans de 
Francine Ouellette ne s'inscrivent pas dans le lieu qu'il est convenu de 
désigner comme une culture médiane, ne suscitant même pas un soupçon 
d'intérêt dans les créneaux spécialisés ni chez les universitaires, mais se 
situent résolument du côté des œuvres appartenant à la sphère de grande 
consommation. Ceci tend a confirmer, par ailleurs, le fait que, souvent, les 
listes de best-sellers sont bien davantage alimentées par la littérature 
moyenne que par les œuvres relevant strictement de la sphère de grande 
consommation, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu ce qu'elles 
disent mesurer, les ventes d'ouvrages. Le caractère isolé du cas de 
Francine Ouellette dans l'ensemble du corpus des best-sellers f4minins en 
témoigne. 

L'analyse des tendances de la réception qui caractérise les romans de 
Francine Ouellette se pose toutefois en continuité avec celle des autres 
auteurs du corpus sur plusieurs plans. Elle révèle en premier lieu la place 



prGpond6rante du discours d'accompagnement qui contribue a donner de 
la visibilité aux œuvres sans porter de jugement critique à leur endroit. La 
visibilite. qui s'incarne principalement dans la forme de I'entrevue. occupe 
les 2/3 du corpus, et la concentration de leur parution atteint son apogee en 
1992-1 993. soit légèrement après l'année charnière de 1991. qui marque le 
moment où la visibilité l'emporte sur le commentaire dans l'espace 
médiatique consacré a la littérature dans les médias québécois. La 
réception des romans de Francine Ouellette s'avère ainsi marquée par une 
suspension du jugement critique au profit de la visibilité médiatique qui 
s'applique à ne pas émettre de sanction. Alors qu'il s'agit de I'auteure la 
moins valorisé du corpus. on peut s'étonner de constater que les critiques 
négatives à son endroit sont nettement minoritaires dans sa bibliographie 
critique. 

D'autre part. les analyses de la réception qui caractérisent les autres 
auteures de best-sellers féminins du corpus permettent de constater que les 
entrevues et la visibilité accordées à I'auteure-vedette sont très 
majoritairement le fait de signataires féminines. Le fait que la visibilité soit 
liée a des plumes féminines témoigne toutefois davantage de la situation 
des femmes journalistes dans les médias écrits qu'elle ne dénote une 
tendance de la réception au féminin. Outre ces articles qui adoptent le 
modèle de I'entrevue et qui paraissent dans des médias soi-disant neutres, 
les rares articles à relever des créneaux féminins confirment la tendance 
générale qu'on verra se profiler pour l'ensemble des auteures analysées ici: 
les publications qui s'adressent spécifiquement aux femmes sont 
extrêmement discrètes à propos des best-sellers signés Francine Ouellette. 
L'alignement de la critique au féminin sur le jugement émis par la critique 
générale parait évident dans ce cas précis. 

Balisés par les grandes catégories littéraires que sont le roman populaire et 
le feuilleton, les romans de Francine Ouellette suscitent un discours critique 
mélioratif où dominent les arguments d'efficacité, l'art de conteuse et 
l'émotion. Les effets de valorisation mis en place passent essentiellement 



par le champ axiologique nationaliste. Certains sujets abordes dans les 
romans favorisent d'entrée de jeu ce recours, le plus évident étant le retour 
sur la colonisation des Laurentides dans Au nom du père et du fi&. De 
l'opportunité de produire des romans populaires qui puisent aux materiaux 
du pays à la mise en forme d'un roman du Nouveau Monde, du pays B 
bâtir ", en passant par l'effet miroir de se reconnaître en tant que (< peuple " 

et d'en être touche, c'est surtout dans le regard qu'ils portent sur la 
construction de l'identité québécoise que les romans de Francine Ouellette 
se trouvent le plus clairement valorisés. Mais le contexte national se 
prolonge, au détour d'une observation d'un commentateur, pour inclure 
celui d'un pays ou ce sont les femmes qui racontent. La bataille à livrer 
contre les éléments naturels contribue également à enrichir ce champ 
axiologique. 

Cintertextualite repérée dans les romans de Francine Ouellette est la plus 
ténue de tout le corpus étudié ici. Outre celle qui lie le succès de Francine 
Ouellette et le type d'ouvrage qu'elle produit à Arlette Cousture. c'est 
essentiellement avec Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon 
que des parentes sont établies. 

Le discours critique is propos de Francine Ouellette, lorsqu'il fait 6tat des 
ratés et des écueils de romans publiés par I'auteure, est tout entier domine 
par les manquements d'ordres stylistique et linguistique. On peut en 
conclure que la valorisation des romans de Ouellette passe par le contexte, 
alors que leur dévalorisation repose sur la forme, et plus spécifiquement sur 
la qualité de la langue. 



u C'est l'histoire d'une petite fille qui voulait tant 
réussir qu'elle y est parvenue. Très parvenue 
(Foglia, 1985, p. A5). 

Profil biobibliographique 
Lorsqueelle publie Une enfance à l'eau bénite en 1985, sa première œuvre 
de fiction, Denise Bombardier est déjà connue du public pour sa prolifique 
carrière de journaliste. Ses performances d'animatrice dans le cadre de 
nombreuses émissions d'affaires publiques à la télévision lui ont valu une 
double renommée de journaliste aguerrie et de provocatrice-née. C'est 
donc parée d'une imposante réputation médiatique que Denise Bombardier 
part à l'assaut du milieu littéraire. une situation qui aura nombre de 
conséquences sur la trajectoire qui sera la sienne et la position qu'elle 
occupera dans le champ littéraire. Là comme ailleurs, Denise Bombardier 
suscite la controverse et semble faire se déchaîner les passions. 

Issue d'une modeste famille montréataise, où elle était entourée d'une mère 
aimante et d'un père ouvrier chez Canadair, Denise Bombardier a 16 ans 
lorsqu'elle interrompt ses études pour se consacrer à l'art dramatique. Mais 
cette avenue professionnelle sera assez rapidement abandonnée, et 
Denise Bombardier réintègre le cursus scolaire, d'abord B IUniversit6 de 
Montréal (1964), puis à Paris, où elle obtient en 1974 un doctorat en 
sociologie politique. Sa thèse de doctorat, publiée en France en 1975, 
portait sur les rapports Btroits entre l'État et la telévision française. 



À son retour au Québec, Denise Bombardier entreprend une carrigre de 
journaliste B la t6levision, et revient ainsi à une sphère d'activités qu'elle 
avait frdquente a titre de recherchiste pour plusieurs Bmissions 
d'information de Radio-Canada à la fin des années 1960. Elle maintient 
toutefois les relations privilégiées qu'elle a developpees avec le milieu 
journalistique. politique et littéraire français au cours de son séjour en 
France en signant des collaborations au magazine Le Point, en plus 
d'animer, pour une courte periode de temps, le magazine WA boulets 
rouges- sur une chaîne de télévision française. 

D'aucuns supposent que c'est la crédibilité et la visibilite qu'elle a acquis en 
France à titre de journaliste qui lui valent de publier son premier roman au 
éditions du Seui 1. Accédant ainsi à un -panthéon. jusqu'alon domine par 
des auteur-e-s parmi les plus institutionnalisés de la littérature québ6coise 
(Anne Hébert, Jacques Godbout, etc.), Denise Bombardier crée une 
véritable petite commotion dans le milieu littéraire québécois en publiant un 
premier roman chez le prestigieux éditeur de Paris. En plus de soulever 
nombre d'interrogations, le rapport entre la valeur attribuée au roman et le 
prestige de l'éditeur suscite d'assez nombreuses et véhémentes critiques 
dans le milieu littéraire, comme nous pourrons le voir en cours d'analyse. 

Plus que toutes les auteures à l'étude ici, la vie professionnelle de Denise 
Bombardier recèle cet intérêt pour la communication qu'on reperera chez 
nombre d'auteures de best-sellers féminins. Le parcours professionnel de 
Denise Bombardier est plus spécifiquement marque par deux axes : la 
communication médiatique et l'expression artistique (theâtre. littérature). 
Toutes les activités professionnelles de Denise Bombardier paraissent 
orientées vers la conquête du public. 

L'historique de la présence de la signature de Denise Bombardier au 
palmarès quebecois des best-sellers s'amorce des la publication d'Une 
enfance à l'eau bénite. L'ouvrage connaît un succès assez important, 



figurant 15 semaines d'affilées au palmares de La Presse, soit plus de trois 
mois. Cette performance en fait, ex aequo avec le catalogue de l'exposition 
Ramsès II, l'ouvrage le plus souvent cite sur les listes de best-sellers en 
1985. Ce n'est qu'en 1989 qu'on pourra lire a nouveau le nom de Denise 
Bombardier sur les listes de best-sellers au Quebec, soit au moment où elle 
publie, en collaboration avec Claude Saint-Laurent et aux editions Robert 
Laffont, un essai intitulé Le mal de /Cime. L'ouvrage sera mentionne 16 fois 
sur les listes de best-sellers. 

En 1990 parait Tremblement de coeur, le second roman de Denise 
Bombardier. Malgré le succès obtenu par les ouvrages précédents, il 
n'arrive pas à la liste des meilleurs vendeurs. II faut ainsi attendre 1993 pour 
qu'un ouvrage de Denise Bombardier figure à nouveau au palmarbs. La 
déroute des sexes atteindra alors la respectable marque de 14 semaines 
sur les listes de best-sellers. L'ouvrage Nos hommes, publie 11ann6e 
suivante, se qualifiera à 13 reprises au palmarès hebdomadaire. Tous les 
ouvrages de Denise Bombardier qui figurent au palmarès sont donc des 
essais, exception faite d'Une enfance à l'eau bénite, son premier titre. La 
fiction s'avère donc minoritaire dans l'histoire de la place de Denise 
Bombardier sur les listes de best-sellers. À observer le phénomène dans sa 
progression diachronique, on note ainsi la consécration populaire 
progressive de Bombardier dans la forme essai. 

Quant aux fréquences sur les palmarès, le cas de Denise Bombardier 
dénote une stabilité évidente. Tous les titres de I'auteure qui figurent sur les 
listes le font pour une période allant de 13 à 15 semaines. La seule note 
discordante est le défaut de Tremblement de coeur à se tailler une place 
parmi les titres qui se vendent le mieux. 

Les medias écrits sont plutôt avares de chiffres de vente et rendent rarement 
compte du nombre d'exemplaires vendus des ouvrages de Denise 
Bombardier. Les seuls chiffres diffusés sont ceux qui figurent dans l'article 
de Raymond Bernatchez (1 988), qui rapporte qu'Une enfance à /'eau bénite 



se serait écoule a raison de a 40 000 exemplaires au Quebec et autant en 
France m. 

Denise Bombardier a été trois fois en nomination pour le Prix du Grand 
Public au Salon du livre de Montréal (1 989, 1993 et 1995) sans jamais être 
élue favorite par les visiteurs de l'événement. Le même scenario se rdphte 
lors du Grand Prix des lectrices de Elle Québec en 1995, où elle s'est 
classée parmi les finalistes. Hors de la sphère littéraire, elle a toutefois reçu 
l'honneur d'être nommée Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur en 
France, en 1992, une distinction habituellement réservée aux personnages 
politiques1 . 

II est difficile de tracer le portrait biobibliographique de Denise Bombardier 
sans évoquer les nombreuses controverses qu'elle suscite, 
personnellement ou professionnellement. dans les médias ou sur la scéne 
littéraire. Ces polémiques font la manchette d'une variété stupéfiante de 
publications québécoises, d'Échos Vedettes à Voix et Images en passant 
par Châtelaine et L'actualité. Au-de là des coups d'éclat et des provocations, 
on ne doit pas manquer de constater l'étonnante capacité à susciter l'intérêt 
de pub!ics extrêmement varies. 

Jalons de la trajectoire institutionnelle 
Pris dans son ensemble, le discours critique à propos des ouvrages de 
Denise Bombardier témoigne de deux tendances concomitantes. La critique 
littéraire s'y fait d'une part de plus en plus rare à mesure qu'on avance dans 
le temps, alors que les discours d'accompagnement (nouvelles, portraits, 
entrevues) occupent une place grandissante dans les médias écrits à 
mesure que la carrière littéraire de I'auteure se développe. La 
proportionnalité inversée n'est pas parfaite, les discours 
d'accompagnement ne supplantant jamais complètement la critique 

En tout, une douzaine de Québecois et Québécoises ont reçu la légion d'honneur au cours 
des quinze dernieres années. Parmi eux, Louise Beaudoin, Paul Desmarais et Renb 
Lévesque. 



littéraire, mais il est possible d'identifier un moment charniere dans le 
traitement médiatique des ouvrages de I'auteure. 1990 marque en effet 
I'ann6e où la disproportion atteint son apog6e. Les critiques se 
désint6ressent de manière évidente des œuvres, alors que ces dernieres 
suscitent un intérêt médiatique de plus en plus manifeste. 

Les interventions à propos des ouvrages de Denise Bombardier dans les 
quotidiens et hebdomadaires témoignent d'une profusion qui contraste 
fortement avec la rareté des interventions dans les créneaux médiatiques 
plus littéraires. Bien que les quotidiens et hebdomadaires produisent 
toujours la part la plus substantielle des bibliographies critiques des 
auteures de best-sellers féminins de notre corpus. on constate que la 
concentration des commentaires issus de ces publications est encore plus 
importante dans le cas de Denise Bombardier. 21 des entrees 
bibliographiques que nous avons recensées en relèvent, soit près des 2/3 
des interventions totales. Parmi ces 21 articles, 6 seulement visent 
clairement à évaluer la qualité et la pertinence littéraire des ouvrages, les 
autres exploitent et alimentent plutôt la visibilité de I'auteure. La proportion 
d'articles consacrés à la critique des ouvrages de Bombardier s'avère donc 
une des plus faibles parmi les cas étudiés. 

Deux moments de la carrière littéraire de Denise Bombardier suscitent 
d'importantes concentrations d'articles qui lui sont consacrés dans les 
quotidiens et hebdomadaires. Les années ou paraissent Tremblement de 
coeur (1 990, 6 entrées bibliographiques), le second roman de I'auteure, et 
Nos hommes (1 995, 7 entrées bibliographiques). Deux hypothèses se 
relaient pour expliquer la visibilité accrue de ces deux titres. Dans le cas de 
Tremblement de coeur, il est assez aisé d'associer la visibilité de l'ouvrage 
à la performance télévisuelle la plus mordante de I'auteure en tant 
qu'écrivaine, alors qu'elle etait invitée à l'émission française Apostrophes 
en compagnie de l'écrivain Gabriel Matzneff2. Pour Nos hommes, on peut 

- 

20n se souviendra que Denise Bombardier avait réagi vertement aux propos tenus par 
Gabriel Matzneff dans son journal intime publie sous le titre Mes amours décomposées. 



supposer que c'est essentiellement le caractbre autobiographique de 
l'essai qui a contribué & stimuler l'attention que les medias ont accordha & 
l'ouvrage. La perspective d'en connaître davantage sur les rapports 
personnels de Denise Bombardier avec des figures connues du milieu 
journalistique et politique a pu attiser la curiositb des pairs de l'auteure. 

D'autre part. des silences importants dans le flux journalistique des 
quotidiens et hebdomadaires à l'endroit de Denise Born bardier sont 
repérables de 1986 a 1988, en 1991, et en 1993-1 994. Que ces médias ne 
consacrent pas d'espace à Denise Bombardier les années où elle ne publie 
pas semble dans l'ordre des choses. Par contre, on peut se surprendre du 
fait que La déroute des sexes. qui paraît en 1993, ne fasse l'objet d'aucun 
article dans les quotidiens et hebdomadaires. 

Dans les périodiques généraux (en I'occu rrence Chatelaine et L 'actualité), 
l'attention consacrée à Denise Bombardier paraît constante puisqu'elle se 
répartit à peu près également dans le temps, suivant les années où 
paraissent les ouvrages de I'auteure (exception faite du Mal de l'âme, qui 
passe inaperçu dans ces périodiques). Des 5 entrées bibliographiques 
relevant des périodiques généraux. la seule véritable critique est celle 
signée par Gilles Marcotte (1 985) dans L 'actualité. Les entrées ultérieures 
comprennent un portrait, une entrevue, des extraits de La deroute des 
sexes, et un article annonçant la parution de Nos hommes. Le volume 
d'entrées bibliographiques est, quant à lui, comparable a celui des autres 
auteures etudiées ici. 

Les périodiques culturels sont également présents à 5 reprises dans la 
bibliographie critique de Denise Born bardier. Leur intérêt pour I'auteure 
s'émousse cependant assez tôt. puisque aucune de ces revues ne 
commentera plus le travail de Denise Bombardier après 1990. 11 faut 
mentionner toutefois qu'après cette date, I'auteure signe uniquement des 
essais, et que la visibilité qu'on leur accorde dans les périodiques culturels 
est le plus souvent moins importante que celle dévolue au roman. 



Les pdriodiques sp&ialises ne s'intéressent que momentandment et trbs 
succinctement Une enfance à l'eau bénite, le premier roman de Denise 
Bombardier. Québec français ne traitera plus d'aucun des ouvrages 
subsbquents de I'auteure. alors que Voix et images publiera une critique de 
La déroute des sexes en 1 994.. 

En ce qui concerne les ouvrages et chapitres d'ouvrages qui rendent 
compte des activités d'écrivaine de Denise Bombardier, les pages que 
Jacques Pelletier consacre à I'auteure dans le cadre de son essai Les 
habits neufs de /a droite culturelle en constituent la seule occurrence. Essai 
ouvertement polémique signé par un universitaire établi, Les habits neufs 
tient des propos extrémement critiques a l'endroit de Denise Bombardier. 
Seule intervention issue de l'institution universitaire à propos de I'auteu re. 
le chapitre que Jacques Pelletier lui consacre semble sceller en quelque 
sorte l'issue du sort de l'intérêt académique à l'égard de Denise 
Bombardier. Aucun mémoire ni aucune thèse universitaire ne se sont 
intéressés aux ouvrages de I'auteure. 

L'attitude des critiques les plus influents (gatekeepers) envers la production 
littéraire de Denise Bombardier mérite d'être interprétée avec prudence. 
Denise Bombardier étant la seule auteure parmi les cinq à l'étude ici a 
signer des essais aussi bien que des romans. les conclusions que nous 
pourrions tirer du silence de certains critiques influents par rapport à ses 
œuvres sont toutes relatives. Le découpage générique serre des rubriques 
attribuées aux critiques (essai. roman, poésie. etc.) rend difficiles les 
comparaisons. On note tout de même que les gardiens de la qualit6 
litteraire s'occupent davantage de la sanction des romans que de celle des 
essais. 

ConsBquemment, les ouvrages les plus commentes de Denise Bombardier 
demeurent ses deux romans. C'est lors de leur publication que sont 
notamment intervenus Reginald Martel, de La Presse. et Gilles Marcotte. de 



L'actualité. Tous deux doivent &re considérds comme des intervenants 
influents, même si Reginald Martel est celui dont les propos seront le plus 
souvent rapport& par les autres commentateurs. Le verdict de RBginald 
Martel est sans aucune ambiguïte : les romans de Denise Bombardier ne 
sont pas des œuvres littéraires valables. Quant Gilles Marcotte, un seul 
aspect positif se degage de sa lecture, ce qui n'est guère garant de la 
legitirnite globale du roman à ses yeux. 

AndrO Vanasse (1990), qui signe une entrevue avec Denise Bombardier qui 
parait dans Lettres québécoises au moment de la sortie de Tremblement de 
coeur, incarne une autre figure d'autorité littéraire à intervenir au sujet de 
Denise Bombardier. Malgré la forme de l'entrevue. le directeur de la revue 
fait preuve dans son article d'une subjectivité a peine voilée, qui laisse bien 
transparaître le peu de légitimité qu'il concède à la plus médiatisée des 
journalistes. Et ce, malgré que Denise Bombardier soit sélectionn6e pour 
figurer en couverture du magazine à cette occasion. 

Les critiques les plus influents sont donc à peu près unanimes à déprécier 
le travail d'écrivaine de Denise Bombardier. L'étude de leur comportement 
ne permet donc pas d'identifier de date charnière, ni de position qui fait 
école. II demeure, encore une fois, difficile de lier clairement les 
condamnations de ces commentateurs influents au peu de fortune des 
œuvres dans les circuits spécialisés et universitaires, même si on peut 
supposer qu'elles agissent en ce sens. 

Les polarisations de la critique 
Presque deux fois plus d'hommes que de femmes signent les articles 
consacrés aux ouvrages de Denise Bombardier. II s'agit de la proportion de 
signatures masculines la plus importante de tout le corpus a l'étude, la 
tendance générale étant plutôt de l'ordre du 2/3 en faveur des femmes. 
Dans le cas présent, aucune signature féminine ne figure au bas des 
articles a propos de Denise Bombardier avant 1989. Après. l'équilibre dans 
la proportion de signatures masculines et féminines est a peu près atteint. 



La coupure est si nette qu'elle peut même laisser supposer des 
changements significatifs au niveau même des effectifs des journaux et 
périodiques quebecois. 

On remarque egalement que les rares commentaires positifs à l'endroit des 
œuvres de I'auteure CO ncernent Une enfance à l'eau bhite,  et paraissent 
tous sous des signatures masculines. Aucune femme ne cautionne 
clairement et directement aucune des œuvres de Oenise Bombardier. Mais 
il faut pondérer cette observation par le fait que des signatures feminines 
apparaissent au bas de deux critiques négatives seulement, les femmes 
étant particulièrement nombreuses à signer des articles contribuant a la 
visibilité de I'auteure sans porter de jugement direct sur ses œuvres. 

En 1 990, une autre transition s'opère dans le discours a propos des œuvres 
de Bombardier. C'est en effet à ce moment précis que la facture des articles 
bascule nettement de la critique vers la promotion. Après 1990, deux 
entrées bibliographiques seulement ont pour objectif avoué de statuer de la 
valeur des œuvres. 

Les créneaux féminins 
Les ouvrages de Denise Bombardier (exception faite du Mal de l'âme, 
cosigné avec le psychanalyste Claude Saint-Laurent) sont, de par leurs 
thèmes, inextricablement liés à la question de la condition féminine au 
Quebec, aux conséquences sociales de l'appartenance sexuelle. Y sont 
tour à tour abordés les attributs sociaux d'une petite fille d'avant la 
Révolution tranquille (Une enfance à l'eau bénite). les difficult8s 
amoureuses d'une femme de carrière (Tremblement de coeur), 
I'incomprehension entre les sexes (La déroute des sexes), ou les rapports 
la masculinité (Nos hommes). Conséquemment. il était loisible de postuler 
que ces ouvrages trouveraient un écho dans les publications qui 
s'adressent explicitement aux femmes, tant dans le champ littéraire que 
dans les magazines féminins du circuit général. 



La revue Voix et images publie, sous la rubrique u FOminismes m ,  une 
critique de La déroute des sexes signee Lori Saint-Martin, qui constitue la 
seule critique à la fois universitaire et féministe de l'œuvre de Bombardier. 
Le magazine Chatelaine s'intéresse a Denise Bombardier, mOme si c'est 
d'une maniere 6pisodique. En 1985. lorsqu'elle publie son premier roman, 
I'auteure figure même en couverture du magazine, alors qu'on publie un 
extrait d'Une enfance à I'eau bénite. Châtelaine fait ensuite paraître, en 
1992, une entrevue qui pave la voie à la publication de La deroute des 
sexes par les thèmes qui y sont abordés. 

Deux interventions féministes sur trois portent donc sur La deroute de 
sexes, un essai plutôt qu'un roman. La critique au f6minin s'est donc 
manifestée davantage au sujet de son travail littéraire. C'est le ferninisrne 
social plutôt que la critique littéraire au feminin qui s'avère le terrain 
privilégié ici dans ce cas précis. 

Mode mélioratif 
Une enfance a I'eau bénite 
Aux yeux de Gilles Marcotte (1985) de L'actualité, un seul aspect d'Une 
enfance à I'eau bénite trouve grâce : le personnage du père. Lui, et lui seul, 
contribue à valoir au roman l'étiquette gc d'œuvre littéraire m ,  parce que ce 
personnage gc fascine le lecteur comme il fascinait sa fille # a .  

Yvon Bernier (1 985)' dans Lettres québécoises, tente pour sa part de faire fi 
des querelles environnantes et autres règlements de compte pour Bvaluer 
la prose de Bombardier. Relevant - cet enthousiasme assez gdndral des 
critiques dans la démolition qui a dominé la réaction des commentateurs 
au moment de la parution du premier roman de Denise Bombardier, Yvon 
Bernier juge que I'auteure fait œuvre d'écrivain comme n'importe qui 
d'autre #S. C'est donc en aspirant à la plus grande neutralité possible qu'il 
formule son appréciation. 



L'étiquette generique - roman accolée à Une enfance à l'eau bdnite ne 
gêne pas Bernier, bien qu'elle ait suscite quelques remous parmi les 
commentateurs. Ici, on ne s'étonne pas que s'entrecroisent r6atit6 et fiction. 
puisque - toute reconstruction du passé [...] comporte des artifices m. 

Bernier n'en croit pas moins qu'Une enfance à l'eau bdnite est une - autobiographie qui n'ose pas s'avouer tout à fait 2.. Ce qui le mene 
Btablir des parentés avec La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy. 
ainsi qu'avec Dans un gant de fer et La Joue droite de Claire Martin. Dans 
le rapprochement avec Gabrielle Roy, c'est la démarche autobiographique 
qui appelle la comparaison, alors que les ouvrages de Claire Martin 
partageraient avec Une enfance le matériau, le ton et cc l'importance 
accordée a la figure du père et aux religieuses -. 

Si le découpage des événements évoques dans le roman est qualifie 
d' 6. un peu systématique as, les thèmes abordés dans Une enfance ne 
sont pas perçus comme redondants. S'y démarquent le rapport au pere. les 
conditions économiques difficiles, l'héritage judéo-chrétien et la domination 
par les Anglais. Quant aux thématiques féminines >), ressortent surtout la 
figure du cc garçon manqué a $ .  pour qualifier la jeune protagoniste. et la 
mise en évidence d'une filiation féminine, qui se manifeste par un 
t c  hommage au clan maternel des femmes aimantes > a ,  domine par la 
figure de la grand-mère qui constitue un - heureux antidote à l'univers 
masculin >>. 

Sans que ne soit établie nommément une parente avec le roman 
d'apprentissage au fémininJ. plusieurs observations de Bernier contribuent 
à inscrire Une enfance à I'eau bénite dans sa filiation. Outre la figure du 

3Dans " The Bildungsroman of the 1970s : Growing up Female in Patriarchy ". Katherine B. 
Payant (1993) circonscrit les contours du roman d'apprentissage au féminin tel qu'il se 
presente au cours des années soixante-dix : " the bildungsroman or novel of the 
development of a young protagonist coming into conflict with society and finally taking her 
place in that society. [...]. Recent women writers have adapted the bildungsroman, which 
usually focuses on a child or adolescent, to an aduft woman. In a sense, these protagonists 
are children who must undergo a metamorphosis in order to become free adults in a society 
that has denied them full personhood because they are women " (p. 23-24). 



garçon manqué. c'est également le rapport a la connaissance, amplement 
exploité dans le roman, qui contribue au rapprochement. Se lit Bgalement. 
en filigrane du rapport à la connaissance, une fréquente volont6 de 
contestation, voire de subversion de l'ordre (religieux. moral, patriarcal) 
etabli. Le developpement du rapport au corps et à la sexualit6 trouverait 
Bgalement sa place dans ce recit, une rapport constamment pose en lien 
avec les interdits du puritanisme catholique. 

En ce qui concerne l'acte de lecture suscite par Une enfance a l'eau bénite, 
il serait caractérisé, selon Yvon Bernier, par un plaisir de reconnaissance. et 
non pas de connaissance. S'ensuit que le roman trouve surtout son intérêt 
aux yeux de qui peut s'y identifier, c'est à dire les personnes qui 
appartiennent à la même génération S .  Une fois le processus 
d'identification active, la lecture d'Une enfance s'apparenterait à un 
agreable étonnement [a quelque] plaisir démodé un rien pervers 3. .  Pour 
les autres, le roman aurait plutôt des allures d'.entreprise 
paléontologique J, . 

La conclusion de Bernier, après quelques réserves brièvement évoquées, 
souligne le courage de I'auteure à évoquer des aspects qui contribuent à 
donner une image peu flatteuse d'elle-même et de sa famille. La finale met 
a nouveau l'accent sur la mauvaise foi des critiques envers le roman de 
Denise Bombardier : cc Aussi s'étonne-t-on de voir certains lui refuser, sur le 
terrain miné de la confession, ce qu'on accorde si facilement a Marguerite 
Duras dans L'Amant [...]. Avoir deux poids deux mesures, comme tout cela 
est d'ici ! J.. 

Malgré les nombreuses réserves émises par la critique a l'endroit du 
premier roman de Denise Bombardier, réserves dont nous étudierons le 
fondement plus loin dans ce chapitre, la revue Voix et images juge que le 
roman mérite une recension. Pierre Hébert (1986) signe donc, dans le 
cadre de sa chronique cc Roman a * ,  un bref commentaire a propos d'Une 
enfance à l'eau bénite. Après en avoir décrit la structure, Pierre Hébert 



recense les thèmes exploités par l'ouvrage (la religion. I'6ducation. 
l'aliénation, etc.). thèmes qui contribuent à tracer le portrait de la jeune 
protagoniste dans son cheminement vers l'affirmation. 

Plutôt que de se borner à critiquer la désignation du livre comme 
roman par l'éditeur, le critique de Voix et images pose plut& 

l'ambiguïté genérique d'Une enfance à l'eau benite : - A vrai dire, l'œuvre 
ne peut se rattacher ni au roman, ni à l'autobiographie 3 8 .  Mais il n'y perçoit 
pas pour autant un caractère problématique. Et hormis quelques réserves, 
la conclusion témoigne de la faveur à accorder, selon Pierre Hébert, au 
roman : - [...] l'intérêt du roman (?) est certain ; l'écriture claire au service 
d'une charge féroce nous amène d'ailleurs à nous demander comment il se 
fait que nous soyons encore vivants, d'esprit bien sûr 33.  C'est ainsi du 
contexte de l'histoire nationale qu'émane la signification du roman, et de la, 
selon le critique, son intérêt. L'émerveillement d'avoir collectivement 
survécu au duplessisrne, et le bonheur de se le rappeler. est nettement 
sous-jacent ici. 

Dans le cadre d'un texte sur les rappons à l'enfance dans la littérature 
intime, Yvon Bellemare (1986)' dans Québec français, traite en parallèle 
d'Une enfance à I'eau bénite, de deux récits de Claire Martin (Dans un gant 
de fer et La Joue droite), ainsi que d'un récit de Paul Toupin. L'article fait 
surtout des rapprochements thématiques dont il n'est pas utile de détailler la 
teneur ici. Le principal intérêt de ce texte dans la perspective qui est la nôtre 
est le parallèle établi entre le récit de Bombardier et ceux de Claire Martin. 
Bellemare ne compare pas la valeur des deux auteures, pas plus qu'il 
n'effectue explicitement de rapprochement par le biais de l'époque qui sert 
de toile de fond aux deux ouvrages. Toutefois. Yvon Beilemare institue sans 
la nommer une parente générique entre les ouvrages. et se prête ainsi à 
une confusion de I'auteure et de la narratrice du roman. II traite d'Une 
enfance à I'eau bénite comme de mémoires, faisant completement 
abstraction des indications génériques qui figurent en couverture. Pour lui, 



I'enfance racontée dans le roman est celle de Denise Bombardier, il ne s'en 
cache pas. 

Tremblement de coeur 
Dans un article qui vise essentiellement à denoncar l'emprise du star 
system sur le monde du livre, Jacques Pelletier (1990). dans Lettres 
qu6bdcoises4, propose une lecture sociale qui permet d'aborder 
Tremblement de coeur dans une perspective qui diffère de celle des autres 
critiques du roman. Se distanciant de la lecture programde de l'ouvrage, 
qui tente de mettre en relief la discussion des rapports hommes-femmes 
dans notre société contemporaine, Pelletier propose plutôt d'appréhender 
l'ouvrage de Bombardier en tant que roman de la - trahison as : trahison 
des origines, cc dénégation du monde de I'enfance et des espoirs avortes 
de l'adolescence 3.. Toutefois, cette lecture ne serait pas assumée par le 
roman, puisque ni le cc point de vue de l'héroïne et encore moins de 
I'auteure 22 ne permettent de le déduire. Reste que. pour Pelletier. SC C'est 
là ce qui fait [...] l'intérêt de ce roman a.. 

Un bref commentaire de lecture dans le magazine Nuit blanche clôt les 
remarques positives à propos de Tremblement de coeur, de même que les 
commentaires favorables d l'endroit des ouvrages de Denise Barnbardie r. 
Reine Bélanger (1990) note dans Tremblement de coeur des passages - d'une force descriptive intense -. Elle situe d'autre part l'œuvre dans la 
tradition du roman moraliste, dont il aurait cc l'esprit et l'intention -. 

Modes dubitatif et négatif 
Une enfance A l'eau bénite 
Reginald Martel (1985) donne le coup d'envoi à la critique du premier 
roman de Denise Bombardier. Plusieurs des observations qu'il émet 
figureront, à des degrés divers de proximité, dans les articles de ses 

Et dont le contenu est par ailleurs repris par Pelletier dans la premiere parlie ("Les 
tremblements de coeur d'une diva") du chapitre consacre à Denise Bombardier dans Les 
habits neufs de la droite culturelle (1 994). 



confreres et consœurs. D'entrée de jeu, Martel conteste l'attribution 
gherique de l'éditeur qui figure en couvefture et annonce l'ouvrage comme 
un roman. Pour Réginald Martel, ce qui annule le contrat de lecture implicit6 
par Pidentification générique, c'est d'abord le caractère trop lindaire du rbcit, 
ainsi que l'absence de distance critique qui pourrait permettre de realiser 

la synthèse optimale du réel et de la fiction 82. 

Le critique de La Presse déplore ensuite la banalité des évQnements 
racontés dans le roman. - L'auteur évoque des choses que toutes les 
Québécoises de son âge ont vécues, sans exception. L'héroïne donc 
pourrait être l'une d'elles, presque n'importe laquelle a.. Raisonnement 
pour le moins ambigu, ou qui, à tout le moins, ne prend pas en 
considération la pan de l'identification des lectrices à la protagoniste dans 
le plaisir du texte. 

Toujours selon Réginald Martel. les personnages n'auraient, dans Une 
enfance à l'eau bénite, aucune épaisseur humaine véritable, et 
contribueraient à forger un univers stéréotypé, presque caricatural J>. Le 
critique s'attarde un peu plus longuement sur la figure du pere, pour 
laquelle il perçoit davantage de potentiel romanesque. même s'il ne le juge 
pas suffisamment actualisé. Les liens qui unissent la protagoniste à son 
pere, de même que le rapport de l'héroïne à la connaissance et à la réussite 
qui sont évoqués dans la critique ne sont pas sans rappeler encore une fois 
certaines caractéristiques du roman d'apprentissage : lutte contre les 
interdits et contre l'atavisme social. désir farouche de se réaliser. 

Sur le plan de l'écriture, le roman de Denise Bombardier serait totalement 
dénué de qualités : - Ce n'est pas littéraire, point. car écrit, dirait-on. sans 
passion, comme une gageure, comme un pensum. Jamais la phrase ne 
s'envole, ne cherche à dire finement la nuance d'un sentiment, la 
transparence d'un regard [...]. Non, les mots s'ajoutent les uns aux autres, 
sans harmonie. sans style, [...] SJ.  D'autre part, de nombreuses fautes 
mineraient la crédibilité du récit : cc [...] des expressions fautives, des mots 



dont le choix trop approximatif n'a pas été corrige, bref. l'art n'est pas au 
rendez-vous ». 

Finalement, Martel s'en prend a la realite évoquee par Une enfance. II ne 
conteste pas la veracité des faits évoques. mais plutet le caractére partiel 
et partial des événements relatés. Mais c'est A l'aune de sa propre 
expérience qu'il porte ce jugement. II insinue en outre que les malheurs de 
I'auteure (qu'il assimile a la protagoniste) sont un peu sa faute : 

[...] il reste que les enfants de cette époque, dont je suis, trouvaient des 
moyens de s'en sortir et de connaître une enfance au moins presque 
heureuse. Plus fort que tous les empêcheurs de vivre et de jouir, II y avait 
le besoin de vivre et de jouir. L'héroïne de ce récit, eût-elle été moins 
preoccupée par sa petite personne, aurait pu satisfaire raisonnablement 
ces besoins, quitte à sortir plus tôt de I'eau bénite pour aller joyeusement 
chez le diable (Martel, 1985). 

C'est donc sur des bases génériques, structurelles, stylistiques et sur le plan 
de la représentativité que Réginaid Martel appuie sa remise en question du 
premier roman de Denise Bombardier. 

Pierre Foglia (1985) manie avec brio l'ironie dans un texte où il fait mine de 
vouloir rétablir l'injustice qui émane de la critique de Martel. Clamant qu'il a 

a-do-ré Une enfance à I'eau bénite, il s'en prend à I'incommensurable 
désir d'ascension sociale qui s'insinue entre les lignes du roman. ainsi qu'a 
ia redondance inutile d'informations destinées spécifiquement au lectorat 
français et qui alourdissent le texte. II s'amuse en outre à repérer les travers 
et les complexes de la journaliste, et plutôt que de les utiliser pour 
d6valonser le roman, en fait la pierre angulaire de l'intérêt qu'il peut susciter 
: Tout le charme du roman de Mme Bombardier est là : il offre deux 
lectures parallèles. L'une scolaire, linéaire, et sans aucun intérêt. L'autre 
lecture, au corps défendant de I'auteure, voyeuse, vicieuse, spectaculaire, 
pleine de bibittes qui partent dans toutes les directions -. Dans son 
scepticisme comme dans son enthousiasme, ce sont les significations 
sociales et les ancrages qui sont sollicités pour aborder le texte. 



Gilles Marcotte (1985) reléve quant lui a le caractere etrique du sujet du 
roman, même s'il avoue qu'il est toujours plus ou moins nkessaire de se 
refaire une mémoire et qu'a Une enfance a I'eau bdnite peut y 
contribuer PD. II souligne ensuite la partialitb du regard que porte le texte sur 
1'6poque dont il est question, l'avant Révolution tranquille, qui se manifeste 
par une trop grande propension a ne retenir que l'anecdote, au detriment 
d'une certaine - distance JD. d'un recul m ,  qui aurait permis de 
a recr6er 3) les événements plutôt que de simplement les a consigner, 
ddcrire, constater m .  L'écriture manquerait d'autre part d'élégance, Denise 
Bombardier écrivant 6. trop souvent comme une sociologue -. Les écueils 
formels comptent donc dans le jugement pose par Gilles Marcotte sur le 
roman, mais on note également le recours ii l'identité collective qu6becoise 
pour saisir les enjeux du roman. 

La palme du texte le plus acide à propos d'Une enfance a I'eau benite 
revient à Jean-François Chassay (1985). C'est en premier lieu le 
destinataire français implicité par le texte qui est ironiquement mis sur la 
sellette dans une note de bas de page : cc [...] je précise que platte 3, 

signifie cc plat ,a ou plutôt cc particulierernent plat 1) chez nos peuplades 
autochtones 2). Le parti pris de s'adresser à un lectorat français équivaut 
donc. pour Chassay, a un mépris du lectorat québécois. La technique 
s'apparenterait au fol klorisme. Est évoque ensuite l'ennui provoqué par le 
texte. qui serait - sans odeur et sans couleur. sans aspérité et sans coin 
sombre, propre et sans surprise a,. Si l'absence de surprise condamne le 
roman à la conventionnalité narrative, les autres caractéristiques relevées 
semblent plutôt identifier le style comme élément déficient. 

Après cette entrée en matière dévastatrice. la critique de Jean-François 
Chassay s'en prend a la disproportion entre la visibilité de Denise 
Bombardier et l'intérêt suscité par son roman. L'enjeu est par ailleurs pose 
on ne peut plus clairement : Quand on prend autant de place. il faut que 
ça se justifie -. La polémique entre I'auteure et la critique l i t t h i re  
quebecoise paraît à ce moment déjà suffisamment enclenchée pour que le 



critique règle des comptes : - Parlant des critiques, elle disait au Point, fin 
avril, qu'il est normal qu'un individu qui travaille dans le domaine public 
suscite des inimitiés. Façon insignifiante de balayer la critique du revers de 
la main : s'ils n'ont pas aime le livre. c'est par jalousie ou mesquinerie-.. m. 
Faisant fldche de tout bois, Chassay ecorche au passage les lectrices qui 
s'identifient B la protagonistes d'Une enfance en disqualifiant le roman sur 
la base du manque d'originalité des événements qui y sont racontes : a [...] 
son enfance ressemble à celle de dizaines de milliers de femmes qui ont 
grandi a la même époque a>. Le genre littéraire d'Une enfance suscite 
également les diatribes du critique. Ainsi, le - roman 2. n'en serait pas un, 
malgré ce qu'en dit l'éditeur. Une enfance serait plutôt un témoignage 
sociologique - tant le texte est transparent et l'écriture, au sens esthétique 
du terme, absente. Ce qui fait dire à Chassay qu'cc il ne suffit pas de savoir 
accorder ses verbes pour faire une œuvre littéraire 3 3 .  

Au plan de I'intertextualité. le sujet d'Une enfance à I'eau bénite favorise 
des rapprochements avec Les Manuscrits de Pauline Archange de Marie- 
Claire Blais et Dans un gant de fer ainsi que La Joue droite de Claire Martin. 
mais c'est toujours pour mieux dénigrer le travail accompli par Denise 
Bombardier dans Une enfance à l'eau bénite. Est également souligne au 
passage, avec on ne peut plus d'ironie, une ressemblance avec Les Petites 
Filles modèles de la comtesse de Ségur. On note en outre un repérage de 
parentés entre Une enfance a I'eau bénite et Maria Chapdelaine de Louis 
Hémon. Jean-François Chassay attribue surtout à la similitude d'un 
prétendu destinataire français les caractéristiques communes des deux 
ouvrages. 

La conjonction du rapport a la France de Denise Bombardier et de la 
disproportion entre la visibilité et l'intérêt du roman provoque, en 
conclusion, la désolation du critique à voir un .<romana. comme celui de 
Denise Bombardier susciter l'intérêt des Français, alors que tant dautres 
œuvres auraient, selon lui, mérité cet honneur bien avant elle. C'est là, dans 



son peu de représentativité du phénomène littéraire québécois, que se situe 
le plus amer reproche du critique de Spirale. 

Dans le commentaire d'Yvon Bernier (1985)' les rares réserves, que le 
critique pose d'ailleurs lui-même comme mineures, tiennent au ton .un peu 
didactique. de I'ouvrage. et à I'ecriture . trop lineaire -. Ces bdmols 
empêcheraient l'écriture de Bombardier d'avoir Iq6clat, le caractdre 
percutant de celle de Claire Martin. Manqueraient aussi des marques de 
distanciation par rapport au sujet traité : cc À vrai dire, c'est peut-être le sens 
aigu de l'absurde que possède son aînée qui lui fait défaut 

Pierre Hébert (1986) émet trois réserves à propos du premier roman de 
Denise Bombardier, toutes relatives à la surface textuelle. D'abord, le roman 
pécherait par a un curieux maniement du temps des verbes #a .  Ensuite. 
c'est la structure qui suscite des réticences. Subtilement, Hébert suggère 
qu'il faut cc accepter de suivre I'auteure dans sa structure parfois 
aléatoire. La methode s'apparenterait à celle d'une collage, et les 
transitions, cc moins que minimales ,a, ne faciliteraient en rien la 
négociation des télescopages temporels qui abondent dans I'ouvrage. 
Finalement, un flou au niveau de la voix narrative causerait cc une 
incertitude quant a l'origine de la parole : celle de l'enfance, ou celle de 
rage dit adulte ? -. 

Le mal de Mme 
C'est à Agnès Gruda (1 989). une généraliste du quotidien La Presse. 
qu'échoit la tâche de commenter I'essai que Denise Bombardier cosigne 
avec le psychanalyste Claude Saint-Laurent. Sa critique est la seule 
publiée à propos de I'ouvrage. Jugé - pas très convaincant dans 
l'ensemble, Le mal de l'âme pécherait par un parti pris de simplification à 
outrance, qui favoriserait les lieux communs et les - digressions a saveur 
freudienne plutôt que la réflexion. Le livre s'encombrerait en outre 
d'tg affirmations-chocs, qui demanderaient à tout le moins à être 
soutenues as .  Le souci évident d'accessibilité de l'essai provoquerait donc 



l'effet inverse de celui escompté : a [...] le livre ne s'appuie sur aucune 
Btude, ne cite, à quelques exceptions près, personne d'autre que ses deux 
auteurs. Libre au lecteur de croire ou non a*. La conclusion sanctionne en 
affirmant que la - sauce - aurait été trop - Btirée m .  

Tremblement de coeur 
Après une entrée en matière qui ratisse large en dvoquant les 
conséquences d'une démocratisation de la littérature, Réginald Martel 
(1990) aborde Tremblement de coeur, le second roman de Denise 
Bombardier, en signalant le parcours que devrait emprunter un écrivain 
débutant. La démonstration, on ne s'en surprendra guère, sert à disqualifier 
l'entrée de Denise Bombardier en littérature : 

Avec un peu de chance, l'entrée en littérature se fait discrète et la réputation 
s'acquiert lentement et sûrement. Précédée par une image médiatique peut- 
être brillante, certainement intense, Mme Denise Bombardier, le voudrait- 
elle, pourrait difficilement monter sur la scène littéraire sur la pointe des 
pieds. 

Cette disqualification suscitée par le hors-texte, et qui a pour base la trop 
importante visibilité de I'auteure précède une dévalorisation interne de 
Tremblement de coeur. Le roman manquerait de - cette distance critique, 
entre narratrice et héroïne, susceptible de créer un univers romanesque 
cohérent et identifiable comme tel .J, nous rappelle le critique. D'entrée de 
jeu, la sanction paraît sans appel : - Avec Tremblement de coeur, Mme 
Denise Bombardier n'atteint toujours pas cette étape ) S .  

Le premier écueil évoqué par Réginald Martel tient à l'aspect caricatural du 
personnage de Française, la protagoniste. En outre, un personnage cl& 

A. m ,  que la narration abandonne dans le flou de sa propre 
inexistence a., n'aide en rien a rétablir la crédibilité des personnages. C'est 
donc l'ensemble de la psychologie des protagonistes qui s1av8re 
<q rudimentaire 3 % .  



Le tout aurait pu, selon Martel, être racheté par l'écriture, mais encore 18, le 
roman ne satisfait pas aux exigences : Reste l'écriture. Resterait IYcriture, 
qui malheureusement ne dépasse pas celie d'un écolier bûcheur et un peu 
doue m. Même la qualité de la langue est mise en question : Faute de 
style, un français correct améliorerait Tremblement de coeur-. 

Dans le commentaire que signe Jacques Pelletier (1990) dans Lettre 
québdcoises, Tremblement de coeur est abordé a la fois par le biais du 
texte et du contexte. En premier lieu, le roman est envisagé titre 
d'épiphénomène de la marchandisation du livre à l'ère de la  SOC^&^ du 
spectacle. En second lieu, c'est l'œuvre comme telle qui est analysee. 

Pelletier s'en prend d'abord aux mécanismes publicitaires qui assurent une 
importante visibilité à Tremblement de coeur: 

[...] passage accompagné d'un e~scandale~~ à Apostrophes, lancement 
spectaculaire à Montréal [...] pleines pages de publicité dans Le Devoiret 
La Presse, interviews de I'auteure en page couverture [...II programmation 
d'un =débat># sur un sujet extérieur au livre, mais lui assurant néanmoins 
une extraordinaire caisse de résonance. 

Quant au texte, c'est une nouvelle fois la disproportion entre la visibilité 
qu'on consent à lui accorder et son intérêt proprement littéraire qui est ici 
clairement posé comme fondement de la critique. 4. Comment demeurer 
insensible à ce tam-tam destiné à annoncer les mérites d'un livre qui. dans 
les circonstances, ne devrait être rien de moins qu'une révélation ? Sinon 
pourquoi tout ce bruit ? . B .  Le second terme de la proposition est encore 
plus révélateur de la frustration qui paraît animer nombre d'observateurs du 
milieu culturel : - Et s'il y a lieu de protester, c'est contre le système qui 
organise et légitime de telles opérations qui se font au prix de la relégation 
au second plan, voire de l'occultation, d'œuvres de qualité 23. 

Reine Bélanger, dans les pages du magazine Nuit blanche (1 990)' signale, 
quant à elle, la simplicité de Tremblement de coeur. C'est d'abord l'intrigue 
du roman qui serait t c  rudimentaire .., puis l'écriture, qui à trop vouloir être 



efficace produirait l'effet contraire : 86 L'effet d'efficacité recherche aboutit 
souvent à des BnumBrations agglutinées, qui approchent de pf6s la note de 
service m .  L'utilisation de la première personne du singulier causerait 
d'autre part problème. ne permettant pas aux lecteurs et lectrices d'6tre en 
mesure d'évaluer qui de Françoise ou de l'auteur, detient la maitrise du 
rdcit, des événements ? W .  Finalement. la disproportion entre h visibilite de 
Denise Bombardier et l'intérêt littéraire de son roman suscite nouveau la 
?&probation : Le boucan médiatique mené autour de la parution du roman 
Tremblement de coeur a suscité une curiosité, un intérêt démesures. [...] Un 
roman qui raconte. mais qui rend peu compte d'un essentiel annonce par la 
publicité a). 

La déroute des sexes 
Le chapitre que Jacques Pelletier (1 994) dédie a Denise Bombardier dans 
son ouvrage Les habits neufs de la droite culturelle est intéressant dans la 
mesure où il aborde vraiment La déroute des sexes en tant qu'essai et 
utilise les outils critiques qui lui sont spécifiques pour en rendre compte. 
Ainsi, c'est d'abord la validité de la méthode utilisée qui est mise en doute. 
Jacques Pelletier déplore l'absence de recours aux méthodes éprouvées 
de la sociologie et de l'histoire, qui seraient remplacées ici par une sorte 
d'observation participante fondée sur les confidences qu'ont murmurées à 
l'oreille de Denise un certain nombre de témoins représentatifs de la 
population a l'étude (p. 79). 

Ensuite, c'est la portée des observations émises par Denise Bombardier qui 
est remise en question. Pelletier attribue à La déroute des sexes une 
a dimension locale a ) ,  qui se camoufleraient sous des prétentions à 
i'universalité. Outre la restriction de la po rtee géographique. le critique 
opère une autre coupe dans la prétendue représentativité de l'essai. Ce 
serait ainsi davantage de la cc composante occidentale et bourgeoise * de 
la societé qu'il serait question : les souffrances des riches Otant 
particulièrement exacerbées et exquises comme l'on sait (p. 79). La 
lecture en termes de lutte des classes finit par étiqueter cc Denise (que 



Jacques Pelletier désigne de son seul prhom) comme la a diva des riches 
et des snobs 3). 

Les lacunes identifiées gagnent bientôt le domaine des postulats 
ideologiques sous-jacents à l'entreprise de réflexion de Oenise Bombardier. 
Soupçonnant La déroute de sexes de prendre fait et cause pour 
I'antif&ninisme, Pelletier dénonce surtout la superficialité des arguments 
(a données approximatives n, - idées reçues éculées m) évoqués. 

Les trop rares aspects valables de l'essai tiennent en trois lignes du 
chapitre de Jacques Pelletier : cc [...] l'ouvrage contient. évidemment 
quelques observations justes sur les =femmes-tiroirs., la complémentarit& 
sexuelle ou les rapports mère-enfants a* (p. 80). Mais ces qualités ne font 
manifestement pas le poids aux yeux du critique, qui rajoute qu'elles sont - dispersées à travers un tel chapelet, une telle enfilade de niaiseries et de 
sottises [...] qu'on ne saurait en comprendre le succès. abstraction faite de 
son appartenance à l'univers médiatique qui le célèbre .s (p. 81). Encore 
une fois, la disproportion entre la visibilité accordée aux œuvres et l'intérêt 
qu'on les juge aptes à susciter est relevée comme choquante. 

Jacques Pelletier estime en outre que Denise Bombardier produit des 
œuvres dans la perspective de répondre à une demande préalable, dont les 
paramètres seraient dictés par la société médiatique : - Denise y participe 
pleinement. en étant à sa manière une star accomplie. et y adapte ses 
productions 4ittérairesm. [...] [Son essai] symbolise remarquablement la 
frivolité du monde sans âme et vide dans lequel et pour lequel il est 
produit (p. 82). 

Finalement, Pelletier conclut par un constat des divergences entre la 
crédibilité littéraire et la crédibilité sociale du personnage. Ainsi. le 

mauvais 8. travail de Bombardier ne l'empêche pas de recolter la Légion 
d'honneur, une distinction dont Jacques Pelletier s'empresse de bémoliser 



le prestige en critiquant le u socialisme bon chic bon genre du 
gouvernement français au pouvoir. 

Autre intervention majeure à propos de l'essai de Denise Bombardier sur la 
nouvelle #. condition féminine, la critique de Lori Saint-Martin (1994) 

dans Voix et images interroge de près la vision des femmes véhicul6e par 
I'ouvrage. Ce n'est pas la légitimité littéraire qui est en jeu ici. mais bien la 
Iégitimit6 sociale. Les constats autant que la réflexion qui leur donne sens 
sont déboulonnés dans une perspective féministe. 

Saint-Martin met d'abord en question la profondeur de la pens6e de 
Bombardier. la plaçant - à mi-chemin entre la réflexion et le cc how-to à 
l'américaine 3) (p. 41 3-41 4), et la taxant de contenir trop de généralisations. 
On reproche egalement à l'essai sa morale a janséniste en plus de 
craindre que fa vision des femmes qu'il véhicule ne contribue à semer une 
discorde peu productive et à cc relance[r] la guerre entre les femmes .. 

C'est ensuite le caractère convenu, voire écule. de la réflexion qui est 
dénoncé. D'abord dans une perspective historique et négative (cc Certains 
de ses arguments [...] se trouvaient déjà chez les antiféministes du siècle 
dernier a 2 ,  p. 41 4)' mais aussi a propos des rares aspects justes que Saint- 
Martin relève dan s I'ouvrage (les contradictions d'un certain féminisme qui 
transformerait les femmes en hommes). 

Enfin, ce sont les contradictions entre la vie de I'auteure et les solutions 
qu'elle propose afin de rétablir l'équilibre amoureux entre les hommes et les 
femmes qui sont mises en relief. Comment ne pas s'interroger a propos du 
fait qu' - il est malaisé de dénoncer un mouvement dont on a tant profite 
soi-même m, en sommant les femmes de choisir entre l'orgasme et 
l'égalité au travail (p. 41 5) alors que I'auteure avoue être elle-même 
portée à vouloir tout concilier, amour. carrière, enfant. Le tout se clôt sur le 
peu d'espoir qu'à Saint-Martin de voir I'ouvrage de Bombardier contribuer &I 
la réconciliation souhaitée entre les hommes et les femmes. 



Nos hommes 
Pierre Salducci (1 995) signe dans Le Devoir une critique de l'essai Nos 
hommes qui se démarque des autres commentaires de lecture qui jalonnent 
la bibliographie de Denise Bombardier. Negative, la critique est toutefois 
forrnulee sur un ton posé. qui ne recèle ni méchancet6 ni arrogance. Et 
plutôt que de s'insurger contre le personnage public qu'incarne Denise 
Bombardier, Salducci concède a Denise Bombardier de l'intelligence et de 
l'habileté à exercer son métier. 

Le premier aspect de l'ouvrage à être mis en relief est sa parente avec 
l'autobiographie. Dans le roman comme dans l'essai, il semble que Denise 
Bombardier garde toujours un peu de son vécu à portée de main. Ici. les 
références à la vie de i'auteure se font sur le mode du cas d'espèce : - [...] 
et les hommes-jalons dont il sera question sont les hommes d'une Denise 
Bombardier élevée pour l'occasion au rang très médiéval et courtois 
d'exemplum a*.  Outre cette exemplification, émane aussi du commentaire 
de Salducci le caractère moralisateur de la prose de Denise Bombardier : - Chaque tableau a sa place chronologique, émotive et morale 8.. On 
reproche à Nos hommes de fonctionner suivant une forme de didactisme 
moral: cc Chaque relation apporte avec elle sa leçon de vie 8 3 .  

L'énumération des - leçons 2. qui suit montre le caractère convenu. 
l'évidence, voire le simplisme des enseignements que procure Nos 
hommes. Sur le plan de la structure, on a déjà reproché a Une enfance a 
l'eau bénite de suivre bêtement la chronologie, d'emprunter une structure 
simple et convenue. L'essai Nos hommes pécherait de la même façon. En 
conclusion, on qualifiera même de crûment moralisatrice 88 la 
compassion qui émane de I'ouvrage de Bombardier. 

La conventionnalité n'affecte pas uniquement la structure de l'ouvrage ou 
ses stratégies narratives, elle s'immisce même, selon Salducci, dans la 
construction de l'identité de Denise Bombardier qui émane du texte. Ainsi, 
I'auteure feindrait de se livrer davantage qu'elle ne le fait en rdalite, 



a comme si le surmoi de Mme Bombardier Btait encore trop fort et que le 
tamis de sa conscience était trop serr0 -, le tout rdsultant en une 
superficialité qui frustre le lecteur ou la lectrice de la véritable introspection : - II s'agit [...] d'une bataille perdue d'avance pour le lecteur qui espdrait voir 
le personnage se d4construire par le moyen de l'introspection et qui 
esperait assister a la naissance de l'individu qui l'habite m. 

La non-conformit4 au genre auto biographique constitue I'6cueil suivant. 
Salducci affirme, sur un mode antinomique, qu'a. en tant qu'autobiographie. 
il manque de fiction >>,  et s'explique en ajoutant t g  de cette part de 
recréation de soi-même qu'implique le regard rétrospectif =. En filigrane de 
la remarque, on lit aussi que c'est la conventionnafite, voire la superficialité, 
du portrait qui est identifiée, et qui s'éloigne un peu trop des conventions du 
genre. 

Le commentaire se clôt enfin sur les carences émotives de l'ouvrage. 
gc L'émotion affleure finalement vers la fin [...] sa, affirme Salducci. sous- 
entendant néanmoins que la majeure partie de l'ouvrage en est exempte. 
La constatation soulève la question du rapport à l'émotion dans les best- 
sellers féminins. Alors que l'aptitude à générer l'émotion est tres souvent 
identifiée d'entrée de jeu par la critique lorsqu'il est question de best-sellers 
féminins, la prose de Denise Bombardier semble procéder autrement. Et si 
on reproche souvent aux auteures de best-sellers de trop solliciter la fibre 
émotive des lectrices, on reproche ici exactement l'inverse, ce qui fait 
s'opposer Nos hommes à la tres grande majorité des best-sellers féminins. 

Visibilité 
La nature même de la réception qui caractérise les ouvrages de Denise 
Bombardier incite, par l'abondance des interventions qui la composent, à 
dégager les lignes de force de la couvenure médiatique qui assure la 
visibilité de I'auteure sans faire la critique de ses ouvrages. Nous nous 
limitons ici à traiter de la couverture médiatique écrite entourant ses 
activit4s. et ferons abstraction de celle reliée à ses activités d'animatrice, 



ainsi que celle relevant plus simplement des vari&&. Quatre tendances se 
démarquent au sein de ce discours. 

D'abord. la visibilité médiatique écrite de Denise Bombardier en tant 
qu'auteure se concentre surtout autour de ses apparitions controvers6es à 
I16rnission Apostrophes animée par Bernard Pivot. Les esclandres 
provoques par I'auteure ont systématiquement fait l'objet de comptes 
rendus détaillés dans les quotidiens. 

Le fait de convier le lectorat dans son intimité en jouant sur les marges du 
mode autobiographique suscite également une assez importante 
couverture de presse de type intimiste. Le filon de la femme sensible. voire 
faible, derrière l'animatrice redoutée est amplement exploité. Surtout par les 
journalistes féminines, d'ailleurs. C'est au moment de la publication de NOS 
hommes que cette tendance atteint son apogée. 

On ne peut traiter des multiples entrevues et portraits de Denise Bombardier 
publiés dans la presse écrite sans faire allusion aux nombreuses 
déclarations de I'auteure par rapport à la critique littéraire au Québec. Si les 
représentants de l'institution littéraire l'ont reniée, Denise Bombardier ne 
s'est pas gênée pour les discréditer à son tour. Les critiques québécois ont 
tiré les premiers, elle a répliqué, et le milieu s'est ensuite montré sans merci 
à son endroit. Le mépris des intellectuels pour sa prose a probablement 
contribué à faire vibrer la fibre anti-intellectuelle de I'auteure. &ment sur 
lequel elle s'est empressée de capitaliser, se rangeant du côté du bon 
peuple et contre les institutions. 

Le dernier élément qui caractérise la couverture médiatique des activites 
littéraires de Denise Bombardier concerne le rapport à la France de la 
journaliste. S'il est un point sur lequel la critique littéraire québécoise parait 
susceptible, c'est bien celui de la sanction parisienne. Une bonne part du 
ressentiment de certains commentateurs à l'égard des romans de I'auteure 
vient de leur incrédulité à voir des romans jugés mineurs publiés aux 



Bditions du Seuil, une maison reconnue comme prestigieuse. mais aussi 
gagner la faveur du public et susciter l'intérêt soutenu des medias français. 
Les attaques de Denise Bombardier a l'endroit de la critique litteraire 
quOb4coise et les controversés rapports à la France dans la couverture 
mediatique des œuvres de I'auteure figurent d'ailleurs en condense dans 
l'entrevue réalisée par André Vanasse dans Lettres Qu&ecoises. 

Conclusion 
L'étude du discours critique a propos des ouvrages de Denise Bombardier 
qui figurent au palmarès des best-sellers permet d'affirmer que la forte 
concentration des interventions médiatiques dans les creneaux les plus 
publics de l'échelle de reconnaissance est en accord avec le succès des 
œuvres tel que l'attestent les listes de best-sellers. La profusion de la 
couverture médiatique grand public contribue à valoir aux romans de 
I'auteure un intérêt momentané de la part des périodiques culturels et 
spécialisés. Mais l'indifférence précoce de ces deux creneaux témoigne 
d'un confinement du discours critique dans les échelons préliminaires de la 
reconnaissance. Les ouvrages de Denise Bombardier paraissent donc 
définitivement écartés du noyau des ouvrages formant le corpus littéraire 
québécois légitime. 

Au chapitre de I'intertextualité, la comparaison la plus itérative est celle qui 
lie Une enfance à l'eau bénite avec Dans un gant de fer et La Joue droite de 
Claire Martin. Mais émergent également des filiations avec La détresse et 
l'enchantement, I'autobiog raphie de Gabrielle Roy, Maria Chapdelaine, de 
Louis HBrnon, ainsi que, pour la période historique de référence, Les 
Manuscrits de Pauline Archange de Marie-Claire Blais. Sur le ton de la 
moquerie s'insinue également une allusion aux Petites lilles modèles de la 
comtesse de Ségur. Mis à part Louis Hémon, dont le roman met par ailleurs 
en scène une protagoniste féminine, toutes les filiations relevees relient les 
ouvrages de Bombardier à des œuvres féminines. 



La circonspection de l'ensemble de la critique à l'endroit des ouvrages de 
Denise Bombardier se double d'une méfiance Bvidente de la critique au 
fdminin B son endroit. Outre qu'aucune critique positive d'un ouvrage de 
Denise Bombardier ne soit signée par une femme. les crheaux fdminins se 
demarquent en générant un discours d'accompagnement des œuvres d'où 
le jugement critique est totalement absent. Denise Bombardier s'av8re ainsi 
I'auteure à propos de laquelle la circonspection du discours au feminin a 
6té la plus marquée. 

L'analyse du contenu des critiques met surtout en evidence les 
raisonnements qui amènent les commentateurs à émettre des réserves 
quant à la qualité littéraire des ouvrages de Denise Bombardier. Les 
regards posés sur la matière textuelle tendent a statuer de la 
conventionnalité des œuvres. tant en ce qui concerne la structure, et la 
caractérisation des personnages , que le style. Toutefois, en filigrane de 
cette remise en question du texte, le contenu des critiques formul6es à 
l'endroit des ouvrages de Denise Bombardier révèle une somme importante 
de remarques qui prennent leur sens en regard du contexte. Les 
sollicitations du contexte pour évaluer la légitimité des ouvrages de Denise 
Bombardier sont de deux ordres : primo. la contextualité relative aux récits 
eux-mêmes; secundo le contexte de publication, de publicisation et 
d'évaluation des ouvrages. La contextualité relative aux récits est surtout 
exploitée dans le discours entourant la publication d'Une enfance à l'eau 
bénite, et sert indistinctement a la critique pour valoriser l'ouvrage (le besoin 
de se souvenir) ou mettre en doute sa pertinence historique (l'absence de 
représentativité). Mais c'est surtout le recours à une argumentation qui 
repose sur le contexte de publication qui caractérise le discours critique P 
propos des ouvrages de Denise Bombardier. Nombre de raisonnements de 
la critique se comprennent en regard du contexte des rapports litteraires 
entre la France et le Québec. L'opportunité de voir les ouvrages de Denise 
Bombardier publiées au Seuil. le recours a la sanction de la critique 
française pour contrer les attaques du milieu littéraire québécois, le 
folklorisme implicite dans le recours a un destinataire français (surtout pour 



Une enfance l'eau bénite) y contribuent. D'autre part. un faisceau de liens 
contextuels exploite plutôt la visibilité surabondante de I'auteure pour en 
faire le procès. De là découle la dénonciation de la disproportion entre la 
visibilité de l'auteur et la valeur accordée à ses œuvres, un raisonnement 
qui s'impose comme une constante du discours critique à propos des best- 
sellers féminins en général, mais qui trouve ici son actualisation la plus 
accentuée. 



« J16tais Btudiante 8 l'université. L'ennui mortel. J'ai 
propose au professeur. pour m'en sortir, un projet 
de roman qui a 4td accepte » (Chrystine Brouillet, 
citee par Martel, 1982). 

Profil biobibliographiqua 
Fille d'un dentiste de la region de Quebec, Chrystine Brouillet, aptes des 
Btudes au Petit seminaire de Quebec, frequente le ddpartement des 
litteratures de I'Universit6 Laval. C'est dans le cadre de ses Btudes qu'elle 
envisage d'abord I'dcriture d'un roman, et elle entreprend en 1980 le 
manuscrit qui deviendra Ch&e Voisine. Si Chrystine Brouillet entreprend le 
projet plus ou moins en dilettante, le texte qui en rdsuite lui permet pourtant 
de faire une entre0 remarque8 dans le milieu litteraire qu6b6cois en 1982 : 
elle merite alors le prix Robert-Cliche. qui signale la qualit6 d'un premier 
roman. Le couronnement par le prix Robert-Cliche constitue, d'entre8 de 
jeu, une forme de distinction, mais encore faut4 souligner que l'œuvre 
rbcompens6e cette ann6e-18 est un thMer, b i t  par un jeune femme de 24 
ans. Si les prix litteraires en gdndral, et le Robert-Cliche en particulier, n'ont 
pas en ces ann6es-18 l'impact qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en termes de 
visibilit6 mediatique, Chrystine Brouillet bdneficiera ndanmoins de Isint6r&t 
de nombreux critiques', potentiellement amadou& par son jeune Bge et le 
genre l i t th i re qu'elle a choisi de pratiquer. Projetde sous les feux de la 
rampe littdraire, la jeune auteure &ait lancée. 

'Pour la presse &rite : quotidiens, magazines et périodiques culturels. 



Chrystine Brouillet publie en 1983 un second roman, Coups de foudre, qui 
connaît un accueil mitig6. Elle entreprend la m6me ann4e une 
diversification de sa production en écrivant ses premiers ouvrages destines 
& un jeune public, Un secret bien gardd et A contre-vent. Elle y transpose sa 
pratique de Mcriture B suspense dans un registre adapte son nouveau 
public et connaît ainsi un succbs non ndgligeable, qui sera couronn6, en 
1985, par l'attribution du prix Alvine-BBlisle B son roman Le complot. 

C'est avec les parutions du Poison dans l'eau et de Pr6fdre~vous les 
icebergs que Chrystine Brouillet consolidera sa position de pionniare du 
roman policier au Quebec. Le premier parait en France dans la collection 

Sueurs Froides >>, un dvdnement qui assure Brouillet une crddibilitd 

suppl6mentaire, largement tributaire du prestige Bmanant de la sanction 
parisienne. Les deux romans connaitront des succb d'estime qui ne 
suffisent cependant pas a leur assurer une place au palmarès des ventes. 

L1év6nement majeur dans la carribre de la jeune Bcrivaine demeure son 
passage B la littérature gdnerale, qui se produit en 1990 lors de la 
publication du premier tome de la trilogie historique Marie LaFlamme. C'est 
dans la foulde de la publication de ce roman que 116crivaine devient une 
abonde des listes de best-sellers, et c'est &i partir de lui que jouera ce que 
les chercheurs ont nomme deflet de signature. (St-Jacques et al., 1994). 
qui incitera le grand public &tre au rendez-vous B chacune des parutions 
de Brouillet. Le succbs de Marie LaFlamme s'est manifeste de manibre tout 
B fait claire sur les listes de best-sellers du quotidien Le Presse. où il a 
figure durant 20 semaines, donc pres de 5 mois, un exploit que les deux 
tomes suivants de fa trilogie ne reitdreront que partiellement. alors que 
Nouvelle-France tient 7 semaines au palmarbs, et La Renarde 5. 

Chrystine Brouillet crdera B nouveau 1'8v6nement en publiant L e  
Collectionneur en 1995, le premier titre de h collection a 1 6/96 >> B La 

Courte Échelle. Le succbs sur les listes de best-sellers d'un serial killer 
qu6bdcois grand public, tout h fait dans la tradition anglo-saxonne du genre, 



est consacrd par 15 semaines au palmarb de La Presse. Dans le m&me 
creneau Bditorial paraît. en 1996, C'est pour mieux t'aimer mon enfant, qui, 
selon I'Bditeur, s'est vendu .au bas mot 30 000 exemplaires2 PD. 

La fortune des romans policiers et historiques de Chrystine Brouillet se 
perpdtue notamment grhe B la distribution de ses ouvrages dans le circuit 
de vente du Club Qudbec Loisirs. D'autre pait, la perennit6 de Chhm 
Voisine, son premier roman. est assurée par une nouvelle édition chez Typo 
en 1993, qui pose en quelque sorte te thriller qui a valu Brouillet le prix 
Robert-Cliche comme un classique » qut3b6cois. 

Ce bref r6sum6 de la carribre littéraire de Chrystine Brouillet permet d&j& 
d'observer une particularitd qui la fait se distinguer des quatre autres 
auteures à I'dtude ici. C'est la seule dont la carriare litteraire est 
significativement amorc6e avant qu'elle connaisse le succbs que l'on 
mesure h l'aide des listes de best-sellers. Les autres connaissent le succbs 
avec beaucoup moins d'assises dans le domaine romanesque, lonqu'elfles 
ne sont pas carrdment de nouvelles venues. 

Jalons de la trajectoire institutionnelle 
L'entrde dans le monde des lettres par le biais d'un prix littdraire assure un 
minimum de crddibilitd et constitue un moteur d'bmergence utile pour 
positionner l'auteur dans le champ littéraire, surtout si les observateurs les 
plus influents du champ cautionnent la valeur de l'auteur prime. C'est donc 
cette double conjonction du prix et de la faveur des premiers 
commentateurs qui marque le point de depart de la trajectoire de Chrystine 
Brouillet dans le champ littdraire. Mais un prix récompensant une premier0 
œuvre contribue davantage B façonner le potentiel d'un auteur qu'a l'établir 
ou le confimer. BBndficiant d'une certaine indulgence et d'un accueil 
sympathique, Brouillet n'en devra pas moins refaire la preuve de ses 

2Bertrand Gauthier, cit4 par Francine Bordeleau (1 997). En comparaison avec le traitement 
fait aux autres auteures de notre corpus, on est très avare de chifires de vente dans ia 
couverture médiatique écrite de Chrystine Brouilkt. 



capacitds avant que ne se mette en place sa vdritable rdputation Iit?6raireb 
La critique a donc attendu la suite de la production de la Iaur6ae avant de 
statuer significativement sur la v6ritable Ygitimit6 de son œuvre. 

Consid6r6e dans son ensemble, la rdception accordbe aux romans de 
Chrystine Brouillet permet de repdrer une trajectoire institutionnelle qui 
r6pond presque parfaitement au succ&s tel qu'on le mesure B l'aide des 
listes de best-sellers. La bibliographie critique, trbs nourrie dans les 
creneaux des quotidiens et hebdomadaires, des périodiques g6nBraux et 
des p6riodiques culturels, fait peu de place aux articles de periodiques 
sp6cialis6s, aux ouvrages et chapitres d'ouvrages, et les m6moires et 
thbses prenant ses œuvres pour sujet sont encore B venir. Le caractbre 
median de la position culturelle occup6e par Brouillet s'impose d'entre8 de 
jeu pour qui obsewe la réception critique gdndrée par ses romans. 

Dans les quotidiens et hebdomadaires, l'espace accorde aux romans de 
Chrystine Brouillet s'&ale a peu prbs rdguli&ement dans le temps. de 1982 
a 1996. Une l6gbre hausse marque le moment de la publication de C'est 
pour mieux t'aimer mon enfant en 1996, alors que 6 entrees 
bibliographiques signalent un intdrët particulier pour cet ouvrage. Chaque 
publication de Brouillet, et ce, depuis ses debuts avec Chhre voisine, 
suscite donc l'attention des quotidiens et hebdomadaires. On ne note 
toutefois aucune corr6lation entre le volume d'articles, critiques et entrevues 
confondues, et le succbs tel qu'il s'affiche sur les palmarbs des meilleurs 
vendeurs. Ainsi. Marie LaFlamme. le succ&s le plus fort de Brouillet en 
termes de frdquence d'apparition sur la liste des best-sellers, ne g 6 n h  pas 
d'engouement mesurable de la part des quotidiens et hebdomadaires. 

La couverture par les p&riodiques gendraux rdvble des tendances plus 
significatives. Le nombre d'articles qu'ils consacrent aux romans de 
Brouillet est relativement 81ev6 lorsqu'on le compare au sort fait aux autres 
auteures de notre corpus. Mais c'est surtout l'essoufflement nettement 
perceptible des articles publies dans les p6riodiques de cette cetegorie qui 



singularise I'int&r& qu'ils manifestent h I'dgard de I'auteure. Embrayant 
dans la foulée de l'attribution du prix Robert-Cliche P Brouillet en 1982, 18s 
periodiques g6n6raux. essentiellement ChBtelaine, L'actualitd et La vie en 
rose, commentent les ouvrages de I'auteure avec régulant6 jusqu'en 1990, 
moment de la parution de Marie LeFi'amme. Depuis, soit avec la parution 
des deux derniers tomes de la trilogie, puis avec la publication du 
ColIectionneur et de C'est pour mieux t'aimer mon enfant, ppls aucun article 
n'est consacre & Brouillet dans ces publications. L'inter& de p6riodiques 
g6ndraux pour la fiction de Brouillet paraît ainsi inversement proportionnel 
au succès rempori6 par I'auteure sur les palmaras. 

Les p6riodiques culturels s'intdressent aux romans de Brouillet plus qu'h 
ceux d'aucune autre auteure du corpus, avec 21 entrees bibliographique. 
C'est une des particularit6s qui singularisent la reception des romans de 
Brouillet. Ces publications amorcent elles aussi leur couverture des romans 
de I'auteure dbs la parution de ChBre voisine en 1982, couverture qui 
s'étale ensuite rdgulibrement dans le temps jusqu'en 1997. L'intBret 
soutenu des p6riodiques culturels culmine avec la figuration de Chrystine 
Brouillet en cowerlure du magazine Lettres québécoises en 1997. soit 15 
ans après son entr6e sur la schne litteraire. Comme c'&ait le cas pour les 
quotidiens et hebdomadaires, le succb de I'auteure paraît assez peu 
influencer le flux d'articles qui lui est consacre dans le cr6neau des 
periodiques culturels. 

L'6chelon suivant marque une autre rupture dans la critique de Chrystine 
Brouillet. Les pdriodiques sp6cialis4s ne consacrent que deux articles B 
I'auteure. Et un seul d'entre eux utilise un roman de Brouillet parmi un 
corpus d'œuvres soumis h une analyse Iittdraire de type universitaire. II 
semble donc que ce soit ici que se manifeste la dimite. de la 
reconnaissance qu'on attribue B I'auteure. On note 6galement que les deux 
aiticles sont consacres h des ouvrages de Brouillet qui prdchdent ses 
figurations sur la liste des best-sellers. S'il existe un lien entre le 



comportement des p6riodiques spdcialisds et le succbs de Chrystine 
Brouillet, il est de l'ordre de l'inversement propoitionnei. 

Les ouvrages et chapitres d'ouvrages consacrbs B I'auteure sont 
extr&mement rares. Les deux entr6es bibliographiques que nous avons & 
cet 6chelon sont en fait des reprises de textes de RBginald Martel. Le 
premier figure en guise de postface h I'ddition de Chhre voisine dans la 
Bibliothhque Qu6b6coise, alors que l'autre paraît dans k recueil d'articles 
de Martel intitul6 Le premier lecteur. Les deux textes sont caract6risds par 
leur brièvetd, alors qu'on trouve le plus souvent B cet Bchelon des textes 
d'une longueur substantielle. Finalement, aucun rn6moire de maîtrise ni 
thèse de doctorat n'a a ce jour pris pour sujet les œuvres de Chrystine 
Brouillet. 

La trajectoire institutionnelle d'ensemble de Chrystine Brouillet parait ainsi, 
B prime abord, claire et nette : I'auteure produit des romans qui rejoignent te 
marche de la grande consommation, et la rdception critique qui les 
caractérise est dominde par les grands medias les plus accessibles, au 
detriment de la reception analytique universitaire qui statue de la vafidit& 
Iittdraire. C'est toutefois en observant la nature du jugement et des 
raisonnements de la critique B son endroit que se brouillent les pistes. Si, 
habituellement, le plafonnement du parcours sur 1'6chelle de 
reconnaissance utilisee ici se comprend la lumihre du scepticisme des 
commentateurs et commentatrices, force est de constater qu'il faut expliquer 
autrement la nature du confinement de Brouillet B la s p h h  de grande 
consommation, puisque les jugements rholument n6gatifs de ses œuvres 
demeurent extr6mement rares. La rdception de Chrystine Brouillet semble 
donc Bchapper, du moins partiellement, au manich6isme critique, et s'avhre 
ainsi particulibrement riche pour observer les mecanismes 
d'inclusion/exclusion des œuvres dans le champ litteraire. 

Deux critiques jouent le rble de gatekeepers dans le parcours de Chrystine 
Brouillet. R6ginald Martel, de La Presse, et Gilles Marcotte de L'ectualitd, 



sont au nombre des premiers commentateurs de Brouillet. et constituent 
n'en pas douter des moteurs importants de la fortune ult6rieure de I'auteure. 
RBginald Martel suivra avec assiduit6 la production de Chrystine Brouiiiet 
jusqu'en 1991. ann6e où parait sa critique du premier tome de Marie 
LaFlamme. Dans les annees subséquentes, le critique de La Presse se fera 
plus discret. RBginald Martel cessera de commenter k s  romans de Brouillet 
lors de la parution des deux tomes subs6quents de la trilogie Marie 
LaFlamme et du Collectionneur. Ce n'est qu'en 1996 qu'il reprendra du 
sewice pour commenter C'est pour mieux t'aimer mon enfant. 

RBginald Martel accueille on ne peut plus favorablement la jeune auteure 
dBs qu'elle devient rbcipiendaire du prix Robert Cliche. Son intdr6t et son 
enthousiasme ne se dementiront pas jusqu'au moment où 
paraît Marie LaFlamme. roman auquel le critique attribue nombre de 

qualites, ce qui explique d'autant plus mal le silence qui se constate par la 
suite. 

Quant a Gilles Marcotte, il reprdsente peut-8tre k plus fidble admirateur de 
Brouillet avant qu'elle ne commence a figurer w r  les palmarhs des 
meilleurs vendeurs. Ses commentaires Blogieux et I'assiduitd avec laquelle 
il suit le parcours de la jeune auteure paraissent influencer 
substantiellement I'intdrët des autres medias pour Chrystine Brouillet. 
Néanmoins, il cessera de sgint6resser B elle assez rapidement, son dernier 
article B son sujet datant de 1987, moment de la parution du Poison dans 
l'eau. D'une m a n i h  qui s'apparente & celle de RBginald Martel, Gilles 
Marcotte paraît s'abstenir de commenter plut& que de faire 6tat de ses 
rbserves par rapport au travail de Brouillet, puisqu'il commente trhs 
favorablement Le poison dans I'eau et cesse d'intenrenir B partir du moment 
où I'auteure publie Marie La Flamme. 

Finalement, au chapitre des filtres littdraires, on doit mentionner le 
traitement r6sew6 aux romans de Brouillet par le quotidien Le Devoir. Ici, 
c'est le periodique lui-mQme qui agira ici comme filtre. et non pas un critique 



en particulier. On constate que ce n'est qu'en 1996 que Le hvo i r  accorâe 
de l'espace au travail de Brouillet. L'article en question (Cayouette, 1996) 
n'est pas une vdritable critique mais plut& une entrevue visant B assurer la 
visibilitd de I'auteure. Reste qu'on note un temps de réaction passablement 
long entre les d6buts de Brouillet sur le marche du livre en 1982 et cette 
première intervention du Devoir en 1996. Le scepticisme de ceux qui 
gouvernent les choix Bditoriaux du quotidien paraît clair. 

On peut deduire du comportement des agents les plus influents du champ 
littéraire que la trajectoire institutionnelle de Chrystine Brouillet donne lire 
des ruptures, ruptures qui, dans le cas de R6ginald Martel et Gilles Marcotte, 
concordent avec le passage de I'auteure de la litterature serielle a la 
litterature gdn6rale, et plus encore avec la confirmation du succes de 
I'auteure sur le marche des ouvrages les plus vendus. Quant au Devoir, 
c'est en quelque sorte l'inverse qui se produit, ce qui n'est pas sans susciter 
un certain Btonnernent. L'analyse des polarisations du discours critique 
confirme d'ailleurs le paradoxe entre le confinement de Brouillet aux 
échelons prdiminaires de l'échelle de reconnaissance et la faveur des 
gatekeepers qui caract8rise son accueil initial dans le champ littdraire. 

Lee polarisations de la critique 
Les tendances qui se degagent de l'analyse de l'espace accorde aux 
romans de Chrystine Brouillet par les medias Bcrits la distinguent nettement 
des autres auteures de best-sellers f6minins dont il sera question ici. C'est 
la critique sign6e par des hommes qui domine nettement la bibliographie 
critique de I'auteure. Prbs de la moiti4 des entrdes bibliographiques (1 9/49) 
en relhvent. C'est donc une double distinction, au niveau de la rdpartition 
gdnbrique d'abord, puis dans la nature des interventions. Qui plus est, ce 
sont les critiques positives masculines qui sont au plus grand nombre. La 
faveur initiale l'endroit des romans de Chrystine Brouillet est ainsi k fait 
des commentateurs masculins. 



Pour l'ensemble, on note une repr6sentation similaire des hommes (24 
entrdes) et des femmes (25). 35 des 49 entrées sont des critiques et 
commentaires, alors que 14 seulement sont des articles vouds à assurer la 
visibilitd de I'auteure sans sanctionner la validit6 de son travail. Les 
critiques positives sont au nombre de 29, alors qu'on n'en compte que 6 
negatives dans l'ensemble de la bibliographie. 

Lorsqu'on regarde comment le sexe des commentateurs affecte le jugement 
pose sur les œuvres, on note que le d&&quilibre est B son maximum chez 
les hommes : les deux seules critiques ndgatives sont noydes dans les 19 
positives. Les femmes, quant h elles, rendent 10 reprises un jugement 
positif, et laissent voir leur rdsewes dans 4 cas. Comme cela sera le cas 
pour toutes les auteures du corpus. la visibilitd est davantage assurde par 
des plumes feminines (1 1) que masculines (3). 

La rdpartition des interventions dans le temps permet de constater que les 
critiques positives masculines qui dominent le corpus se font trbs 
majoritairement avant 1991 (14/19). Plus on se rapproche dans le temps, 
plus la visibilitd tend B occuper une part importante de la bibliographie ; 13 
des 17 articles assurant la visibifitd de Brouillet sont dates d'aprbs 1990, et 
8 d'entre eux sont signes par des femmes. Ces anndes 1990 et 1991 
s'avhrent ainsi des anndes charnihres, où semble se jouer une modification 
dans la rdception des romans de Brouillet. Et c'est précis6ment en 1990 que 
Brouillet figure pour la premibre fois sur les listes des best-sellers, premihre 
figura!ion qui marque 6galement la durde la plus importante d'un de ses 
titres sur tes palrnarbs. Difficile dans ce contexte de ne pas lier la rdception 
critique des ouvrages de Brouillet et le succbs populaire dont sont 
couronn6s ses romans. 

Les cr6neaux fhinins 
Chrystine Brouillet est une des auteures du corpus Qtre b mieux servie 
par le discours de la critique au f6minin. Outre les 3 articles dans 
ChBteiaine, 3 autres paraissent dans La vie en rose, dont ce sont les seules 



interventions dans tout le corpus que nous avons analys63. La critique de 
type universitaire Btant nettement minoritaire dans la bibliographie de 
Brouillet, on ne $'&onne g u h  de ne trouver aucune Qude signée par une 
chercheure fdministe. 

Lorsqu'on observe la repartition dans le temps des intewentions de la 
critique au fdminin, deux remarques s'imposent. Chdtelaine commente 
assez unifornidment l'œuvre de Brouillet, sans trop d'dgard au succbs de 
l'auteure, bien que sa plus récente intervention remonte B 1990 et que 
plusieurs romans de Brouillet ont figure sur les palmares depuis. La 
rdpartition parait sensiblement moins souple pour La vie en rose, qui ne 
commentera que les deux premiers romans de I'auteure, pour se permettre 
ensuite une entrevue avec elle en 1984. C'est donc dire que la publication 
se ddsint6resse de la production de Brouilla rapidement, et fait fi, 
notamment, de la publication d'un roman de Brouillet dans une grande 
collection française de polars (« Sueurs froides »). On doit toutefois 
accorder le bendfice du doute aux rédactrices de La vie en rose pour ce qui 
est de commenter la production de Brouillet qui atteint les palmaras des 
best-sellers. La vie en rose cessant ses activitds en 1987, impossible 
d'imaginer le traitement qu'elle aurait rdservd à la trilogie Marie LaFIamme 
ou aux romans subsdquents de Brouillet. 

Mode mdlioratif 
RBginald Martel (1982) sera le premier 4 i  commenter le travail de Brouillet, 
et sa critique est Blogieuse, aucune rdserve ne venant assombrir son 
enthousiasme : une protagoniste juge0 d'une « extraordinaire densit6 », 

une qualit6 d'écriture qui Bvite ces liens phibles, entre les s&quences, 
qui denoncent 1'6cnvain inexp6rimentd. Tout s'enchaîne harmonieusement, 
comme par ndcessitB, et enchaîne le lecteur n, et finalement des dialogues 
efficaces, << parfaitement naturels ». Pour accueillir aussi favorablement 
Chère Voisine, Martel recourra une petite apologie du roman policier : 

3 Mentionnons ici que le périodique feministe La vie en mse cesse de paraître en 1987. Les 
premiers romans de Ouellette, Bombardier, Brouillet et Cousture paraissent avant cette date. 



<a Les gens s6rieux et ennuyeux n'ont pas beaucoup d'estime pour les 
romans policiers. C'est selon eux de la sous-littérature ou. au mieux, de la 
paralitthture. 6 les mauvais coucheurs ! r 

Michel Lord (1982)' dans Lettres QuBbBcoises, amorce un travail critique 
qui lie la parution de Chdre Voisine I I'dmergence du gothique, un genre 
littdraire jusqu'alors trbs peu exploité au Qudbec. Spécialiste du gothique et 
du fantastique, Lord porte sur le roman un regard qui tient compte du but 
inhdrent B cette forme lit?&aire, soit procurer des frissons en racontant une 
bonne histoire, plutôt que de renouveler l'écriture romanesque. 

Lord 6value ensuite la position de l'œuvre dans l'histoire de la littdrature 
qu8b6coise. L'appartenance au genre gothique que rdvhle sa lecture 
permet de signaler une parent6 entre les debuts du roman gothique 
qu6b6cois et CMre Voisine. et de souligner au passage les liens que ces 
romans entretiennent avec le contexte qui permet et favorise leur 
publication autant que leur réception. En effet. tant en 1934 qu'a la fin des 
années 1970, le Quebec aurait connu une vague de crimes sadiques qui 
aurait pu favoriser I'intdrêt tant des auteurs que des lecteurs pour ce type de 
r6cit. Cette figure de compr6hension qui souligne les liens entre la littdrature 
grand public et le contexte qui favorise son bmergence sera d'ailleurs repris 
a maintes reprises dans le discours de la critique relativement au travail de 
Chrystine Brouillet. Mais des la publication de Chère Voisine, Lord, dans 
Lettres QuBbecoWes, est de ceux qui Btablissent cette filiation. 

La critique que signe Madeleine Ouellette-Michalska (1982) dans 
Chdtelaine h propos de Cher8 Voisine lie bgalement texte et contexte. 
Ouellette-Michalska r6pond en quelque sorte aux d6tracteurs du romans qui 
y auraient perçu une apologie de la violence : Je pose la question : où est 
le scandale ? Du c6t6 de ia jeune romancibre habile qui en tire un premier 
roman ? Ou du c6t6 de la soci6t6 qui accepte le viol et l'agression des 
femmes comme une chose allant de soi, voire inevitable ? >) La critique 
suggbre ici qu'il n'est pas necessaire de d6noncer un ouvrage qui traite de 



la violence faite aux femmes sans inscrire didactiquement la dénonciation, 
et pose qu'il est possible de se fonder plut& sur une d6nonciation implicite 
de cette violence. Ouellette-Michalska reporte ainsi le blllme qu'on jette 
C h h  voisine sur le lien encore moins sain de la socidt6 avec le 
phdnombne des agressions envers les femmes. 

Chrystine Brouillet devra patienter jusqu'au moment de la parution du 
Poison dans l'eau pour lire un commentaire favorable B propos de ses 
romans. Coups de foudre (1983). son second roman, s'il b6n6ficie d'une 
forme de cl6mence. n'en est pas moins accueilli avec tiddeur. 

Le poison âans /'eau 
C'est avec la publication du Poison dans l'eau que Chrystine Brouillet 
consolidera sa position dans le champ littdraire. Le prix Robert-Cliche avait 
braque les projecteurs sur une prometteuse jeune auteure de 24 ans, et 
c'est B travers cette lunette que les instances critiques avaient obsew6 ses 
deux premiers romans, avec toute la cldmence de qui perçoit un potentiel 
non encore tout a fait actualis6. Le poison dans l'eau constituera en 
quelque sorte I'entrde dans les ligues majeures du roman policier 

Genre encore consid6r6 soit comme marginal soit comme paralittéraire, le 
roman policier posshde neanmoins ses propres lettres de noblesse, et 
Chrystine Brouillet, avec la publication du Poison dans l'eau, accède 
definitivement B la reconnaissance dans ce sous-genre. C'est Gilles 
Marcotte, dans L'actualitB (1987). qui pose le mieux cette cons6cration. La 
figure de la nouveaut& (Melançon, 1996) pavera ainsi la voie la 
consolidation de Chrystine Brouillet comme auteure de roman policier. La 
nouveaute est ici celle, pour une auteure qu6b6coise. de publier un roman 
dans une grande collection française de romans policiers, en l'occurrence 
<< Sueurs froides m. Si nul n'est prophbte en son pays, nul ocrivain 
qudb6cob de roman policier ne peut acquerir de reconnaissance en vase 
geographique clos. semble confirmer le raisonnement du critique. Suitout 
dans un genre jusqu'alors B peu prbs vierge au Quebec. 



L'intdr&t des observations de Marcotte d6passe toutefois le simple effet de 
colonisation culturelle. II conçoit la publication de Brouillet dans une 
collection française comme un jalon de I'Bvolution de la litt6rature 
qu6b6coise. Le genre policier beau continuer 6tre consid0rd comme 
mineur ou paralitt6raire, Marcotte voit dans l'aptitude I ghdrer du roman 
policier un signe de maturité pour la litt6rature qubbecoise : 

Le roman policier, dans une culture donnée, nPappara3t que lorsque le roman 
plus proprement litteraire y a atteint un certaine maturit6, comme si le 
premier se nourrissait d'un excédent de force crdatrice, d'imag~nation, 
d'ingdniosite technique non absorbé par le second. Pas de Gabonau sans 
Balzac, pas de Conan Doyle sans Dickens, pas de Chrystine Brouillet 
sans (&rivez ici le nom de votre choix). Un des messages de cet 
6v&nernent, c'est donc que le roman qudbécois, dans son ensemble, se 
porte assez bien (Marcotte, 1987). 

La figure homologique est non seulement flatteuse pour Brouillet, elle pose 
en outre l'importance de sa production pour la littérature nationale. Cette 
forme de consdcration qui valorise l'œuvre par l'intelligence de sa place 
globale dans le champ s'avhre un procede frdquemrnent utilise par la 
critique, voire une des caract6ristiques du discours de la critique 
universitaire B propos de la litt6rature qu6bdcoise : 

La promotion d'un corpus littéraire parait bien 6loignée d'une entreprise 
scientifique. Cela suppose une attitude conciliante qui fait passer les 
œuvres au premier plan et qui s'explique peut-8tre par la situation 
particulibre de 1'6dition udbécoise. La présentation et la description d'un 
corpus constituent 6vi 3 emment une reception 16 itime, qui reporte le 
moment de I'apprdciation ou f k  l'ex lication. [...y La promotion de la 
littérature qu6bécoise semble menée p P ut& B ta faveur de rapprochements 
et de mises en contexte. Dans cet esprit, l'œuvre n'est que rarement 
isolée ; elle doit paitager sa validité avec un ensemble de faits culturels. Sa 
valeur serait fonction de son degr6 de pertinence h I'6gard de cet 
ensemble ... (Roy, 1996, p. 136) 

Si Gilles Marcotte accueille principalement le roman parce qu'il reffBte la 
maturith du champ, il ne ndglige pas pour autant les qualit6s intnnsbques 
de l'œuvre. Marcotte note des qualit6s structurelles, stylistiques et 
psychologiques affindes et affermies » par rapport aux romans pr6c6dents 



de Brouillet. Les mbmes vernis litt6raires sont notées par Wginald Martel 
(1987), qui parle de prose vibrante et retenue W .  Finalement. aprbs avoir 
contribu6 B Btablir la I0gitimit6 de Brouillet en regard de sa position comme 
auteure de roman policier, Marcotte (1987) temine son article en abolissant 
(ou en tentant de le faire) les cloisons entre la grande et la moins grande 
litterature : a La littérature policibre, façon Chrystine Brouillet, nest jamais 
Bloignde de la litt6rature tout court m. 

Nous trouvons Bgalement un commentaire de lecture de Mireille Simard 
(1 987) paru dans Chbtelaine, commentaire qui s'applique essentiellement B 
rdsumer le troisieme roman de Brouillet. MBrite neanmoins d'6tre soulignb 
l'accueil trbs positif fait au personnage de Maud Graham (sa premihre 
apparition dans l'œuvre de Brouillet), dont on loue la sensibilitd derriare 
l'efficacité de l'enquêtrice. Outre la consolidation d'une position 
avantageuse au sein de la production policibre, & laquelle contribuaient 
Martel et Marcotte, I'entrde en scbne de Graham semble un point d'ancrage 
d'un accueil de la sensibilitb qui dmane des œuvres de Brouillet. Cette 
valorisation de la sensibilitd aura des cons6quences dans I'apprdciation 
des 6crits de I'auteure comme œuvres feminines, et ce, mgme au sein d'un 
genre traditionnellement plutôt masculin. 

C'est un tout autre type de discours auquel s'adonne Bertrand Gervais 
(1992) dans un article qu'il publie dans un numéro spécial de la revue 
Tangence sur le roman policier. Son texte constitue runique occurrence où 
un roman de Brouillet est considdrd dans le cadre d'une recherche littéraire 
universitaire. Polar, scalaire, lecture » s'avbre ainsi une analyse dans la 
perspective des theofles de la lecture, analyse qui aurait pu s'daborer & 
partir de corpus extrhement diversifi&, mais ici, c'est le roman policier qui 
a BtB retenu. La justification de ce choix est fonnul6e on ne peut plus 
clairement : cc Le roman policier a 616 choisi [...] & cause de son importance 
et de l'importance de sa production dans la litterature occidentale 
contemporaine B. 



Mais c'est surtout lorsque Gewais postule une modification du statut du 
roman policier que son discours commence B nous interesser. II pose 
notamment que le roman policier serait aujourd'hui davantage qu'un genre 
iittdraire parmi tant d'autres, qu'il rayonnerait d6sormais bien au-del& des 
frontihres du genre : [le roman policier] n'est plus I'exclusivité d'un genre 
paralittéraire mais participe pleinement de la production actuelle W .  Gervais 
reprend ainsi un discours visant modifier i'appréhension traditionnelle du 
genre policier au sein des Btudes universitaires. Outre les conclusions qu'il 
tirera des romans de Brouillet, son article tente r6solument d'accroître la 
l6gitimit6 culturelle et litt6raire de ce genre. 

En outre, Gervais utilise un corpus exclusivement qu6bécois. Ce faisant, il 
constate et affirme que les polars qu6b6cois sélectionnds font la preuve, h 
défaut d'une vdritable tradition, de I'lmergence d'une litt6rature policihre 
nationale a. Nous retrouvons ici un raisonnement qui s'apparente h celui de 
Gilles Marcotte alors qu'il critiquait Chdre voisine, a savoir que I'Bmergence 
du roman policier constitue un signe de maturit6 pour une litterature 
nationale. La littbrature qu6Mcoise se porterait donc bien et ne pourrait 
faire I'6conomie des auteurs de polars en géneral, ni de Chrystine Brouillet 
en particulier. 

Si Gewais perçoit comme un signe poslif 1'6largissement de la production 
de polars au QuBbec, il semble que la domination des auteures au sein de 
ce genre ne le frappe pas. Pourtant, trois des romans qu'il analyse sont 
signes par des femmes. En outre, son ettude lui permet de classer les 
romans policiers allant du moins litteraire au plus litteraire sur la base des 
difficult6s de lecture qu'ils comportent, et donne les trois romans signes par 
des femmes comme 6tant les plus litteraires DP, donc les plus difficiles B & 
lire. Ce classement des polars selon leur difficultd de lecture permet B 
Gervais de poser Le poison dans /'eau de Chrystine Brouillet comme la plus 
mediane des lectures, soit mi-chemin des deux extrdmes occupees, au 
pole de la lecture la plus aisde, par un roman de Pierre Saurel, et au pole 
de la lecture la plus difficile, par un roman de Yolande Viflemaire. Cette 



position mediane de Brouillet dans le roman pdiciir rappelle celle attribu6e 
par Lucie Robert (1993) aux Filles de Caleb d'Ariette Cousture, qui 
incarneraient le carrefour entre les attentes des lecteurs accoutum6s à la 
litterature plus l6gitime et des habitues des genres populaires. Ainsi. 
Brouillet occuperait, elle aussi, dans son crheau, une position mediane, ni 
r6solument populaire ni strictement litt6raire. 

Pr6fdrez-vous les icebar#s ? 
La publication de Prdf6rez-vous les icebergs 7 en W88 est l'occasion pour 
Brouillet de maintenir sa position enviable dans le genre policier. Sous la 
plume de Gilbert Grand dans La Presse (1988)' on peut constater 
l'importance de l'influence de la critique parisienne au sujet du Poison dans 
l'eau dans l'accroissement de la ldgitirnit6 de Brouillet dans le genre 
policier. La sanction de Paris produit manifestement toujours son effet. Mais 
la consolidation dans le genre policier se double ici d'un discours qui prend 
de plus en plus en compte la polyvalence de Brouillet, sa capacitb 
deborder les frontieres du genre policier auxquelles sa reussite semble en 
quelque sorte la cantonner depuis Chère voisine. 

C'est la publication suivante de I'auteure qui viendra modifier la donne. 
L'accession de Chrystine Brouillet au palrnarbs des best-sellers se fait en 
1990, au moment où I'auteure publie le premier tome de sa trilogie 
historique intitulee Marie LaFlamme. Huit ans aprhs Chère Voisine, quatre 
romans plus tard. la best-selleriration de Chrystine Brouillet n'est 
aucunement un ph6nombne spontand. Elle se produit au moment pr6cis où 
I'auteure suspend sa production policibre pour ndgocier un passage vers la 
litterature g&n&rale qui lui permet d'intdresser un public plus vaste. 

Le discours critique B propos de Marie LaFlamme est domine par l'accueil 
de RBginald Martel. Le roman, paru en 1990 et figurant des cette m&me 
annde au palmares des succhs de ventes, n'a bt4 recense par Martel qu'en 
mars 1991. Ce decalage entre la parution du roman et le moment 00 le 
critique s'y attarde traduit le peu d'urgence de Martel & commenter l'œuvre. 



La parution du roman ne justifiait donc pas d'emblée que les instances 
critiques s'y attardent. II est meme possible de supposer que le succès 
atteste par la liste des best-sellers force en quelque sorte les instances 
critiques B intervenir. Ce n'est souvent que lorsque k succès se transforme 
en phhomhne que la critique litteraire trouve son interet B r6agir lorsqu'il 
s'agit des best-sellers. On semble laisser en quelque sorte le public aire le 
premier tri. Un ph6nombne similaire se manifeste d'ailleurs dans le discours 
critique au sujet des Filles de Cale&. 

Au plan des modes de reconnaissance, le texte de Martel (1991) est B peu 
pr&s exemplaire : il tisse des liens avec d'autres genres littdraires, Bvalue 
I'esth&ique, I'originalit6, l'apport h la littdrature qu6bdcoise, toutes des 
figures d'intelligibilit6 clairement identifiees par Melançon (1996). La 
critique debute sur une apologie du roman historique, et sur les bienfaits 
que son exploitation pourrait avoir pour la colledivit6 qu6b6coise. C'est tout 
le rdle de la litterature qui est mis en perspective ici : a Ne sachant plus d'où 
nous venons, il serait bien Btonnant que nous allions où il faudrait. La 
litterature, encore une fois, malgr6 ses faibles moyens, pourrait pallier un 
peu le vide de notre mdmoire collective [...] >B. Ce vide que comblerait la 
littérature, il semble, pour Martel, que le roman de Chrystine Brouillet 
contribue h le remplir, incarnant B ses yeux le type d'ouvrage dont [...] 
nous avons tant besoin » (Martel, 1991 ). 

De rares r6serves qui relativisent la qualit6 de l'œuvre seront quand meme 
soulign6es au passage, bien qu'adoucies par I'entrde en matiare de Martel 
qui assure le lecteur de la pertinence du propos et de l'entreprise avant d'y 
aller de considdrations structurelles et stylistiques : 

Roman traditionnel certes, si on entend par 18 qu'il est construit selon des 
regles bien connues, qui demandent de dominer l'appareil stylistique de 
façon qu'il ne distraie pas les lecteurs de l'histoire qu'on leur raconte ; de 
respecter assez n oureusement la chronologie ; de maintenir, enfin, par le 
découpage des s P quences en chapitres ici nombreux et assez courts, une 

'Nous pensons au temps qu'a mis un cMiqua comme &an gthier-~lais pour intervenir P 
propos des FiIlos de Cakb. Voir notre anaiyse au chapitre IV. 



sorte de sus ense perpétuel. En somme. il faut préférer I'efficacit6 h 
I'dpate. Mme Er ouillet n'ymanque pas. (Martel, 1991). 

Martel loue d'autre part les qualites formatrices >) de l'écriture de roman 
policier, principalement au niveau de la technique narrative. La maîtrise de 
l'art de la description, ainsi que la qualit6 de la recherche. incontournable 
dans le genre historique. sont Bgalement soulignées : 

II faut autre chose pour rendre plausible et sensible un univers loin de nous 
de plus de trois cents ans. La romancière excelle particulibrement dans la 
description des merveilles de la table. Certaines pages vous mettent l'eau 
& la bouche et on soupçonnera Mme Brouillet, sans risque de se tromper 
beaucoup, d'8tre une gastronome impénitente. Si on ajoute & cela un 
vocabulaire des navires et de la mer considdrable, une connaissance 
approfondie du vetement et des tissus, on voit de quoi doit Btre faite une 
œuvre de fiction, surtout fond& sur des faits historiques, pour conqudrir 
I'adhdsion des lecteurs (Martel, 1991). 

Finalement, Monique Roy (1990). dans Chdtelaine, signe un bref 
commentaire de lecture où la question des femmes et des sorcieres occupe 
près de la moitie de l'espace du texte. La cruaute et la violence de certains 
passages de MarieLaFlamme sont soulign6s. sur un mode qui s'apparente 
à la mise en garde. 

Une parodie de ligitimitd 
É16ment atypique du discours critique, une parodie de Marie LaFlamme 
paraît en avril 1 992 dans les pages de la revue Liberté (a Chbre Marie m), . 
La constitution en objet de parodie r&vW un certain nombre de traits 
caractéristiques de l'œuvre, en plus de tdmoigner de sa phétration dans 
l'imaginaire collectif? La parodie insiste ici sur le style de Brouillet : le 
vocabulaire du 17e siacte dont elle fait abondamment usage, la longueur 
des phrases. l'emploi presque abusif d'adverbes et de qualificatifs. Le 
personnage de Marie sera, quant B lui, caricature par une accentuation de 
sa cc 16gbret8 » et la saturation des descriptions de sa beautd. Le tout 
contribue A donner du roman une image simplifi&, qui se r6sume B un style 

5 Comme le mentionne Gdrarû Genette (1982). le référent doit Btre accessible pour que la 
parodie soit efficace. 



ampould, une protagoniste unidimensionnelle, et & des thbmes qui 
servent essentiellement P mettre en valeur I'Mrobme des personnages. 
MBme sous la lorgnette de la caricature, on peut reconnaître dans ces 
caract6ristiques les principaux marqueurs de la paralitt6rature tel que les 
ddcrit Daniel Coudgnas (1992). 

Nouvelle-France 
La critique du deuxidme tome de la trilogie Marie LaFlemrne marque un 
virage dans la rdception critique des ceuvres de Brouillet. C'est d'abord la 
rarete des commentateurs chevronn6s qui marque une rupture, mais aussi 
la croissance importante d'une couverture plus journalistique que littdraire. 
II semble que c'est ici que s'opbre le changement, qui culminera B 
l'automne 1996 lors de la publication sirnultande de C'est pour mieux 
t'aimer mon enfant et d'un guide pratique de la ville de Paris (Le Paris de 
Chrystine Brouillet, 1 996). 

On observe en outre des diffhnces consid6rables entre le type de discours 
pose sur Nouvelle-France par Sarfati et celui port6 par Martel sur Marie 
LaFlamme. Plus de tentative de situer le roman dans le contexte litteraire 
québbcois dans son ensemble, mais un point de vue plus intimiste sur 
l'œuvre et son auteure. II est toutefois interessant de noter que ce que le 
discours critique de Sarfati perd au plan de la reception litt6raire. il le 
gagne, du moins partiellement, sur les plans social et contextuel. Ainsi, c'est 
l'inscription de l'intolérance dans Nouvelle-France, un thhme qui reflètte les 
pr6occupations de son Bpoque 44 qui fait le lien entre Marie LeFIamme et 
Nouvelle-France, c'est I'intoMrance [...]. lntoldrance envers les femmes dans 
le premier, envers les AmBrindiens dans le second » (Sarfati. 1992). 

L'article permet &galement d'identifier la premibre occurrence de la 
désignation de Chrystine Brouillet comme <c conteuse », une Bpithbte 
abondamment sollicitée par les commentateurs de best-sellers, surtout ceux 
où le style s'efface pour ceder la place aux Bvdnements. 



Le leitmotiv du a talent de conteuse * de I'auteure est & nouveau util id par 
Francine Bordeleau (1992) dans sa critique de Nouvelle-France pour le 
magazine Lettres qu6b6coises. On perçoit également dans le commentaire 
de Bordeleau une tendance qui s'affiche de plus en plus apprdhender la 
production de Brouillet par sa diversitd. Mais c'est surtout l'inscription 
directe d'une figure d'intelligibilitd feministe qui distingue le commentaire de 
Bordeleau : Brouillet9 qui montrait comment les inquisiteurs ont pu compter 
sur la mesquinerie villageoise pour envoyer des indesirables -et surtout 
des femmes- au bûcher, donnait l'Histoire lire dans une perspective 
féministe ,B. 

Dans 11appr6ciation elle-mame, plusieurs aspects positifs sont soulevds. 
D'abord, Bordeleau rappelle, elle aussi, la pertinence de I'idde de Brouillet 
de s'attaquer B une pdriode historique peu exploitde dans le corpus 
qu6b6cois. D'autre part, elle voit dans ce second tome de la trilogie une 
influence beaucoup plus grande que dans le premier des techniques 
d'dcriture qu'on peut rapprocher du polar. Bordeleau va jusqu'h dire que 
Brouillet est parvenue A inventer l'un des premiers serial killers du 
continent m! Mais elle bernolise son affirmation en situant, de manibre plus 
detailMe, le roman au carrefour de la fiction historique, du polar et du roman 
de cape et d96pée, melange jugé rdussi, et que la critique attribue B la 
maîtrise de I'Rcriture de Brouillet. 

La comparaison avec d'autres œuvres du rbpeitoire litteraire est une figure 
qui sert habituellement & vanter l'aspirant. Ici, c'est rien de moins 
qu'Eugène Sue et ses M y s t h s  de Paris que Bordeleau compare Nouvelle- 
France. En effet, la critique perçoit une utilisation similaire des aspects 
gdographiques de la ville (Qu6bec pour Brouillet, Paris pour Sue) dans le 
déroulement des evdnements. 

La seule rdserve d'envergure de Bordeleau en ce qui a trait & Nouvelle- 
France tient aux personnages. Elle les juge « dessines & gros traits, et par 18 
même, st6rdotypds B, et qualifie leur psychologie de a sommaire ». Ces 



caract6ristiques ddfavorables, outre, encore une fois, qu'ils constituent de 
veritable topos pour ddcrire la paralittdrature, sont toutefois adoucies 
lorsque Bordeleau situe le roman comme une r6ussite suivant les buts que 
s'est fixes I'auteure : Chrystine Brouillet est de ces Ocrivains sans 
prétention qui préfèrent l'action h l'introspection, qui racontent des histoires 
bien f i ceks  et riches en péripeties B. La conclusion, sous des apparences 
élogieuses, cache mal une partialitd ohidente contre les productions 
culturelles de grande consommation : « Tout cela donne un fort bon roman 
populaire qui, s'il ne renouvelle pas la iittdrature. captive et se lit avec 
plaisir. B. 

La critique dYHdIBne Marcotte (1992) pour le meme ouvrage a d9int6ressant 
qu'elle aborde la pertinence sociale de Nouvelle-France. En fait, Marcotte 
note que les sujets principaux trait6s par Brouillet y sont a le viol, la 
condition des femmes au XVll0 siècle, le trafic de l'eau-de-vie, les relations 
troubles entre Indiens et Blancs » (p. 91). Mais la pertinence sociale 
contemporaine de Nouvelle-France n'est pas que thdmatique. Le 
personnage de Marie, par exemple. sous des atours historiques, cache une 
femme aux attitudes et B la pensde r6solument contemporaines. HBlhe 
Marcotte prend le parti de mettre en question la plausibilité historique des 
comportements de Marie, en affirmant que la protagoniste serait a d'une 
morale plus que douteuse et trhs liberBe pour I'Bpoque m. Enfin, HBlhne 
Marcotte relbve la qualit6 technique indeniable du roman, la maîtrise de la 
mécanique des romans dont fait preuve Brouillet. Finalement, Nouvelle- 
France est juge supdrieur & Marie LaFlamme, et Marcotte semble avoir 
d'importantes attentes vis-&-vis du dernier tome B paraître de la trilogie. 

Le Collectionneur 
La publication du roman Le Collectionneur en 1995 inaugure une nouvelle 
collection dans le panorama Bditorial qu8bécois. La courie Bchelle, maison 
jusqu'alors spdcialisde dans le roman jeunesse, inaugure la collection 

16/96 », destinBe aux adultes. L'éditeur surprend ainsi en proposant un 
premier ouvrage dans un genre on ne peut plus dloign6 de la litterature 



pour Li jetunesse, qui fera d'ailieurs dire à Norbert Spehner (1995). dans le 
magazine Nuit blanche : a Un serhl killer i la Courte tchelle ? Quelle 
epoque ! m. 

Les periodiques culturels qu6bécoir Nuit blanche e l  Lettres qudbdcoises 
resenrent tous deux un accueil favorable au Collectionneur. Mais il est 
intBressant de comparer les positions des deux critiques responsables de 
I'6valuation du roman de Brouillet. 

Norbert Spehner est un chercheur paralitt6raire bien connu. notamment 
pour ses travaux bibliographiques et ses Bcrits sur le roman policiers. C'est 
donc un Brudit du genre, position qui donne des assises assez consistantes 
aux propos qu'il tiendra relativement au travail de Chrystine Brouillet. Sa 
critique du Collectionneur s'inthgre dans le cadre d'un article intituld, de 
manibre assez provocante, « Doit-on lire les romans policier que5bBcois ? m. 

Seuls deux romans policiers qu6Mcois gagnent la faveur de Spehner, dont 
Le Collectionneur. On note Bgalement la reprise de locutions de plus en 
plus figees pour ddcrire Chrystine Brouillet et son aEIuvre (comme 
« professionnelle de I'dcriture », l'auteure a fait ses classes N et (4 s'est 
solidement documentde »), et dans l'ensemble, les commentaires Bvaluatifs 
de Spehner s'avbrent Blogieux. 

II situe Bvidemment Le Collectionneur par rapport aux ouvrages précedents 
de Brouillet, ce qui lui donne l'occasion de noter une progression dans 
I'habilet6 de I'auteure, bien que Le Collectionneur soit justement perçu 
comme exploitant une veine thematique c h h  B sa creatrice depuis ChBre 
voisine et PrBfdrez-vous les icebergs 7 Une part de la légitimité du roman 
aux yeux de Spehner vient de l'imposante recherche B laquelle I'auteure 
s'est astreinte pour documenter son roman. Mais c'est essentiellement sur 
le personnage de Maud Graham que repose l'apprdciation du critique, un 
personnage qu'il juge complexe. attachant, solidement camp6 ». C'est 

6 É c ~ s  sur le romen d'espionege (1 994). Les für d. Ack &entreur (1 995). &rits sur k 
mman polkier. Bibliogrephie (1 990). avec Yvon Allard. 



donc en quelque sorte en partie dans la dat ion de hbros, en I'occumnce 
d'une h6roine. valables que se situe l'inter& des romans de Chrystine 
Brouillet. 

C'est finalement I'auteure die-m&me, et non plus l'œuvre, qui se voit 
valoris6e en conclusion de la critique de Spehner. On loue ses grandes 
capacit&s, on le juge << en pleine maîtrise de son art f i .  et on souligne sa 
grande connaissance du genre. Et ensuite, Spehner y va de consid6rations 
M r6ceptionnelles D assez rares en soulignant que Brouillet a le respect du 
lecteur, respect qu'elle acquiert par I'authenticite de sa production et ses 
intrigues sans faille. Le tout se termine par le couronnement : a un des 
meilleurs polars publies ces dernieres annees ». 

Mais la critique de Spehner, un spdcialiste du genre, si elle contribue 
confimer les lettres de noblesse de Brouillet. ne contribue pas moins B son 
cantonnement B la production polici&re. Et ce n'est pas necessairement la 
Mgitimit6 dans le sous-genre de la litterature policibre qui est garante du 
succès commercial. En ce sens, bien qu'avec des bimols beaucoup plus 
nombreux et Bvidents quant la qualit6 de t'ouvrage, la critique de Francine 
Bordeleau (1 995), dans Lettres qu868coises, a un merite tout different de 
celle de Spehner. Si ce dernier contribue & nourrir la crddibilit6 de Brouillet 
dans le genre policier. Bordeleau intervient, quant & elle, de sa position de 
non-sp6cialiste qui tend & décloisonner les sous-genres littbraires. 

Bordeleau qualifie I'6criture de Brouillet d'cc efficace et d'a assurée u, et 
reprend le terme aprofessionnelle. pour qualiner la pratique d'écriture de 
I'auteure. L'emploi du terme se r6gularise -d'ailleurs dans le discours 
critique & propos de Chrystine Brouillet et on le rencontre de plus en plus 
souvent entre guillemets, ce qui suggbre en emprunt direct au communiqu6 
de presse Bmis par I'Bditeur. Efficace ». a assurde » et professionnelle » 

construisent une chaîne de raisonnement qui s'amorce sur une note 
positive, et dont l'aboutissement surprend en faisant rdfbrence B une soi- 



disant u recette DB au niveau de I'bcriture, qui denote assez sûrement une 
d6pr6ciation de la valeur. 

Mais il est interessant de noter que, cela pos& Bordeleau diminue en 
quelque sorte la pori6e des rherves qu'elle Bmet B propos de l'ouvrage en 
rapportant les propos de I'auteure sur son propre travail : [...] Mme 

Brouillet affiche volontiers sa conaption plut& pragmatique de l'écriture et 
n'a jamais, il est vrai, revendiqu6 sa place au panthdon de la grande 
littdrature ». Sous-entendu ici : il serait somme toute inacceptable qu'elle le 
fasse.. . 

La combinaison du genre h suspense et d'une protagoniste ferninine rdsulte 
en une judicieuse comparaison avec Mary Higgins Clark, reine du genre. 
dont le succbs croît avec chaque publication. C'est essentiellement par le 
biais de la structure que Bordeleau fait le rapprochement, percevant entre 
les deux Bcrivaines une technique similaire d'introduction des personnages 
secondaires. 

Modes dubitatif et ndgatif 
Étant donne le volume consid6rable d'articles consacrds h Chrystine 
Brouillet et a son œuvre, la part de commentaires negatifs et les doutes omis 
quant à la qualit6 de ses romans est d'une proportion minime, qui contraste 
avec ce que nous pouvons observer chez les autres auteures Btudides ici. 

Chdre Voisine 
Michel Lord (1982) affiche des reserves assez s6rieuses relativement a 
Chdre Voisine, notamment au niveau de cc l'articulation des personnages ». 

même s'il conclut en affirmant que I'auteure gc saura donner un grand thriller 
[avec les anndes et l'acquisition d'une plus grande technique] B. Une 
cl6mence similaire est observable chez Gilles Marcotte (1982)' qui semble 
r6duire au minimum la portde des rdsewes qu'il Bmet (« des lourdeurs 
d'&riture, helas, et quelques naïvetes u), pour affirmer que le roman est 
bien davantage qu'une belle m6canique. topos par ailleurs rdcurrent 



lorsqu'il s'agit d'accueillir favorablement un roman policier ou d'autres 
genres apparentds. 

La critique feministe s ' a v h  celle qui s'en prendra le plus vertement B 
Chare Voisine. Les rdserves les plus radicales sont issues de la plume 
dlHBIBne Pedneault (1982) dans La vie en rose, et c'est le fond. bien 
davantage que la forme, qui merite 8 ses yeux des reproches : 

En plus. tous les personnages fdminins sans exception sont des espèces 
d'&es sans substance, presque illettr6es1 bouches Mes devant les 
beaux mAles, l'œil pal itant et le reste B l'avenant. Est-ce ainsi que 
î'auteure comprend et a 8 met îes femmes ou laisse-t-e~le parier délibérément 
des personnages un peu attardés ? Je n'ai pas réussi le savoir. 

Quant i t  la forme du premier roman publie de Chrystine Brouillet, Madame 
Pedneault y voit certaines trouvailles dans 1'6cnture et les situations m, ce 
qui lui fait tout de meme pr6dire des succbs plus consistants B Chrystine 
Brouillet dans l'avenir. 

Coups de foudre 
Coups de foudre est assurement le roman de Brouillet accueilli avec le plus 
de tiddeur. Yolande Grisé (1983)' dans Lettres qu6b&oises, y perçoit des 
écueils majeurs : L'ocriture cafouille entre les flash-back et les gros plans 
du present, entre la confidence. l'étude de moeurs modernes et les 
observations de l'âme. Le lecteur s'y perd (et la lectrice donc !) m. La finale 
de cette recension ne poite toutefois pas atteinte aux capacités globales de 
I'auteure, au potentiel litteraire actualisable de son œuvre, et Gris4 distingue 
nettement les qualites d'imagination et le talent malgr6 des afaiblessesm 
techniques. 

Caroline Barrett (1 982), dans Qudbec français, y va de rdserves similaires et 
de la tout aussi similaire affinnation d'un potentiel indeniable de I'auteure. 
même si elle ne le trouve pas actualis6 dans Coups de foudre. Chrystine 
Brouillet a du talent, il faut insister 18-dessus, mais ce n'est pas (pas encore) 
une Patncia Highsmith qudb6coise. II y a loin de la coupe aux lbvres B. 



Le poison dens I'ssu donnera quant & lui lieu un accueil sinon ndgatif, du 
moins sans trop d'enthousiasme ch JeanGuy Hudon (1987), dans Quebec 
fran~ais, qui voit quelque remplissage w et des facilit6[s] *, mais n'en 
perçoit pas moins I'habilet6 du roman i remplir le mandat que I'auteure 
s'est fix& et qui tient dans le fait que la litt6rature policihre, presque par 
essence, vise moins les effets hdtoriques spectaculaires que la simple et 
essentielle eff icacitd di6g6tique >>. 

Quant à Claude R6gnier (1987) dans le magazine Nuit blanche, s'il loue 
certaines qualites du Poison dans \'eau, il tente tant bien que mal de freiner 
la machine B comparer qui place de plus en plus Brouillet dans le sillage de 
Highsmith. Les criteres Bvoqu6s reposent essentiellement sur le caractbre 
d'apprenti qu'il semble accoler B Brouillet, qui selon lui n'a pas encore fait 
ses preuves. en tout cas pas suffisamment pour justifier le parallèle avec 
Highsmith. 

Sarfati (1992), pour sa part, Bmet quelques rBserves par rapport B Nouvelle- 
France, des r6serves issues de la comparaison avec le premier tome de la 
trilogie Marie LaFlarnme : << [...] Nouvelle-France gagne en suspense ce qui 
a 616 perdu en intensit6 par rapport Marie LaFlamme .. L'intensitd est 
clairement reli6e ici aux scbnes de tortures B la limite du supportable de 
Marie LaFlamme. L'autre r6serve touche un point moins structurel et plus 
emotif : Sarfati regrette les lkns sensibles qui unissaient les personnages 
de Marie LaFlamme, que. selon elle. « [...] on retrouve, mais & bien moins 
grande Bchelle, dans Nouvelle-France W .  Finalement Francine Bordeleau 
(1 995) souligne la facilit6 du clich6 n qui- 'ternirait l'expression et la 
narration, ainsi que le caractère sommaire de l'analyse psychologique des 
personnages dans Le Collectionneur. 

Visibilit6 
Les nombreuses entrevues accorddes par Chrystine Brouillet contribuent 
substantiellement au discours visant B assurer la visibilité de I'auteure. Les 



propos de I'auteure qu'on peut y lire tranchent toutefois sur la teneur du 
discours des autres auteures de best-sellers fhminins qui nous intdreasent 
ici. Alors que Franche Oueîiette. Denise Bombardier, Arlette Cousture et 
Marie Laberge tendent r&abtir, en entrevue. le sdrieux et la portde 
litteraire des romans qu'elles signent. Chrystine Brouillet demystifie 
constamment sa pratique d'6criture' la ddcrivant sous un aspect plus 
technique que proprement cr6atif ou artistique. Sa modestie semble 
d'ailleurs la prdrnunir contre les foudres de la critique institutionnelk, la 
relative rarete de rdserves et de critiques sévbres l'endroit de sa prose en 
faisant foi. 

On notera ainsi, dans une critique de RBginald Martel (1987)' la premibre 
occurrence d'un motif en voie de s'imposer comme vdritable topos de la 
description de la production litteraire de Brouillet : 1'8vacuation de la 
tentation autobiographique et la revendication du statut fictionnel. Cette 
revendication s'accompagne Bvidernrnent d'un regard port4 sur l'ensemble 
de la production litteraire qudb&oise, ou l'auteur ddnote la prdponddrance 
des discours autobiographiques, ou alors de prdgnance de la recherche 
po6tique. 

De la même manibre, Chrystine Brouillet tend B donner B son 6criture un 
caracthre h6t6roclite. qui contraste avec l'image plus romantique de l'artiste 
qui approfondit inlassablement la meme pratique. Cette tendance va 
s'accentuant mesure que s'enrichit la bibliographie de I'auteure. La 
pratique de la litterature jeunesse avait dBjh amorce cette diversification de 
sa production, bien que le premier roman jeunesse publie utilisat les ficelles 
de I1enqu&te policibre, et ne se pos& donc pas en rupture avec le genre 
principal auquel s'adonnait I'auteure. Mais l'adjonction de la litterature 
&otique (publiee sous un pseudonyme), et l'annonce d'une trilogie 
historique (Demers, 1990) ouvre indeniablement les frontibres gBn4riques 
de la production de I'auteure. Les entrevues que Brouillet accorde aux 
differents medias font de plus en plus r6gulibrement Btat de sa volont6 de 
défier les Btiquettes. 



De cette diversification des activites litt&raires de Chrystine Brouillet 
Bmergera bientdt l'id48 qu'elle est 6crivaine professionnelle, id6e qui 
s'elabore h partir du discours qu'elle tient propos de son travail d'écriture. 
Ici, c'est toute la notion d'inspiration qui tend 6tre contestée, bien qu'elle 
ne soit jamais nomm6e proprement parler. Cette notion de travail, 
d'apprentissage du maniement de la plume et de mise 1'6preuve des 
capacitds de suwie constitue une des caract6ristiques de I'activite litt6raire 
de Chrystine Brouillet. 

Dans le même esprit. Chrystine Brouillet livre, dans L'abecddaire », publie 
dans le cadre d'un dossier « Écrire B Paris » de la revue Liberte (1993), les 
differentes Btepes de son cheminement dans le monde de la production 
Bcnte dans le m6tropole française. Ce ne sont pas les 6tapes comme telles 
qui ont retenu notre attention, mais le fait que Brouillet consolide une 
position qu'elle defend d'ailleurs depuis un bon moment, et qui se cristallise 
ici avec plus d'assurance. C'est encore une fois le mythe de l'inspiration 
versus le travail de production litteraire qui sera d6construit. C'est plutôt ce 
carrefour de la litt6rature de grande consommation et des belles lettres qui 
nous servira de principe opBrant pour classer les 6ltbments de rdflexion que 
Brouillet livre dans a< L9ab6c6daire » quant sa vision du monde litteraire. 
Côtoyant des remarques plus impressionnistes sur la vie parisienne, cet 
abdcedaire comporte des allusions plusieurs types d'dcrits, soit produits 
par Brouillet soit consomm6s par elle. L'ensemble est assez largement 
domine par les refdrences & la production écrite alimentaire et aux liens que 
le milieu litteraire entretient avec les medias (7). mais on retrouve deux 
allusions des Bcrivains appartenant la Iitt6rature canonique, une 
Qu6b&coiseI Anne HBbert, et un Français, Émile Zola. Les rdfbrences h la 
litterature policibre sont lgalement au nombre de deux, alors qu'une 
mention unique est faite B l'écrivain Alain Demouron. L'accent s'avhre donc 
clairement mis sur la « professionnalisation de I'tbcrivaine. trajectoire 
qu'on perçoit ici par l'évocation des divers contrats que doit accepter 
Brouillet pour assurer sa subsistance : Bcrire un texte a pathdtique-et- 



dechirant fi  sur un coureur cycliste, de la litt6rature &otique, rddiger un 
guide pratique anti-insomnie, une publicite pour la compagnie Moulinex, 
des appréciation sur les produb surgel& et des articles pour la revue des 
hypennarchds Carrefour ! Les articles assurant la visibilit6 de Chrystine 
Brouillet sont ainsi largement domines par une vision artisane plut61 
qu'artistique de la pratique de l'écriture. 

Conclusion 
La reception qui caractbrise les romans de Chrystine Brouillet est 
inthseante dans la mesure où elle r6vble plusieurs modulations dans les 
registres des critiques qui interviennent propos de ses romans. Ces 
modulations temoignent d'autant de hierarchies qui existent dans 
I'appr6ciation des diverses formes que prend la litterature de grande 
consommation, et permettent de d6construire I'id6e d'une rdception 
monolithique des œuvres paralitthires. 

Les qualitds les plus frdquemrnent notees dans les romans de I'auteure sont 
I'efficacit6 de sa plume, la maîtrise des differentes techniques narratives des 
genres littdraires dans lesquels elle s'inscrit. Mais la figure d'intelligibilit6 la 
plus usit6e pour accueillir les œuvres de Brouillet est certes la nouveautb. 
C'est la primeur qui servira le plus souvent aux commentateurs pour 
sanctionner favorablement la valeur de ses ouvrages : pionnibre dans un 
genre jusqu'alors peu exploite au Quebec, premihre publier dans une 
collection française de polars, premihre & signer une trilogie historique dont 
l'action se situe en Nouvelle-France, premibre B Btre publie8 dans la seule 
collection pour adultes des &ditions La Courîe Bchelle. Les reproches les 
plus rdcurrents I'6gard des romans de Brouillet tiennent, quant eux, h la 
minceur de la psychologie de ses personnages, ainsi qu'h une tendance & 
abuser des clichds. 

L'intertextualitb reperde dans les œuvres de Brouillet les met souvent en 
relation avec les grands de la litterature policiare, notamment les auteures 



anglo-saxonnes, Higgins Clark, Cornwell, Highsmith. On retrouve 
Qsolement quelques allusions aux feuilletonistes, notamment EugBne Sue. 

Se demaque d'autre part de l'analyse de la fortune de Chrystine Brouillet 
une indulgence Bvidente de la part des instances critiques, que nous 
attribuons partiellement & la modestie des ambitions de I'auteure telles 
qu'elle les livre aux journalistes. La critique verra moins la ndcessitd de 
retablir 1' intér8t litteraire des œuvres pour compenser l'ampleur de la 
visibilitd consentie B Brouillet. 

L'analyse de la rdception des romans de Chrystine Brouillet donne en outre 
à voir le cas le plus clair où l'acquisition du succès influence d'une manihre 
inversement proportionnelle la cr6dibilit6 litt6raire d'une auteure. Alors que 
Chrystine Brouillet s'&ait gagne la faveur de la critique litt6raire en occupant 
en p ionn ih  le crdneau du roman policier dans le champ litteraire 
qu6b6cois. son accession au palmarès des best-sellers avec la publication 
du premier tome de la trilogie Marie LaFlamme bouscule les m6canismes 
de reconnaissance mis en œuvre pour rendre compte de son travail. Si le 
premier tome de Marie LaFlamme continue de beneficier d'un accueil 
favorable, le second marque clairement le moment d'un changement 
d'apprdhension. Les critiques chevronnes se d6sint&ressent 
progressivement de sa production, et une couverture mediatique 
entièrement axée sur la visibilité gagne en impoltance a chaque publication 
de I'auteure. 

II est Btonnant de constater que la l&gitirnitd consentie h Brouillet au moment 
où elle debute sa carribre et exploite un genre traditionnellement d6crit 
comme paralittbraire, le roman policier, marque peut-6tre le moment ou sa 
l6gitimit6 dans le champ litteraire est B son apog6e. On pourrait presque 
croire que ce n'est pas l'exercice dans un genre associe h la litt6rature de 
grande consommation qui met en question la perception de son travail, 
mais bien le succbs commercial proprement dit. La valeur et le succbs 
agissent ici comme deux vecteurs non seulement inddpendants, mais qui 



tendent B s'opposer. Dans cette perspective, Ch rystine Brouillet apparaît 
comme une reprbsentante type de la culture moyenne, terrain où 
s'affrontent justement ces deux forces. En outre. les modulations du 
discours critique propos de Chrystine Brouillet paraissent constamment 
liees la pertinence des muvres de I'auteure au sein d'un corpus litteraire 
national. La correlation entre iSint6r&t proprement litteraire et l'inter& 
national est ici la plus forte du corpus d'auteures dont nous avons analysé 
la critique. 



« C'est une histoire complbtemnt ddpassde, tu 
n'en vendras pas mille copies » (Gruda, 1987). 

Profil biobibliographique 
NBe B Saint-Lambert en 1948, Arlette Cousture est la fille du premier 
francophone ta &tre devenu vice-pr6sident du CN. Aprbs son cours 
classique eu Collège Sainte-Marie (1 969), elle s'inscrit au baccalaur6at en 
animation culturelle 2i I'UQAM (1971). Elle suivra plus tard des cours dans 
divers domaines, dont la linguistique, l'histoire et le marketing (aux HEC), 
tout en œuvrant parallblement dans une multitude de sphères 
professionnelles, toutes reliees à la communication. Que ce soit comme 
enseignante au secondaire (anglais et formation humaine, 1969), 
animatrice B la t6Mvision de Radio-Canada (Camdra-moto, 1 SV), 
recherchiste (Femmes d'aujourdf hui, 1 975). journaliste au TBIBjournal de 
Radio-Canada (1 978), relationniste h Hydro-Quebec (1 979-1 983). 
journaliste (Courants et Hydro-Presse, 1987), ou dans le milieu du cindma, 
la communication est sans nul doute son domaine de spécialisation. 

L'Bcriture semble avoir intdress6 Arlette Cousture t r b  jeune. Elle remporte 
ses premiers - prix de litterature à huit et douze ans. Adulte, elle crée la 
pibce Circo-Cirque en 1971, puis D'ohm d ohm, une piece de thdatre 
montee dans le cadre du Salon des sciences et de la technologie (1 979). 



Elle remporte, la même annde, le premier prix au concours des auteurs de 
dramatiques radiophoniques de Radio-Canada pour Dans le ventre du 
temps, un texte qui raconte l'adoption de sa fille. Premier jalon de l'écriture 
* professionnelle d'Ariette Cousture, cette reconnaissance la mhne la 
redaction d'un premier ouvrage. Aussi vrai qu'il y a du soleil demare les 
nuages (1982). une biographie de Claude Saint-Jean racontant sa lutte 
contre I'ataxie de Friedreich. 

Elle amorce ensuite un ouvrage qui devait d'abord raconter l'histoire de sa 
mare, infimiare de brousse lors de la colonisation de l'Abitibi. Mais elle 
decouvre bientôt que sa grand-mke, Émilie Bordeleau, a 616 institutrice 
dans une Bcole de rang avant d'dpouser puis de quitter Ovila Pronovost, un 
de ses anciens BIBves. Elle modifie son projet de façon a integrer les deux 
récits, et l'ouvrage prend des proportions imprdvues, l'imagination de 
Cousture comble les lacunes historiques, et elle publie, en 1985, le premier 
tome des Filles de Caleb, Le chant du coq. Le diptyque, compldt6 en 1987 
avec la parution du tome 2, Le cd de l'oie blanche, deviendra un succès de 
vente dans les annales de l'histoire de 1'6dition qu6becoise : plus de 600 
000 exemplaires vendus (Dostie, 1991). plus d'un million de lecteurs et 
lectrices (Ferland, 1989). Quant a la présence au palmares des best-sellers 
du quotidien La Presse, le second tome des Filles de Caleb, Le cri de /'oie 
blanche, atteint 57 semaines, alors que le premier tome y figure 45 
semaines (Martin, 1994, p. 100). 

C'est Jacques Fortin de Qu6beclArndrique qui a pris la decision de publier 
le premier roman d'Ariette Cousture, malgr6 la mise en garde d'un 
concurrent qui, ayant refuse le manuscrit, lui-aurait affin6 qu'il s'agissait 
d'une histoire ddpassée . dont les ventes ne depasseraient pas mille 
copies (Gruda, 1987). La suite, bien connue, tient du prodige : non 
seulement les ventes record des Filles de Caleb d e n t  1'6v6nement, mais la 



production d'une sene t616visée relance I'intWt du public pour le roman, 
tout en marquant une date importante de I'histoire t4l6visuelle1. 

Si l'accession au palmarhs des best-sellers lors de la publication d'un 
premier roman est a la pire chose qui puisse arriver B un jeune auteur 
(Andrd Bastien, de Libre Expression, dans H6lhne Marcotte. 1 987). Arlette 
Cousture, sensible aux lourdes attentes qui pbsent sur elle, connaît un 
second succbs d'envergure en publiant Ces enfants d'ailleurs (tome 1, 
M m e  les oiseaux se sont tus (1992) ; tome 2, L'envol des tourterelles 
(19Q4), sa grande saga polono-qu6becoise inspir6e par le versant familial 
paternel cette fois. On mentionne moins le nombre d'exemplaires vendus de 
ce second diptyque, mais les ventes cumul6es des Filles de Caleb et de 
Ces enfants d'ailleurs atteindraient le million (Richer, 1993), ce qui suggbre, 
vu les chiffres de vente ddvoil6s pour Les Filles de Caleb, que I'editeur 
aurait vendu environ 400 000 exemplaires de Ces enfants d'ailleurs. Quant 
au succes au palmares de ventes, il se chiffre, pour Ces enfants d'ailleurs, à 
14 prdsencer hebdomadaires pour le premier tome, et à 12 pour le second*. 
Notons que l'&art approximatif entre les ventes des deux sagas est 
beaucoup moins important que l'&ait entre les pr6sences au palmarbs des 
deux ouvragesa. 

Les deux tomes des Filles de Caleb et de Ces enfants d'ailleurs ont d'autre 
part figure au catalogue des Éditions Qu6bec Loisirs aprb leur parution 
chez les Bditeurs originaux respectifs, puis au moment de la diffusion des 
tbl6s6ries adaptees des romans. 

 es sommets d'écoute des t6iéromans placent maintenant la série Les Filles de Caleb 
(1991) au second rang, avec 3 664 000 auditeurs, demière La petite vk? (1995). Voir h ce 
sujet Desaulniers (1 996). 
2Compilations Qtaûlies par Claude Martin pour îe groupe de recherche sur les best-seliers 
Université Laval). 

&Plusieurs facteurs peuvent affecter la fréquence avec hqudîe on titre paraît oui les listes de 
best-sellers, allant du moment de I'annh où l'ouvrage est mis en marche jusqu'aux titres qui 
le concurrencent. Voir ce sujet Martin (1994). 



Entre les deux sagas, une autre histoire mouvementée prend forme, mettant 
cette fois sur la sellet?e Qoebec/Am6rique et la c6Dbre marathonienne du 
roman qu6b6cois. Un diff6rend relatif au paiement des droits d'auteurs 
ambne les deux parties devant les tribunaux. et se solde par le retour de 
Cousture aux dditions Libre Expression, qui avaient publie Aussi vrai qu'il y 
a du soleil demare les nuages. Dans sa version, Ariette Cousture affirme 
avoir largue Qu&bec/Am&ique, alors que ces derniers pretendent l'avoir 
mise B la porte. Les publications d'Ariette Cousture comprennent en outre 
quelques nouvelles. notamment pour le magazine Le Quebec littdraire, et 
un conte pour enfants (Le rouge et le vert, StankB, 1996). 

Jalons de la trajectoire inrtitutionnelk 
La trajectoire institutionnelle d'Ariette Cousture s'avbre un parcours & peu 
près exemplaire d'acquisition de Mgitimitd par une auteure qui connaît 
d'entrde de jeu un succhs sur le marche Blargi. L'ordre dans lequel se 
prdsentent les dvenements, la reconnaissance populaire d'abord et 
l'amorce de l&gitimit& ensuite, permet de poser l'hypothèse selon laquelle 
un succès important auprès du public force jusqu'à un certain point 
l'intervention des diverses instances critiques du champ littbraire. 

Suivant le modele de quantification de la reconnaissance que nous avons 
construit à la suite des travaux de Richard Ohmann (1987)' voyons comment 
le discours critique situe Arlette Cousture dans le champ litteraire, puis 
comment sa position Bvolue au fil des interventions. On remarque d'entrde 
de jeu la quasi-saturation du crdneau des quotidiens et hebdomadaires, 
avec 40 articles recensds. Les intenientions critiques sont nombreuses et 
varides dans cette cat&gorie, ce qui, étant donne le succ&s consid6rable 
des œuvres de Cousture, ne cr6e aucune surprise. 

C'est en 1987 que debute I'intWt des quotidiens et hebdomadaires pour le 
ph6nomhne Cousture, donc au moment de la publication du second tome 
des Filles de Caleb. Ainsi, le premier tome est passe inaperçu dans ce 
créneau. On peut en deduire que le comportement des quotidiens et 



hebdomadaires fonctionne B la remorque du succbs, et n'en fait la 
promo?ion qu'une fois que ce dernier est attestd. En plus de s'amorcer en 
1987, le discours des quotidiens et hebdomadaires I propos d'Ariette 
Cousture connaît sa plus forte concentration la meme ann&e. avec 11 

occurrences. 1992 (annde de la parution du premier tome de Ces enfants 
d'ailleurs, MBme les oiseaux sa sont tus) constitue un autre moment fort de 
I'intdrêt de ce crdneau pour l'œuvre de Cousture. avec 9 articles. 

Les pdriodiques g6n6raux. en l'occurrence Chetelaine et L 'actualifd, 
consacrent un total de 6 articles aux ouvrages d'Ailette Cousture, et leur 
dispersion diachronique denote un comportement similaire : on commence 
a commenter les romans en 1988 (2 articles), on poursuit en 1992, pour 
ensuite en traiter sporadiquement jusqu'en 1996. Quant aux pdriodiques 
culturels, ils se compromettent un peu plus tôt, alors que Lettres 
qu8b8coises consacre un article de fond aux Filles de Caleb dès la parution 
du premier tome en 1985. 

Le comportement le plus distinct, et peut-6tre le plus Btonnant, est celui de 
la presse sp6cialis6e. C'est dans ce crheau qu'on note I'int6rêt le plus 
ancien pour la production d'Ailette Cousture, alors qu'on y critique dbs 1982 
sa biographie de Claude Saint-Jean. Les revues sp6cialis6es continuent de 
commenter le travail de Cousture en 1985 et 1986, mais c'est en 1987 que 
la concentration d'articles à propos de I'auteure atteint son maximum, avec 
4 articles consacrBs a ses œuvres. 

Non seulement les quotidiens et les revues sp6cialisdes se distinguent-ils 
par leur comportement, mais ils semblent opdrer sur le mode du relais : 
premieres a critiquer la production cousturienne, les revues spdcialis6es 
s'en ddsintdressent d8s 1987, au moment meme ou les quotidiens et 
hebdomadaires prennent le relais. Le flux critique varie donc 
considérablement selon le type de revue où paraît le commentaire. 



La trajectoire institutionnelle de Cousture telle qu'on la perçoit en analysant 
le comporîernent des instances critiques à son endroit ne relbve donc pas 
d'une logique régul ih de la progression, qui inl des crbneaux les plus a 
Bph&m&ms aux plus a dur&Ies I.: on ne passe pas de la critique dans les 
quotidiens h h critique dans les pdriodiques sp6cialis6s de manier8 
graduelle. On observe plut& un mouvement qui commence dans les 
pdriodiques sp&cialisds, est relaye par le quotidiens et hebdomadaires, et 
s'acheve sur l'amorce d'une reconnaissances de la part des instances de 
cons6cration universitaires, incarnées ici par l'article de Lucie Robert (1 993) 

Une esthetique du centre. Les Filles de Caleb d'Ariette Cousture m. 

L'analyse scalaire et quantitative A laquelle nous venons de proceder ne 
suffit cependant pas B rendre compte de la situation institutionnelle 
d'ensemble de I'auteure et de sa production. L'impact des differentes 
interventions critiques s'avbre ainsi in6gal. et le poids a Mgitimant relatif h 
chaque creneau et B chaque commentateur doit entrer en ligne de compte 
lorsqu'il s'agit de baliser la trajectoire institutionnelle. 

Dans le cas d'Ariette Cousture, trois critiques jouent un rôle important dans 
son processus d'accession B la ldgitimitd. Le premier B intervenir, Andrd 
Vanasse, dans Leftres qu6bécoises9 produit un discours plus descriptif que 
qualitatif, mais porte d&ja B l'attention du milieu le dernier-n6 des romans 
exploitant le filon du terroir. L'aval bien que mitige qu'il finit par accorder 
l'ouvrage place d6jh sous un jour favorable I'appr6hension du premier tome 
des Filles de Caleb. Son propos sera repris par Marcotte (1987) et Robert 
(1 993). 

Mais dans le parcours institutionnel d'Ariette Cousture. c'est la critique de 
Jean Éthier- lais pour Le Devoir qui, plus que toute autre, sert de moteur & 
l'amorce d'une reconnaissance de la part des instances de cons8cration. Et 
cette influence ne se mesure pas uniquement aux allusions directes qui y 
sont faites. On compte certes quelques reprises des propos &hier-  lais, 
mais s'y ajoutent des remarques un second degr6 qui font le constat de 



leur influence (Gruda, 1987 et Saint-Jacques. 1994). et on rapporte meme 
canernent les propos de Cousture qui elle-mbme bue le travail du critique 
du Devoir. L'impact de la sanction du critique du Devoir affecte ainsi une 

- grande part des interventions ult6rieures B propos des ouvrages d'Ariette 
Cousture. 

II apparaît clair que la sanction favorable du critique litteraire du Devoir 
modifie l'attitude des instances critiques par rapport aux Filles de Caleb' qui 
ne se bornent plus B I'apprehender strictement comme ph6nombne 
commercial. On notera d'autre part que la critique d'hier-blais sanctionne 
la publication du second tome et le succbs soutenu du premier pour justifier 
I'opportunitd de son article, et qu'il s'est 6could deux ans depuis la 
publication du premier tome. 

C'est dans le sillage de la critique de Jean Éthier- lais qu'on verra 
apparaître les premieres interventions critiques relevant du rdseau 
universitaire. L'article de Lucie Robert (1993)' Une esthdtique du centre. 
Les Filles de Caleb d'Ariette Cousture dans Les figures de l'&rit. 
Relecture de romans qudbh is  des Habits rouges aux Filles de Caleb 
constitue un autre jalon important du parcours institutionnel de Cousture, 
renforce par deux autres interventions de Robert (1988) h propos des Filles 
de Caleb : une communication dans le colloque Histoire et littérature, ainsi 
qu'une contribution B l'ouvrage collectif, Women's Writing and the Literary 
lnstitution/La littérature au fh in in et l'institution littdraire (Robert. 1 993b). 

S'il est pertinent de relever les Btapes de ldgitimation franchies lors du 
parcours institutionnel d'Ariette Cousture, on ne doit pas pour autant 
negliger la persistance de rdsistances, qui tdmoignent du maintien de la 
circonspection des instances critiques à propos des ouvrages d'Ariette 
Cousture. Des obstacles persistent. Ainsi. on ne verra pas Ariette Cousture 
figurer en couverture des p6riodiques culturels qudbBcois. malgrd qu'elle 
n'atteigne pas 18 la limite de son parcours et arrive B accdder aux Btapes 



subsdquentes de la reconnaissance. II n'existe par ailleurs encore aucun 
memoire de mattrise ni these de doctorat traitant de son œuvre. 

Les polarisations de la critique 
Afin d'6valuer si le discours critique varie selon le sexe de la personne qui 
commente, nous avons dû adapter Mgarement le corpus de critiques en 
effectuant les opérations suivantes : nous n'avons retenu pour analyse que 
les critiques des ouvrages de Cousture (et donc &art6 toutes les 
interventions journalistiques concemant directement les series t6lBvisBes 
adaptees des romans de I'auteure) ; ensuite, nous avons exclu les mentions 
trop brèves (dans des chroniques aux sujets plus larges que la seule 
production de Cousture) pour ne retenir que les aaicles traitant uniquement 
ou principalement de la production de Cousture ; finalement, les articles non 
signes ou attribues une agence de presse (la Presse canadienne en 
l'occurrence) ont Bt6 Bcartds. Reste pour l'analyse un corpus de 41 
critiques. ou chacun des crdneaux est reprdsent6. Parmi cet ensemble, 17 
articles poitent une signature masculine, et 24 une signature ferninine. La 
rbpaitition donne donc un l6ger avantage quantitatif aux commentatrices 
féminines. 

Rappelons que trois types de positions critiques nous servent B baliser 
l'espace journalistique accord6 aux œuvres d'Ariette Cousture : les critiques 
positives et plutôt positives4, ndgatives et plutôt negatives, et les articles qui 
donnent de la visibilite sans porter de jugement direct sur la qualit6 des 
œuvres (les entrevues, par exemple). 

On remarque un Bquilibre entre critiques masculins et fdminins dans leurs 
jugements positifs et ndgatifs : 4 critiques masculins sanctionnent 
favorablement les ouvrages de Cousture, alors que les femmes le font B 6 
reprises. Les critiques ndgatives masculines sont quant & elles au nombre 
de 5, alors que les femmes signent 3 critiques du m&me ordre. Si les 

'Ont et4 incluses dans cette catdgorie les analyses universitaires parce qu'elles statuent de la 
valeur, donc portent un jugement positif, Mme s'il ne s'agit pas de critiques en soi. 



signataires masculins rendent, globalement, un verdict mitige (4/5), les 
signatures féminines commentent favorablement deux fois sur trois (6/3). 

Dans le rappoit entre le sexe des commentateurs et le type de jugement 
port6 sur les œuvres, I'eldment le plus significatif s'avbre la nette domination 
des articles qui donnent de la visibilite aux ouvrages de Cousture sans 
porter de jugement direct sur leur qualit6 : alors qu'on denombre 8 
occurrences d'articles a neutres dans le discours des hommes, on en 
dénombre 15 dans le cas des femmes. Le discours critique propos des 
œuvres d'Ariette Cousture est donc domine par la visibilit6 (plus de la moitie 
du corpus), visibilit6 qui résulte principalement des plumes fdminines. 

Lorsqu'on observe les tendances sur un axe diachronique, on note que la 
critique masculine n'est ni meilleure ni pire au debut du parcours de 
Cousture qu'a son terme, en 1995. Chez les femmes, on note une assez 
nette tendance m6liorative : tous les articles qui portent un jugement positif 
ou plutôt positif sont de 1992 ou aprhs, sauf un, celui d'HBIBne Marcotte 
(1 987). 

Les crbneaux f6minins 
Au-delà des polarisations effectives entre signatures masculines et 
féminines, il est interessant d'observer le comportement des creneaux 
feminins, c'est-&-dire de la presse ferninine et ferniniste, relativement h 
l'œuvre de Cousture. Comme les sagas de I'auteure, et surtout les deux 
tomes des Filles de Caleb, entrent dans la categorie des best-sellers 
femininss et sont centres sur des expériences spdcifiquement feminines. il 
serait Mgitime de postuler un inter& des crdneaux fdminins pour ce type 
d'ouvrage. 

Or, seulement trois entrees de la bibliographie relbvent explicitement du 
crdneau fdminisle : les articles de Lucie Robert (1993a el  1993b), et celui de 

=C'est-&-dire écrit par une femme, dont la protagoniste est f8minine et dont les lectrices sont 
majoritairement des femmes, selon la definition de Madonne Miner (1 984). 



Monique de Gramont (1988) dans Chdtelaine. Qui plus est, aucune revue 
se reclamant directement de la tradition fdministe ne s'est intdressb aux 
ouvrages d'Ariette Coustum. ni dans I'actualit8 gén6rak (La vie en r v d ,  
par exemple, mais aussi La Gazette des femmes) ni dans la critique 
littdraire. Force est donc de constater que la prudence est davantage de 
mise que la cornmunaut6 d'intdr&ts, et que la solidarite ferninine est plut& 
inop6rante. 

Mode mdliorrtif 
Le contenu des commentaires critiques, comme celui des entrevues 
publiees B propos d'Ariette Cousture ou de ses ouvrages, s'avbre fortement 
marque par l'importance du succbs remporte par les œuvres. La sanction de 
la critique, positive comme ndgative d'ailleurs, se pose trbs souvent en 
relation avec le succes phdnomdnal remporte au palmarès des ventes, et 
les critiques lient etroitement, que ce soit consciemment ou non et de 
manière favorable ou non, la ldgitirnitd et le succbs. 

Une telle qualit6 Iittdraire' * 
Le discours de la critique 2t propos d'Ariette Cousture s'amorce dbs la 
publication de la biographie de Claude Saint Jean, Aussi vrai qu'il y a du 
soleil derrihre les nuages. Sans faire tout le bruit des Filles de Caleb, Aussi 
vrai connaît un accueil critique positif. L'ouvrage sera comment6 avec 
Bloquence et enthousiasme par Aurélien Boivin (1982) : Rarement il m'a 
6té donne de lire une biographie d'une telle qualit6 littdraire. La biographe, 
Ariette Cousture [...Il r6ussit un veritable tour de force m. Boivin dddle ddja 
chez Cousture le don de la romancibre et sa maîtrise dans l'art de susciter 
l'émotion, qu'on louera si souvent par la suite :- -a Voilà un livre d'une grande 
intensite et d'une grande authenticite qui se lit comme un roman et qui ne 
laissera personne indiffdrent. 

vie en mse a cessé de paraître en 1987, donc au moment de la publication du second 
tome des Filles de Caleb. 
'Boivin, 1 982. 



L'dternel terroir 
Le discours critique propos des Filles de Caleb debute par un 
commentaire d'André Vanasse (1985) dans Lemes qu6becoises. Les liens 
avec le roman du terroir sont les premiers sollicit6s pour d&n're le roman de 
Cousture. Outre l'inscription dans un genre 6tabli de la tradition littéraire 
qu6b6coise. And& Vanasse perçoit dans le premier tome des Filles de 
Caleb un intertexte avec un certain nombre de classiques du genre, de La 
terre paternelle de Patrice Lacombe Trente arpents de Ringuet. Des 
parentes seront Bgalernent souligndes avec Maria Chapdelaine de Louis 
Hémon et Le Survenant de Germaine Gu&vremont. 

D'autre part, les rappoits B la terre dans le roman de Cousture se pr6sentent 
sous un angle probl6matique, et les liens des personnages avec le terroir 
sont constamment mis en contraste avec l'attirance que la ville exerce sur 
eux. C'est ainsi qu'Andr6 Vanasse en vient B reperer d'assez nombreuses 
ressemblances dans les Filles de Caleb avec Bonheur d'occasion de 
Gabrielle Roy. Ces parentes Btablies, Vanasse conclut a la conformite du 
roman. au d&ja-vu, un jugement que n'arrivent pas & compenser les qualités 
indéniables qu'il attribue B l'écriture des Filles de Caleb, fa comparant 
même a celles Bonheur d'occasion. Émilie se poserait en outre comme une 

nouvelle Rose-Anna u, alors qu'Ovila serait a B la fois François Paradis, 
Samuel Chapdelaine et le Survenant.. 

Vanasse situe, d'autre part, Les Filles de Caleb dans la tradition litteraire 
ferninine du QuBbec en plaçant l'ouvrage dans la filiation de deux grandes 
écrivaines : Germaine Gubvremont et Gabrielle Roy. Des thematiques 
communes, comme celles du rapport aux erifants, de la perception des 
rapports amoureux, et l'exploitation d'un certain malentendu entre les 
sexes, mais aussi le type de protagonistes, notamment la force des 
personnages feminins, servent d'appui à son raisonnement. 

L'argumentation critique exploite les diverses figures de parent) Bvoqudes 
d'une manibre visant essentiellement à situer l'œuvre mais aussi à statuer 



de la conformit6 des Filles de Caleb. Andrd Vanasse fait quand meme 
remarquer un aspect sur k q u d  le roman serait plus innovateur : l'absence 
d'apitoiement sur son sort de I'h&oine, qui contraste avec les modèdes du 
genre. La conclusion met enfin l'accent sur I'efficacitb de l'intrigue (a se lit 
d'une traite m), sur l'émotion qu'il parvient h engendrer chez les lecteurs et 
lectrices, et sur le charme qu'il exerce, toutes des caract6ristiques qui 
deviendront des Ieitmotivs du discours critique B propos des ouvrages 
d'Ariette Cousture. 

Un certain type de litt6rature * 
Les caract6ristiques attendues de ce que Pierre H6berl (1986) designe 
comme a un certain type de litt6rature de plus en plus courante m, et qui 
s'apparente aux caract6ristiques des best-sellers, servent de voie d'accbs 
au premier tome de la saga de Cousture. L'auteur de la critique en fait le 
repérage d'une maniare essentiellement descriptive, sans activer les 
connotations pdjoratives quJ6voquent souvent les attributs des best-sellers. 
L'ampleur du rdcit caracteriserait ainsi Les Filles de Caleb, de m&me qu'une 
certaine efficacit6 de l'intrigue (w le roman ne nous glisse jamais entre les 
mains w ) .  En outre, le roman posséderait un style marque par la brievet6 
des phrases et la sirnplicit6 des dialogues, et ou se manifeste une 
propension B a faire voir l'action, B la simuler, plut& que d'y faire 
participer. A ces caract6ristiques formelles s'ajoute le recours au passe, qui 
constituerait un attribut du succès. 

Dans deux critiques B peu de choses prhs identiques (UTQ, 1987 et Lettres 
qutSb&oises, 1987) du second tome des Filles, le meme Pierre H6bert ne 
focalise ppls seulement sur I'efficacit6 de l'intrigue et de la narration, mais y 
adjoint l'a aptitude communicative de I'auteure. Cette habilete B faire 
partager histoire et Bmotion a ses lecteurs fait conclure B Pierre H6bert que, 
dans Les Filles de Caleb, le plaisir de la communication l'emporte sur le 
plaisir du texte. 



Patrimoine historique 
La critiqua somme toute trbs positive de Jean Éthier-~lab dans Le Devoir 
(1987) debute sur une note d6fensive' ou, dans une entr6a en matibre 
typique de toute critique sérieuse d'une production litteraire succds, Jean 
Éthier- lais avoue avoir cherche d'abord & identifier les raisons du succhs 
de Filles de Caleb. Le ton de la critique glisse toutefois de la restitution de 
son projet B une œuvre vers l'apologie de la (ra)mise au jour des grandeurs 
et miseres de l'histoire nationale. 

C'est ainsi la valeur historique qui sert d'ancrage a I'apprdciation des Filles 
de Caleb, une valeur qui depasse la simple Bvocation de l'histoire pour 
t'instituer en mythe. Ce sont donc les liens avec le contexte socio-historico- 
politique qui sont utilises pour avaliser le premier diptyque de Cousture : le 
contexte de l'histoire nationale, mais surtout sa publicisation par le roman, 
l'ample diffusion qu'il permet allant potentiellement jusqu'à pallier les 
manques des institutions scolaires. Le grand merite des Files de Caleb se 
situerait donc dans sa fonction sociale, dans sa contribution h la 
pr6senration d'un patrimoine collectif. Et dans un tel contexte, le vehicule 
best-seller est pose comme acceptable, grande diffusion ne rimant plus 
uniquement avec facilite ou culture imposde. La valeur accordde aux Filles 
de Caleb reposerait donc sur la signification du roman pour une collectivité, 
et non sur des attributs textuels. C'est l'histoire nationale se constituant en 
patrimoine par I'intenn6diaire d'une œuvre romanesque qui 16gitimise Les 
Filles de Caleb. 

La mythification du patrimoine historique n'aurait pas qu'une utilite sociale. 
Elle aurait Bgalement, selon le critique du Devoir, la vertu de servir la 
littérature nationale. Ainsi, plut6t que de recourir syst6matiquement h la 
litt6rature dtrangbre pour accdder B sa dose - de mythe, le lecteur moyen 
a desormais la possibilit6 de puiser dans la littdrature nationale pour 
satisfaire le mQme besoin. II s'agit donc toujours du filon national, mais il se 
prbsente cette fois sous un angle plus littéraire que politique, et participe 



d'une vision de ce que a devrait 6tre la littdrature qu6becoise, de ce 
qu'elle devrait a kire pour la sociét6. 

La critique d'HbYne Marcotte (1987) rbithre les commentaires formul6s 
précddemment par Andd Vanasse (1987). Marie-Andrbe baudet (1987) et 
Jean Éthier- lais (1987) quant B la filiation des Filles de Caleb avec le 
roman du terroir, le genre de la saga, ainsi que les capacites de I'auteure 
transmettre I'6motion. Marcotte s'entend aussi pour souligner le a talent de 
conteuse - de Cousture, qui se manifeste par le caracthre soutenu de 
l'intrigue malgr6 les 1 300 pages du roman. La critique apporte toutefois 
quelques observations nouvelles venant nourrir le discours I propos des 
romans d'Ariette Cousture. Elle souligne ainsi la non-conventionnalit6 du 
comportement des heroines feminines (Émilie, puis sa fille Blanche), 
l'exploitation des rapports & l'hiver et au Nord, ainsi que le traitement de la 
solitude et la difficult6 des personnages B exprimer leurs Bmotions. 

Adrien Therio (1988)' en introduction a une entrevue avec Arlette Cousture 
publiée dans Lettres qu6b6coises, attribue une part du succb des romans 
de Cousture au phhomhne qu'il designe comme l'appropriation m. II pose 
que [...] ces histoires nous sont racontees comme si elles nous 
appartenaient. En fait, oui, elles nous appartiennent, elles appartiennent 
tous les Qu6b6cois qui se sont battus depuis si longtemps pour se faire une 
petite place au soleil m. La manifestation d'une identit6 collective jouerait 
donc un r6le dans le succb des Filles de Caleb. 

De l'entrevue avec Adette Cousture rdalis6e par Dominique Demers (1 988) 
pour L'actualitd, nous noterons simplement le recours aux figures 
intertextuelles qui r6 i thnt  la parente d6jh soulign6e par Andr6 Vanasse 
(1 985) des Filles de Caleb avec Les belles histoires des pays d'en haut, 
serie tdl6vis6e adaptde d'Un homme et son pdchd de Claude-Henri 
Grignon. 

Ces enfants d'ailleurs 



C'est sous le signe du a bon roman populaire . que Francine Bordeleau 
(1992) aborde Ces enfants ~ailleurs. Les quatre 6Yments qui fondent son 
jugement sont la a juste dose d'émotion, de tragédie, cl8 dépaysement et de 
personnages 1.. L'6tabtissement d'une relation affective, a voire osmotique * 
entre lecteurs et personnages constituerait une autre des grandes habiletds 
de Cousture, et s'avdrerait en outre une des formes priviMgi6es de t'art 
populaire. Francine Bordeleau atteste de quaflds th6matiques accrues par 
rapport au Filles de Caleb, en soulignent la plus grande universalit6 des 
themes abordes par Ces enfants d'ailleurs, notamment la guerre. le 
fascisme et l'exil. 

Des arguments et un raisonnement similaires sont utilises par Andrde 
Poulin (1993) dans Lettres qu6b&oises, qui trouve la seconde saga de 
Cousture plus ambitieuse, plus etoffde et tout aussi accrocheuse que la 
prdcedente s, pour conclure en qualifiant la production d'a excellente 
littérature populaire . 

Normand Cazelais (1995), dans Lettres qudb6coises. aborde le second 
tome de Ces enfants d'ailleurs en le plaçant Bgalement dans la foulée du 
roman populaire. L'art de conteuse de Cousture, v6ritable leitmotiv de la 
critique, est pose quant h lui dans une filiation avec la tradition orale des 
conteurs, des veiMes, etc. Au chapitre des thbmes porteurs du romans, 
Cazelais identifie l'enfance, l'exotisme, la guerre et la place de la musique. 

C'est toujours la simplicit6, l'(motion et I'efficacit8 qui sont sollicitées dans 
l'article de Guy Cloutier (1992) paru dans Le Soleil, caract6ristiques 
auxquelles s'ajoute une qualification inusitde de la a rnanibre Cousture : a 
[...] la manier0 Cousture qui s'articule autour de trois valeurs refuges par 
excellence : la famille, la femme et l'enfant m. II fait donc reposer la recette 

de Cousture sur l'exploitation de thbmes opdrants auprbs du grand 
public. 

a Une esthdtique du centre w 



L'article de Lucie Robert (1993) intitule Une esthdtique du centre. Les 
Filles de Cakb dPAiktte Cousture n'est pas une critique de l'ouvrage de 
Cousture, mais bien une analyse des romans eïfectube dans le cadre d'un 
projet de recherche visant étudier la présence des figures de 1'6crit dans 
un corpus de romans qudb6cois. Si le projet se dharque de la seule 
volonte d'dvaluer la valeur de l'œuvre, et rend moins ais4 le decodage des 
procddds de Mgitimation en presence, nous y retrouvons neanmoins des 
proc6dds descriptifs, des rapprochements et IP&ablissernent de filiations qui 
contribuent modeler une apprdciation positive du diptyque. Mais avant de 
les dbtailler. rappelons d&j& l'effet Mgitirnant a externe que constitue la 
seule inclusion des Filles de Caleb dans un corpus d'etude du roman 
qu6b6cois. 

L'hypothbse et le projet d'ensemble de l'analyse est ici l'inscription des 
Filles de Caleb dans une tradition litteraire mediane, comme participant de 
la culture moyenne. et relevant ainsi simultandment des deux spheres du 
champ litt6raire comme les d&crit Bourdieu. La premibre partie de l'analyse 
innove d'entrde de jeu par rapport au reste du discours critique à propos 
des Filles de Caleb. La notion d'inscription sp&culaire du lectorat sert 
ainsi a Robert a postuler des personnages calques sur le groupe 
sociologique 4~ qui le roman serait destin& C'est de cette façon que 
l'analyste explique notamment l'ampleur de la réussite du roman au 
chapitre de l'identification des lectrices aux protagonistes. L'inscription dans 
une gén6alogie ferninine et le recours & des proc6dés mettant en &idence 
les univers, la temporalité et les espaces fdrninins caracteriseraient aussi 
Les Filles de Caleb, de mbme qu'un certain a anticonformisme m. 

Plus détaill6s que dans les occurrences pr6c6dentes. les liens gondriques 
des Filles de Caleb avec le roman du terroir et les caracteristiques propres 
aux best-sellers et & la saga sont r&it&r6s. S'y ajoutent toutefois des 
rapprochements moins usitds avec la fabula des romans Harlequin, le 
repdrage d'une constante ambiguTt6 entre la part fictive et fa part historique 
de l'ouvrage, et la forme Bpistolaire, qu'aucun commentateur n'avait relevde 



jusqu'alors. Le plus inattendu demeure probablement le repirage d'un 
intertexte, a plut& dans les interstices que dans la structure m&me du roman 
m. avec Madame Bovary de Flaubert. 

Mais l'analyse de Lucie Robert innove en identifiant un projet d'écriture à 
travers l'utilisation des figures de l'écriture et de la lecture dans le roman. Et 
c'est travers le contexte de l'histoire nationale que s18claire le projet 
d'enonciation 1. des Filles de Caleb : 

II apparait ainsi que la grande BB littérature n'est pas trbs utile la survie 
nationale d'un peuple, puisque les amateurs de litterature, ceux qui 
passent leurs t pis ieurs i dans I'aiguisoir h crayons [..* s ~ t  sur la 
voie acc6l6r6e de l'assimilation et que les autres, Ovide et au , se sont 
retires de la vie publique. Le salut vient en premier lieu des institutrices, qui 
enseignent aux enfants les rudiments de leur langue maternelle. Mais celui 
qui, dans les faits, a 816 menacd et a suwécu aux dan rs de l'assimilation, 
c'est Clovis, celui qui exerce sa plume dans le ca r re de ses fonctions 
professionnelles, c'est-&-dire sur la place publique, transitivement et en 
français (Robert, 1993, p. 234). 

Renforçant les effets de valorisations mis en œuvre par Jean Éthier- lais 
(1987)' l'analyse de Lucie Robert fait prendre tout son sens au r6cit par la 
conjonction de la reprdsentation de I'Bctit et du contexte socio-historico- 
politique national. Si la volonté prern ih  est ici de comprendre et de rdvéler 
plutôt que de valoriser de manier8 directe, il n'en demeure pas moins que la 
valorisation est prdsente et meme effective, et qu'elle n'en a ultimement que 
plus de poids. 

Modes dubitatif et n6gatif 
Si nous avons trait6 assez amplement de la critique d'Andr6 Vanasse parue 
dans Lettres qu8b6coises lors de notre analyse du discours critique 
relevant du mode melioratif, les BYments favorables n'y sont pas exclusifs, 
et il importe maintenant de cerner la nature des reticences Bmises par 
l'auteur. 

Alors que Lucie Robert souligne I9ing6niosit6 de la conjonction des trames 
narratives respectives du roman du terroir et du roman sentimental, qui a 



pour effet d'inverser le point de vue et âe placer un sujet idminin I l'avant 
plana, Andrd Vanasse (1985) y voit un télescopage plut& maladrol du 
fhinisme et du roman historique. C'est l'aspect du man  sur lequel il porte 
le jugement k plus acerbe, en affirmant que I'auteure n'arrive pas Ià B a 
revamper k genre : a Ce n'est pas non plus en nous imposant un 
abominable prologue [...] où on tente par tous les moyens de nous pf6mnter 
Émilie [...] comme une fdministe avant la lettre qu'on rdussira à nous en 
convaincre ,, (Vanasse. 1985). 

Bert-reller taiactérirtique 
La circonspection propos des Filles de Caleb se manifeste de manière 
encore plus generalis6e dans la critique sign6e par Marie-Andrde Beaudet 
(1985) dans Quebec français. Plutbt que de relever la parente avec le 
roman du terroir, c'est avec le best-seller comme genre que s96tablit cette 
fois la filiation. Le roman en possederait les caract6ristiques tant mat6rielles 
que de contenu, et le succès aurait en quelque sorte 616 programm6. 

D'une manière qui pourrait paraître ldgbrement tendancieuse, Marie- 
Andrée Beaudet tente de restituer au roman son vdritable projet en 
opposant le parti pris de la romancibre pour I'drnotion au fait de ne pas 
susciter de ddbats litteraire ou social. Se trouve ici sous-entendu que la 
« Vraie litterature » serait celle qui provoque le choc des iddes, catdgorie B 
laquelle n'appartient pas Les Filles de Caleb. La critique Bvoque quand 
même une certaine credibilitd historique du roman en soulignant la qualit6 
de son a Bvocation minutieuse d'une 6poque r6volue m, meme si ce bref 
&loge se noie rapidement dans la catt5gorisation des Filles de Caleb comme 
lecture d'adolescente. 

C'est k la saga. et non plus largement au best-seller, que Marie-Andrde 
Beaudet (1987) se rdfbre pour accueillir le second tome des Filles de Caleb, 

[...] un moôèle qu4béçois, le roman du terroir, mais écrit du point de vue des femmes, et un 
modele populaire, k roman d'amour de type Harlequin, qui garantit aux femmes la position de 
sujet et permet d'inverser le premier " (Robert, 1993, p. 232). 



Le cd de Poie blanche. L'attribution de cette appartenance @nerique est ici 
davantage liOe au contexte mediatique que littiraire (par une parent6 
&ablie avec les t816s6ries). D'autre part, on pr8te aux Filles de Caleb la 
volont6 de satisfaire I des attentes préaiables du lectorat. Toujours mise au 
premier plan, la volonte a de plaire, de distraire I. se manifeste dans le 
roman par une construction conventionnelle m, une vision manichdenne 
qui priverait la reprdsentation de a son Opaisseui et de sa cornplexit6 r, 
malgr6 un a travail honn&te au niveau technique. II semble que 
I9incapacit6 du Cri de l'oie blanche B provoquer I'dtonnement soit IP6cueil 
majeur de l'ouvrage. La conclusion de la critique donne bien la mesure du 
dilemme dans lequel Les Files de Caleb plonge le milieu litteraire : devrait- 
on se réjouir de l'ampleur du succhs au palmares d'un ouvrage qudb6cois 
ou s'inquibter plutdt de voir les lecteurs a bouder les œuvres plus 
exigeantes sur le plan esthdtique*? 

* On ne demande pas Ir lune * 
Marie-Claude Fortin (1 992)' dans l'hebdomadaire Voir, s'en prend 
essentiellement 1'6criture et a la construction de Ces enfants d'aifleurs. La 

pauvret6 de 1'6criture * est soulignde par la voie de citations qui 
temoignent d'envol6es po6tiques jugees ratees et de constructions 
syntaxiques si lourdes qu'elles affecteraient la compr6hension du texte. La 
construction du rdcit pdcherait quant elle par un decoupage plat de la vie 
quotidienne des personnages. Mais ce que Fortin reproche avec le plus de 
vigueur 4i Ces enfants d'ailleurs est le didactisme 6motif qu'elle attribue & 
Cousture : [...] I'auteure semble toujours vouloir nous indiquer la marche B 
suivre, nous dire où 6tre touches, où verser une larme. Le mgme 
argument sera d'ailleurs bribvement Ovoque dans la critique de Diane 
Gauthier (1993) pour le magazine Nuit blanche. C'est donc une femeture 
du rdcl, un trop grand dirigisme qui baiIlonnerait le plaisir de la lecture qui 
est ici mis en dvidence. 

Évoquant bribvement l'émotion suscitde par Ces enfants d'ailleurs, la 
critique de Jean Barbe (1993) dans L'actualitB allonge la liste des 



dolbances quant aux déficiences du styie et du maniement de la langue de 
Cousture : [...] k roman de C O U ~ U ~  est truff6 d'impropriétés, écrit dans un 
français b&cl&, parfois simple jusqu'au simplisme, &autres fois ampou16 
jusqu'8 I'obscurit6 la plus complbte [...] m. 

Quant h Guy Cloutier (1992). s'il loue I'efficacitd de I'6criture d'Ailette 
Cousture, il n'y voit pas que des avantages, &abfissant meme un lien entre 
cette efficacite et une certaine superficialité : efficace, mais sans &ne m. 

Écueil similaire dans la construction des personnages. qui Bvoluent B la 
surface des choses et qui ne semblent pas douds d1int6riorit6 m. Une fois 
ces bdmoh pos&, il en justifie la prdsence par le fait que le roman aurait 
d'abord 816 conçu pour Btre port6 B I'ecran, et au fait que les stratdgies 
d'ecriture propres eux deux medias diffèrent consid6rablernent. La cambra 
permettra ainsi de a pr&[er] vie ce qui n'est, pour l'heure, que nature 
morte. 

Concl usion 
L'analyse du discours critique & propos des ouvrages d'Ariette Cousture 
permet de dresser un portrait assez prdcis de la position de I'auteure dans 
le champ littdraire, et de repthr les modaIit6s par lesquels les instances 
critiques apprdhendent ses œuvres. La sp6cificit6 de la trajectoire 
institutionnelle de Cousture tient B ce qu'elle t6moigne assez nettement 
d'une circonspection initiale des instances critiques lors de la parution des 
Filles de Caleb. La corr6lation du succ&s populaire et d'un certain 
scepticisme critique posait d'entrde de jeu Cousture comme auteure 
relevant de la sphhre de grande consommation. Or, l'ampleur et la 
persistance du succ6s remporte par Les Filles de Caleb puis Ces enfants 
d'ailleurs semble avoir provoque un interet second, ce qui, assurant le 
passage de la situation de romans BphBm&res celles d'œuvres 
s'inscrivant dans la durde, a probablement permis l'amorce d'une 
acquisition du statut de l6gitimit6 par I'auteure. 



Quant eux ~aract6ristiques des romans dSArlette Coustum. qu'elles suscitent 
louanges ou méfiance, leur identification paraît faire consensus. LVefficacit6 
se ddemrque d'emblée, suivie de près par la capaciti B g6n6rer l'émotion. 
Ces deux caract6ristiques s'avbrent tout ii fait typiques du fonctionnement 
des muvres relevant de la $phare de grande consommation. Ce sont des 
attributs g6n6raIement connot&s de maniare positive. mais ils ne sont pas 
de ceux qui contribuent i paver la voie B une a acceptation au panthéon 
littéraire national. Bien que prdsentes d'une manibre quantitativement 
moins importantes, les remarques soulignant la pertinence de l'ouvrage 
dans le contexte socio-historique qu6b&ois, fonctionnent, quant B elles, 
comme locomotive de l'accueil positif des instances critiques, moins en 
termes quantitatifs toutefois qu'en vertu de l'influence et de la position 
privil4gi6e dans le champ litteraire des commentateurs qui les Bvoquent. La 
valeur ainsi attribude aux œuvres est donc r6solument extn'nsbque. 

Le repdrage intertextuel effectue par la critique donne deux grands axes de 
filiation : le roman du terroir et les parentes avec la tradition litteraire 
ferninine au QuBbec, et plus particulibrement avec Germaine Gubvremont et 
Gabrielle Roy. 

Au chapitre des ocueils, se demarque le pendant n6gatif de la capacite B 
susciter 1'6motion, soit une tendance au meIodrame. Mais c'est la 
prévisibilité que la critique perçoit dans les intrigues de Cousture qui 
s'avhre le principal obstacle l'appr6ciation de ses œuvres ; pr6visibilit6, 
dont le corollaire est le peu d'innovation pr6sent6e par le roman. 
Finalement, deux grands silences caract6risent l'accueil critique des Filles 
de Caleb et de Ces enfants d'ailleurs. Le- premier se manifeste par 
l'imposante proportion d'articles qui donnent de la visibilit6 B I'auteure et 
aux ouvrages sans porter de jugement. Le second s'apparente B un 
mutisme du discours critique v6hicul6 par le cr6neau de la critique au 
féminin. 



Ce n'est un secret pour personne : Marie 
Laberge est malmenée sans cesse dans tes 
pages culturelles des journaux (de Billy, 
1 994). 

Profil biobibliographique 
Marie Laberge est n6e @i Quebec en 1950. Aprbs une formation en danse, 
elle amorce des 6tudes en journalisme Zi I'Universit6 Laval, avant d'avoir 
litt6ralement le a coup de foudre * pour le th68tre et d'entrer au 
Conservatoire d'art dramatique de Quebec. Elle joue, Bcrit et met en scbne 
plusieurs pihces. 

Si i'exp ression artistique semble gouverner les choix professionnels de 
Marie Laberge (danse, thUtre, Bcriture), l'adjonction des dtudes en 
journalisme force B situer plutdt la communication (au sens large) comme le 
dhorninateur commun des int6rêts professionnels de I'auteure. Une fois de 
plus, nous sommes en mesure d'dtablir un lien entre l'inter61 pour la 
communication et I'dcriture de best-sellers. 

L'itinéraire professionnel de Marie Laberge se distingue de celui des autres 
auteures de best-sellers féminins B l'étude ici. Au moment de publier Juillet, 
son premier roman, en IS8QB Marie Laberge &ait ddjk solidement Btablie 
comme dramaturge. Elle a signe plus de 20 pibces de thdatitre qui ont 618 
portdes a la scbne. dont plusieurs ont ensuite fait l'objet d'une publication. 



Plusieurs honneurs et récompenses sont venus couronner son œuvre 
dramatique. dont le prix du Gouverneur gén6ral (1981) et le titre de 
chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, remis par le ministre de la 
Culture de la France. Sa reconnaissance et sa I(lgitimit6 en tant que 
dramaturge rayonne au-del8 des frontibres qu6b6coises et les pieces de 
Marie Laberge sont jouees aussi bien en France qu'en Angletem. Elle a en 

- outre particip6 de nombreux jurys pour le Conseil des Arts du Canada et 
le ministbre des Affaires culturelles. 

La cr6dibilit6 de Marie Laberge en tant que dramaturge est donc attesth 
par maintes instances. Or, en publiant sa premibre œuvre romanesque en 
1989, Marie Laberge sera confrontde h un scepticisme manifeste de la part 
de la critique, qui sera assez s6v8re a l'égard de son premier roman. La 
faveur accumul6e dans le champ dramatique semble sans effet sur les 
instances critiques gardiennes de la qualit6 romanesque. La carribre de 
dramaturge et la carrière de romancibre paraissent ainsi constituer deux 
voies qui ne se croisent B peu prhs jamais. Malgr4 plusieurs similitudes 
thdmatiques, les deux genres sont r6gis par leurs propres m6canismes de 
reconnaissance, et l'influence qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre est somme 
toute IimitW. La Mgitimitd acquise dans une forme d'expression n'influence 
pas la Ugitimit6 dans I'autre. Dans cette perspective, il paraît possible de 
dissocier les deux formes d'expression et de considdrer uniquement les 
œuvres romanesques de I'auteure pour notre analyse. La distinction entre 
les genres est d'ailleurs si nette que Laberge affirme a vivre un divorce 
avec le thdgtre depuis qu'elle a entrepris dV6crire des romans. 

C'est au moment de la publication de Quelques adieux (1 992)' son second 
roman, que Marie Laberge figure pour la premibre fois sur les listes de best- 
sellers au QuBbec. Au palmarbs de La Presse, l'ouvrage est mentionne 
durant 19 semaines parmi les meilleurs vendeurs en 1992 et 1993. Le 

'Si la reconnaissuice de Laberge comme dramaturge ne semble pas faire de doute, elle ne 
fait pas non plus l'uriiurimit6, comme en font foi p1usieurs remarcpes du critique Robert 
Lévesque. 



roman Le poids des ombres (1994) atteindra, quant B lui, un succbs d'une 
longdvite de 12 pr6sences hebdomadaires, alors qu8Annabelle (1996) 

figurera 19 semaines sur la liste des best-sellers publih dans i a  Press8 et 
' 

18 semaines sur celle du Journal de MontdaP. 

L'historique de la prdsence de la signature de Marie Laberge sur les 
palmarhs des romans les plus vendus rdvhle une stabilite Bvidente. Le 
succbs de la production romanesque de I'auteure, bien que'il ne s'amorce 
pas par une entrde fulgurante sur la liste des best-sellers lors de la 
publication du premier titre se maintient ensuite sans connaître 
d'importantes fluctuations. 

Le succbs de Marie Laberge sur le marche 6largi est renforce par la 
rUdition de tous ses romans dans le circuit du Club de livres Quebec 
Loisirs. Quant aux chiffres de vente de chacun des romans, il sont peu 
diffuses. Ceux de Quelques adieux sont les seuls recenses par la presse : 
l'éditeur en aurait vendu plus de 25 000 exemplaires (de Billy, 1994). Quant 
aux prix litt6raires, Marie Laberge s'est merit4 le Grand Prix des lectrices 
d'Elle Quebec (1993) pour son roman Quelques Adieux, tandis 
qu'Annabelle a BtB rdcipiendaire du prix des Libraires du Quebec et du prix 
du Grand public au Salon du livre de MontrBal en 1997. 

Jalons de Is trajectoire institutionnelle 
L'itindraire institutionnel de Marie Laberge en regard de sa production 
romanesque r&v&le que l'auteure franchit plusieurs dtapes du parcours 
d'acquisition de la Idgitimitd. Au premier pdle, les quotidiens et 
hebdomadaires, au second. 1'8chelon le plus Blev6, les m6moires et thases 
universitaires portant sur ses ouvrages. La repartition des articles consacr6s 
à Laberge dans les diffhnts crdneaux s'avare dans l'ensemble conforme B 
ce qu'on peut attendre d'une auteur8 de best-sellers : les quotidiens et 
hebdomadaires (25). les periodiques gdn4raux (5) et les pthiodiques 

2 ~ e  Journo1 de Matr&l commence h pubiier une liste des kst-ders de h semaine le 9 
novembre 1996. 



culturels (8) sont les plus reprdsent6s dans la bibliographie critique de 
I'auteu re. Les entrhs bibliographiques se nirdfient lorsqu'il est question de 
pdriodiques sp6cialis6s (1)' d8 chapitres d'ouvrages (2) et de m6moires 
universitaires (1 ). 

Le cr6neau des quotidiens et hebdomadaires est le premier B manifester 
son int6r6t pour les romans de Marie Laberge, en publiant deux articles qui 
paraissent dbs la sortie de Juillet en 1989. Les ouvrages suivants de 
Laberge seront syst6matiquement comment4s dans ces mddias, avec un 
volume assez soutenu pour chaque roman, soit 7 articles pour Quelques 
adieux, 6 pour Le Poids des ombres, et 8 pour Annabelle. Le premier 
roman, le seul B ne pas figurer au palmarhs des best-sellers, s'avbre donc 
le moins comment6. Les trois autres connaissent des succbs comparables. 

Les pdriodiques gdnBraux, qui forment le second 6chelon sur notre échelle 
de reconnaissance. mettent quant B eux un peu plus de temps & r6agir 
l'œuvre de la dramaturge devenue romancibre, et publient pour la prernibre 
fois une critique de Juillet en 1990. C'est toutefois en 1993 que les 
periodiques gen6raux s'inthssent de manibre plus soutenue h Marie 
Laberge, puisque c'est a ce moment que trois articles sont consacr6s B ses 
ouvrages. Une demibre critique paraît dans ce crdneau en 1994. 

La densite d'articles et de critiques consacr6s & Marie Laberge dans les 
périodiques culturels, plus particulièrement Nuit blanche et Lettres 
qudb&oises, est Bgale B celle observ6e dans les pdriodiques g&n&raux. 
Six entrees bibliographiques relbvent de ce crdneau, qui t6moigne par 
ailleurs d'un inter& continu pour chacun des quatre romans de Laberge. 

- L'auteure figure en outre en couverture du pdriodique Lettres qudbdcoises 
au printemps 1996, au moment où elle a trois romans A son actif et un 
quatrierne sur le point de paraître. Nous reviendrons ult6rieurement sur les 
particularitth du dossier Marie Laberge dans ce numdro. Contentons-nous 
pour l'instant de noter que la figuration de I'auteure en couverture du 



périodique contribue B son inclusion au panthbon d8 la litt6rature nationale 
et constitue un jalon important du parcours institutionnel. 

MAme si la densite et la continuitd de ilinteret dans les crdneaux des 
quotidiens et hebdomadaires, des périodiques gdn6raux et des périodiques 
culturels pour les romans de Marie Laberge varie, on note ndanmoinr que 
ces instances s'int6ressent la production de I'auteure dbs la parution de 
son premier roman. Les choses se présentent toutefois diff4remment dans 
les p6riodiques sp6cialis6s. Le seul article qu'ils consacrent aux œuvres 
romanesques de Laberge, celui de Lori Saint-Martin (1993) dans le 
University of Toronto Quarterly , paraît au moment où le succbs de I'auteure 
est d6jh au moins partiellement atteste. La minceur de I1int&r6t suscité par 
les romans de Marie Laberge dans les p6riodiques sp&cialis6s, la lenteur 
de ces instances critiques B se manifester ainsi que leur ddeint&& 
pr6matur6 (ni Le Poids des ombres ni Annabelle n'y sont comment&) 
caract6risent donc l'attitude des p6riodiques sp6cialis6s face B la 
production de I'auteure. 

II faudra attendre 1995 avant de voir le corpus romanesque labergien 
franchir une nouvelle Btape sur le chemin de la reconnaissance 
institutionnelle. C'est en effet cette ann6e-18 que paraît l'article d8Andr6 
Smith (I995), une contribution l'ouvrage collectif Le roman qu6Mcois au 
fdminin (1980-1995). Les romans de Marie Laberge font finalement l'objet 
d'un premier memoire de maltrise en 1997, celui de Carole Lamoureux, 
intitule Marie Laberge ou le mythe de l'amour impossible r, ddpos6 
19Universit6 du Quebec à Montreal. 

II est attendu, lorsqu'on Btudie des ouvrages relevant de la sphère de 
grande consommation, de denombrer une presence moins importante des 
interventions critiques issues des crheaux des pdriodiques sp6cialis& et 
des ouvrages universitaires, de meme qu'il est dans l'ordre des choses que 
ces creneaux mettent davantage de temps à r6agir. Le parcours 



institutionnel de Marie Laberge est dans cette perspective plut& conforme B 
la position occupée par ses romans dans le champ litteraire. 

Ce qui distingue le plus le parcours de Laberge de ceux der autres 
auteures de notre corpus, c'est certainement i'occummce unique de critique 
issue des p6riodiques spécialis6s. II est inhabituel de denombrer moins 
d'interventions dans ce crdneau que dans ceux des ouvrages, chapitres 
d'ouvrages et memoires universitaires. D'autre part, on remarque 
habituellement davantage de constance dans les interventions d'un 
crdneau, ou d'un p&iodique, une fois qu'il a manifeste son interet pour la 
production d'une auteure. Or, aprbs la critique de Quelques adieux signde 
Lori Saint-Martin dans le University of Toronto Quartedy, aucun p6riodique 
spkialis6 ne s'intdressera plus aux romans de Marie Laberge, et ce, 
malgr6 que les ouvrages subsdquents de Marie Laberge (Le poids des 
ombres et Annabelle) aient figure aux palmares des best-sellers d'une 
manière chaque fois plus importante. 

Parmi les commentateurs de Laberge qui jouissent la fois d'une cr6dibilit6 
dans le champ littdraire et d'une tribune mddiatique suffisamment large 
figurent RBginald Martel, de La Presse et Jacques Allard, du Devoir. Mais 
leur comportements respectifs vis-&vis les œuvres de la romancibre 
diffèrent consid&ablernent, ainsi que le rayonnement de leurs propos. Un 
seul d'entre eux, RIginald Martel, verra ses paroles rapportdes dans des 
articles ulterieurs (de Billy, 1994). et se qualifie ainsi au titre de gatekeeper 
selon les parambtres que nous avons retenus. Le scrutateur officiel du 
corpus romanesque qudb6cois pour le compte de La Presse signe des 
commentaires de deux romans de Mane Laberge, Juillet et Quelques 
adieux. Alors que la critique de Juillet est d6vastatrice, le ton de Martel se 
fait plus conciliant envers Quelques adieux, malgr4 nombre de rdserves 
stylistiques et narratologiques. 

L'utilisation des propos de Maitel que fait HBlhne de Billy (1994) tend B leur 
donner l'allure d'emblbrnes, de condense des reproches qui jalonnent le 



parcours romanesque de Laberge. Et bien que d'autres critiques soient 
Bvoqu6es dans k cadre de I'arüde, Martel est le seul qu'on cite dans le 
texte, ce qui confime la pr6pondirance accord6e son jugement. II faut 
noter, d'autre part, l'utilisation paitielle et partiale des propos de R6ginald 

. Martel : de Billy ne retient que k s  rares phrases vraiment Bkgieuses h 
propos du roman, et passe sous silence les réserves Bmises par le critique. 
Malgr6 I'am6lioration du jugement de Martel propos de Quelques adieux 
par rapport celui Bmis lors de la publication de Juillet, il s'agit de I'ulme 
intervention P ce jour du critique de L. Presse & propos de Laberge, malgr6 
la publication subsdquente du Poids des ombres et d'Annabelie. 

Enfin, Jacques Allard (1992, 1994) et Julie Sergent (1996). successivement 
signataires de la chronique a roman qudbécois dans les pages du Devoir, 
critiquent les romans de Laberge parus durant leur exercice, mais leurs 
propos n'arrivent pas h trouver le rayonnement, si mince soit-il, des 
reproches de ROginald Martel. 

Les polarisations de la critique 
Le sexe des commentateurs de Marie Laberge semble influencer le type de 
jugement port6 sur les romans de I'auteure. La critique masculine se repartit 
comme suit : 4 critiques positives, 2 ndgatives, et 6 interventions qui 
contribuent B la visibilitd de I'auteure sans porter de jugement direct sur 
l'œuvre. S'y ajoute une critique de RBginald Martel (1992) qu'il serait 
reducteur de placer d'un c6t6 comme de l'autre tant la symdtrie des 
arguments positifs et negatifs y est manifeste. Les critiques positives (ThBrio, 
1989 ; Allard, 1992 ; Cayouette, 1994 et Smith, 1995) supplantent donc en 
nombre les critiques negatives (Martel, 1989 et Allard, 1994). Notons encore 
que Reginald Martel et Jacques Allard ne paraissent pas porter de jugement 
constant sur les romans de Marie Laberge. leurs opinions dotant pas 
uniformes d'un roman B I'autre. Quant aux articles consacrds B Laberge 
mais contribuant surtout B accroître sa visibilite, six sont le fait de signataires 
mascuiins. 



Les femmes signent quant B elles 25 articles consacr6s B Marie Laberge, 
parmi lesquels 8 cnüques positives (Voisard, 1994 ; Fortin, 1994 ; Laurin, 
1995 ; Zergent, 1996 ; Lemieux, 1996 ; Navano, 1996 et Green. 1996): et 6 
negatives (Roy, 1990 ; Voisard, 1992 ; Cusson, 1993 ; Roy, 1993 ; 
Bordeleau, 1 993 ; Saint-Martin, 1993 et Lamoureux, 1997). La visibilité 
domine 1 1 entrdes bibliographiques. 

La premihre tendance B se manifester lorsqu'on compare signataires 
masculins et feminins est l'importance quantitative assez marqutbe des 
femmes : 25 articles sur 38 portent une signature ferninine. Les polarisations 
selon le jugement port6 sur les œuvres sont beaucoup plus nettes chez les 
femmes. Si, dans une perspective diachronique, la critique masculine 
s'étale assez r6gulibrement entre les jugements positifs, n6gatifs et la 
visibitit6, la tendance de la critique ferninine opare un virage & 180 degr&. 
II faut attendre en 1994 pour lire une critique positive sign6e par une femme 
B propos des œuvres romanesques de Marie Laberge. Or, h partir de cette 
date, la tendance s'inverse totalement, et plus aucune critique signe0 par 
une femme ne condamne les romans de Laberge. Quant aux articles 
ferninine lies B la visibilitd de I'auteure, ils se idpartissent grosso modo 
Bgalement dans k temps. Le parcours de la critique des femmes & propos 
de Marie Laberge se cl& sur le premier memoire de maitrise consacrd 8 
I'auteure, d6pos6 & I'UQAM en 1997 et signe par Carole Lamoureux. 

Le nombre d'articles contribuant strictement à donner de la visibilitd B Marie 
Laberge est prdsent dans des proportions B peu prbs Bquivalentes sur 
1'6chelle temporelle et selon le sexe du signataire. On ne retrouve donc pas, 
dans Ie cas de Marie Laberge, cette tendance qui voit progressivement 
basculer la critique au profit de la visibilitd, comme c'est le cas pour Arlette 
Cousture et Denise Bombardier, par exemple. 

Les crdneaux fdminins 
Le comportement des mddias feminins par rapport aux productions 
romanesques de Marie Laberge est dans l'ensemble plutôt conforme ce 



qu'on peut observer pour la t r b  grande majorit6 des auteurs de best-sellers 
fdminins. Les revues f6minines sont prdsentes dans le corpus critique, 
domindes par ChPtelaine, avec une occumnce unique dans Elle Qudbec. 
Monique Roy, critique litt8raire officielle de Chltelaine, $$ne des critiques 
consacr6es & Juillet et Quelques adieux, puis passe sous silence la 
parution des romans subséquents de Marie Laberge. 

Quant aux creneaux fdministes, aucune des interventions n'en est issue, 
confimant ainsi une toujours aussi tangible circonspection de ces instances 
relativement aux ouvrages populaires signes par des femmes. Notons 
quand m h e  ici que Lori Saint-Martin, chercheure f&ministe, signe une 
critique de Laberge, mais dans un crdneau neutre, le University of Toronto 
Quarterly. La critique, faite dans le cadre d'une revue des Bvhements 
romanesques de I'annde, est dJvastatdce. II est toutefois dificile d'établir un 
lien cr6dible de causalit6 entre la s6vdritd de la critique de Saint-Martin et le 
silence de la critique ferniniste. 

Cela dit, l'inclusion de Marie Laberge au sein des auteures BtudiBes dans 
l'ouvrage Le roman quebecois au féminin (7980-7995) doit dtre vue dans la 
perspective d'une critique au fdminin. Morne si l'article B propos de Laberge 
y est signe par un homme, cette publication contribue I inscrire Laberge 
dans une tradition d'dcriture ferninine au QuBbec. Notons qu'il s'agit de la 
seule auteure du corpus B figurer dans l'ouvrage, meme si toutes celles à 
1'8tude ici ont publie entre 1980 et 1995, donc h une p&riode qui aurait 
permis leur inclusion. 

Le mhoi re  de Carole Lamoureux (1997) 8 propos de l'œuvre romanesque 
de Marie Laberge, bien qu'il s'inscrive dans une tradition de critique au 
fdminin, ne relbve pas d'un crdneau identifiable comme fdministe et ne peut 
donc Btre consid6r6 ici suivant la grille que nous avons etablie. Notons tout 
de même qu'il contribue B une apprehension fdministe du corpus 
romanesque labergien. 



Apds ce panorama des diverses tendances d'ensemble du discours 
critique & pmpw des quatm premiers romans de Marie Laberge, et dans b 
fouMe des interrogations que ces tendances soulbmnt. voyons maintenant 
le contenu de ces critiques, c'est-&-dire l'argumentation qu'elles utilisent et 
la logique qui les fonde. 

Mode mdlioratif 

Juills t 
Adrien Thbrio (7 990) signe, dans Leltres qu8bécoises, le premier et unique 
commentaire franchement mdlioratif B l'endroit de Juillet de Marie Laberge. 
Son article loue d'abord la cornplexit6 et l'ampleur qui caract6rise les 
personnages. Thbrio souligne en outre l'importance du ddsir dans le roman: 

Je crois que œ qui fait la beautd de œ roman, c'est justement la force de œ 
desir qui ne fait plus qu'un avec le destin et qui resserre l'action et déroule 
les e a u  du drame en un torrent de violences et de clameurs qui iront mourir 
dans la nuit. Ce désir, on le sent partout, desir 6touffe, refoule, enfemi6, qui 
donne des vertiges [...] (p. 20). 

La puissance de la charge emotive des romans de Laberge est donc 
identifide d'entr6e de jeu. On verra qu'il s'agit d'un Blément rbcurrent du 
discours critique & propos des œuvres de I'auteure. 

Des aspects positifs sont toutefois relev6s dans le cadre de critiques qui 
portent un jugement d'ensemble n6gatif B propos de Juillet. Dans une 
critique devastatrice, RBginald Maitel (1989) reconnaît un seul m6rite B la 
prose de Laberge : ses dialogues. Ils constitueraient la plus grande force du 
roman, en raison de leur r6alisme, de leur * naturel m. Mais l'effet de del ne 
semble pas constituer une qualit6 littbraire. Martel n18chappe pas B la 
tentation de voir la dramaturge dembre la rornanci&re, et I'habiletd de Marie 
Laberge B manier le dialogue entraîne sa disqualification dans le genre 

. romanesque : a Mais alors, il ne s'agit plus de roman : tout se passe comme 
si le narrateur d6missionnait. * Dans les pages de Chdtelaine, les seuls 



. commentaires positifs de Monique Roy relativement P Juillet concernent 
lgefficacit6 du travail romanesque de Laberge, ainsi que I'intMt des 
d6clinaisons thdmatiques sur l'amour, le ddsir, la passion. 

Six ans aptes la puution de Juillet, Andr& Smith (1995) propose une 
analyse de l'œuvre dans Le rwnsn qu&écois au fdminin (1980-1995). Les 
themes dominants repdrds sont l'inceste, la violence conjugale et 
l'euthanasie. Quant aux procdd6s de valorisation utilisls par Smith, ils 
rechlent assez clairement une volonte de pallier les commentaires ndgatifs 
formul6s par nombre de commentateurs h propos de Juillet: D'entrde de 
jeu, Laberge annonce son sujet. Avec insistance. Avec lourdeur, diront ses 
d6tracteurs ; avec lyrisme. repondront ses admirateurs (p. 188). Plus loin. 

. Smith Bvoque les thames de a haute volde abordes dans le roman en vue 
de dissocier l'œuvre des parentes avec le roman Hariequin qui ont 6t6 
esquissees : En entendant parler d'euthanasie, de culture grecque et 
d'ordre romain, le lecteur comprend qu'il n'est ni dans un vaudeville ni dans 
la collection Hariequin. Dans une fiction, les debats de haute volée ont le 
double avantage de faire de la copie et de commander le respect (p. 189). 

Smith est en outre le premier I formuler clairement l'exploitation du thbme 
de l'inceste et de la violence faite aux femmes dans Juillet. Sans aller 
jusqu'8 lier l'exploitation thdmatiques de ces r6alitds et le succhs du roman, 
Andrd Smith est celui qui associe le plus Btroitement le roman au contexte 
de la soci6td actuelle. 

L'efficacitb textuelle. qui se pose de plus en plus comme marque 
pr6pond6rante des ouvrages & succ&s, caraci8riserait egalement la prose 
de Laberge : [...] ce langage fortement expressif peut faire penser & un 
t6l6roman brésilien. Mais il a le merite de I'efficacitd * (p. 190). 

La conclusion de l'analyse fait porter la valeur de Juillet sur la conjonction 
de deux trames narratives distinctes : [...] dans Juillet, on trouve un roman 
noir, celui de la violence conjugale, et un roman rose, celui qui met en 



scène un adultbre bourgeois dans un contexte 616gant. Ces deux mondes 
existent et le mérite de Marie Laberge est d'avoir su les juxtaposer [...] - (p. 
192). 

Quelque8 adieux 
La critique de Jacques Allard (1992) B propos de Quelques adieux 
s'amorce en Bvoquant les réf6rences litteraires contenues dans le roman. 
Le cadre de l'intrigue, le dlpartement des lettres de I1Univetsit6 Laval, 
favorise I'intclgration de r6f6rences et d'allusions aux sœurs Bront6, h J. D. 
Salinger et B Henry Miller. Toutefois, Jacques Allard qualifie cette 
intertextualit6 d' << indicielle m, au sens où elle se contente a d'annoncer 
l'histoire et le registre B venir m, ce qui la distingue des allusions au second 
degré destin6es aux seuls inities. 

L'exploitation des themes amoureux dans le roman suscite Bgalement 
Itint6rët du critique du Devoir, qui les situe dans une perspective historique. 
Le genre romanesque aurait ainsi, depuis ses premiers d6veloppements. 
des liens particuliers avec la chose amoureuse, [d]e la fin amors des 
troubadours l'instinctuel plaisir sadien #B. Dans cette perspective, Marie 
Laberge proposerait une a version actuelle de l'amour iddalis6 m. S'y 
adjoint toutefois une proposition ferninine de liberte m, qui met en relief le 
caractère sp6cifiquement fdminin de l'ouvrage. 

Techniquement, Jacques Allard loue la justesse des dialogues de Quelques 
adieux, Itefficacit& de la technique rdaliste de I'auteure dans la description 
de la a vie quotidienne des femmes m; il juge le roman assez Blabor6, tras 
bien mont6 m, la langue a directe et g6ndralernent aisde M. 

RBginald Marlel (1 992) considh pour sa part Quelques adieux comme un 
livre u attachant a, ce qu'il attribue B la a sincerit6 des protagonistes N. La 
conformit6 de l'intrigue dans son ensemble n'emp8che pas le critique de La 
Presse de noter la prdsence de rebondissements imaginatifs, de a 

l'inventaire psychologique trbs fouiIl4 des personnages, et d'une 



indeniable profondeur m. Le roman est en outre appr6hendi par b biais des 
enjeux féminins qui sant au coeur de son intrigue, et Martel y loue la nuance 
des tableaux de Laberge : 

La romancière n'est tom- dans œ nneau du féminisme primaire, 
qui existe encore. iY ien au contraire, e P le a créé des personnages et 
f6minins et masculins qui ont une banne bpciimur humaine. ni anges ni 
b&es et fort intelligents, qui ont des comportements et des idbes en 
général a o c o ~  et assez modernes. 

À l'axe fdminin se greffe, Bvidemment, celui de la thhatique amoureuse, 
dont l'importance est telle qu'on n'h6site pas à parler de a roman d'amour m, 

de passion monstrueuse m. L'dcriture du desir permettrait par ailleurs & 
Marie Laberge de donner toute la mesure de son potentiel romanesque : 

C'est dans le desir que la romancih atteint les plus hauts sommets 
dramatiques [...] elle abandonne ur la circonstance le dialogue [... ] pour 
une narration qui a la force du J" sir lui-meme. On est alors comme aspire 
dans l'extrême tension de I'dcritun, dans sa foudroyante invasion du v6cu 
imaginaire, dans sa violente subversion de la réalite. 

Le Poids des ombres 
Premihre h intervenir B propos du Poids des ombres, le troisihme roman de 
Marie Laberge, Anne-Marie Voisard (1994), dans Le Soleil, compare 
l'incipit du roman h celui de &ranger de Camus. Le texte de la critique est 
un long r6sum6, et se termine sur une prediction qui souligne clairement la 
conformit6 avec les œuvres pr&&dentes : a le public, qui d6jà aime Marie 
Laberge, lui rdsenrera. c'est B prdvoir, un excellent accueil W .  

MarieClaude Fortin (1 994)' dans l'hebdomadaire Voirl signe une critique 
mitig6e du roman. inscrivant d'abord l'œuvre dans la filiation du roman 
d'apprentissage (a Une sorte de Loup des steppes au fdminin[ ...] m), Le 
Poids des ombres serait a B la fois [roman] psychologique, philosophique, 
orotique, roman damour et roman & suspense *. La critique salue en outre 
le courage de Marie Laberge, qui n'hdsite pas B s'aventurer dans les 
m6andres les plus sombres de l'&me humaine. La propension au tragique 
de Laberge, tant dans les themes que dans le ton de ses romans, est notee 



de maniare rbcurrente et se constitue en caractéristique des œuvres de 
celle qu'on persiste designer comme une a dramaturge m. 

La critique du Poids des ombres que signe Danielle Laurin (1895) dans les 
pages de Lettres qu6bécoises marque une 6tape du discours critique B 
propos de Marie Laberge. Bien que le commentaire de Lauiin mentionne 
d'entrde de jeu ses r&erves, la superficie de texte accord64 h la mise en 
valeur du roman domine nettement : quatre des cinq paragraphes de la 
critique lui sont consacrb. C'est le style de Laberge qui suscite d'abord 
I'intdrêt : a vif, direct et cassant m. 

Mais ce sont surtout les scbnes d'amour qui valent Laberge les 61oges de 
Laurin. La passion, l'amour et le desir sont Bvidemment exploitth 
thematiquement, mais permettraient Bgalement h I'6criture de se deployer : 

Les scbnes de baise donnent lieu B des moments d'dcriture d'une rare 
intensit6. DdjB dans son deuxibrne roman, Quelques adieux, Marie 
Laberge decrivait superbement le trouble et l'emportement des amants. Ici, 
I'auteure pousse l'audace plus loin et depeint sans detour ni abat-jour le 
plaisir tout cru. 

Alors que les d6tracteurs de Marie Laberge conduent B la conformit6 de ses 
ouvrages et B la conventionnalit4 des intrigues qu'elle propose, Danielle 
Laurin est beaucoup moins catdgorique : a Mais qu'on ne s'y trompe pas, 
les allures de contes de fdes que Marie Laberge donne soudain & son 
roman sont bien dosdes. Le ton demeure dans l'ensemble acerbe et brillant 
et le happy end qu'on sent venir r6serve des surprises. La critique de 
Laurin se demarque finalement des autres dans le reperage des priorites 
thematiques du roman. Alors que tous focalisent sur les rapports mbre-fille 
dans Le Poids des ombres, Laurin situe plut& la sexualit6 comme veritable 
cœur du roman. 

Le dossier Marie Laberge qui parait dans Lettres quebecoises au printemps 
1996 s'ouvre sur un portrait de l'auteur par Laurent Lapierre. Professeur & 
l'École des Hautes Études commerciales, Laurent Lapierre n'analyse pas 



l'œuvre de Laberge mais plutdt son image, ce qui s'avbre par ailleurs 
conforme I son champ de spécialisation. D'un point de vue litt&aire, l'article 
pose la difficultd de ne pas se laisser aisément appréhender par les grilles 
Btablies en fonction d'un discours où dominent les arguments qui tentent de 
façonner la valeur Iittbraire. D'autre pait, le caractère inusit6 du contenu 
autant que de la signature du portrait recble sa part d'inter&. Quatre 
Blt5ments significatifs se ddmarquent parmi Iw sujets abordes par Lapiene 
qui viennent doubler ou alimenter l'ensemble du discours critique it propos 
de Marie Laberge. 

D'abord, c'est le caracthre public de la figure d'auteure incam6e par Marie 
Laberge qui suscite l'int6dt : a [...] une figure familibre, m&me pour ceux qui 
ouvrent rarement un livre (p. 10). Cette affirmation atteste d'un fait 
rdcurrent de l'ensemble du discours critique propos des auteures de best- 
sellers fdrninins qu&b&ois, en l'occurrence. un rayonnement qui depasse la 
seule association au fait litthire. Les auteures de best-sellers feminins, et 
parmi elles Marie Laberge, sont connues du grand public, au même titre 
que les autres personnalit& artistiques qui forment le vedettariat qu6b8cois. 
La même caractdristique est relevde par Mary Jean Green (1996) dans le 
cadre du mQme dossier. 

C'est ensuite la position de Marie Laberge dans le champ litt6raire telle que 
I'auteure elle-meme la perçoit qui est Bvalu6e. Or, Marie Laberge surprend 
en affichant son unique desir d'otre reconnue par le public : a Elle a choisi 
d'être populaire. Elle ne cherche pas le succhs d'estime auprbs des 
connaisseurs ou de la critique. Ce qui est important pour elle, c'est de 
toucher le public (p. 70). La même isotopie du populaire a contre * le 
litteraire se retrouve, bien que sur un ton plus agressif, lorsque Laurent 
Lapierre attribue h Marie Laberge un discours qui ddvalorise le travail des 
critiques, notamment des critiques universitaires, sur des bases hot ives 
plut& que scientifiques : a [...] les universitaires et les critiques [...] sont en 
manque de crbation. [...] L'envieux destructif se prothge en m6prisant ou en 



d&uisant la crdation ou le succès des autres qu'il voudrait pour lui et dont il 
se sent incapable (p. 11). 

Les deux demibres remarques contribuent 4 i  lier le sort fait aux romans de 
Marie Laberge celui des autres auteures de best-sellers fdminins Btudi6s 
ici. Ces 6Yrnents sont en voie de constituer des topos du discours critique B 
propos des romans destines au circuit de grande consommation en gIn6ral 
et des best-sellers feminins en particulier. II s'agit du a professionnalisme 
dans I'6ciiture (particuli8rement pr6sent dans le discours critique B propos 
de Chiystine Brouillet), et l'exploitation thematique des a miseres de la vie 
ordinaire (qu'on retrouve entre autres dans les recensions des ouvrages 
de Denise Bombardier et dlArlette Cousture). 

L'article que Mary Jean Green (1996) consacre dans le m&me dossier 
l'ensemble de l'œuvre romanesque de Laberge n'est ni une analyse ni une 
critique comme telle, mais s'intitule assez justement profil m. On tente d'y 
caracteriser les romans de i'auteure davantage que de statuer de leur 
qualit4 ou de leur pertinence. Le premier enjeu critique soulev6 par les 
propos de Green est la mise en perspectives des œuvres dramatiques et 
romanesques de Laberge. Green constate que si des parentes existent 
entre les deux œuvres, la pratique romanesque apporte du neuf dans 
1'8criture de Laberge. C'est d'abord le registre du langage qui se modifie, ce 
qui est assez attendu ; d'autre part, la forme romanesque n'obligeant pas au 
m&me caractbre exacerb6 des passions, la palette d'6motions v6hicul6es 
par les romans se trouverait augmentde, notamment par le recours aux 
monologues intdrieurs. 

La centralit6 des passions et de 1'6rotisme dans les romans de Marie 
Laberge apparaît encore une fois comme caract6ristique de l'œuvre. Qui 
plus est, Green perçoit une tentative de depeindre * [...] la sexualit6 dans le 
contexte du desir et de la tendresse, comme si elle rbpondait h la critique de 
la pornographie masculine que nombre de femmes formulent depuis 



longtemps m. ce qui inscrit indubitablement le travail de Laberge dans un 
contexte feminin. 

. La conclusion signale l'apport de la forme romanesque & I'ocriture de 
Laberge, a [...] qui lui a permis d'approfondir et d'affiner sa compr6hension 
de la condition humaine [...] a (p. 13). On notera toutefois ici que la critique 
n'établit pas d'8quivalence entre cette plus grande proximitd de l'œuvre 
avec la nature humaine et une quelconque qualit6 litt&aire, surtout pas en 
ajoutant a [...] en explorant un filon langagier nouveau et peuf4tre plus riche 

(p. 13, nous soulignons). Si la valorisation est Bvidente tout au long du 
commentaire de Mary Jean Green, y transparaît n6anmoins une prudence 
r6v6latrice du caractbre ambigu de l'ensemble du dossier consacrd & Marie 
Laberge dans ce numdro de Lettres qudbécuises. 

Annabelle 
L'attitude de la critique h propos d'Annabelle se distingue en rdvdlant un 
moins grand nombre d'articles consacres & 1'8valuation de la qualit6 du 
roman. On note, relativement B ce quatrieme roman, une proportion plus 
grande de commentaires-entrevues qui n'ont manifestement pas pour but 
de statuer de la qualit4 de l'œuvre. 

Julie Lemieux (1996), dans les pages du Droit, est la première ia se 
commettre, bien qu'eHe livre davantage un r6sumd qu'une apprehension 
raisonnee de l'ouvrage. Elle juge néanmoins le roman efficace (a une 
histoire qui nous tient jusqu'h la fin m), et constate l'importance qu'y 
occupent les Bmotions. Sont Bgalernent vues comme positives I'habiletd B 
susciter l'identification des lecteurs aux personnages (a on vit la ddtresse de 
celle qui a et6 abandonnh m). et I'efficacitd de la technique r6aliste. Le 
commentaire se clôt sur la fonction didactique du roman : A lire pour tous 
les couples séparés qui veulent comprendre ce qui se passe dans la tête de 
leurs enfants m. 



Julie Sergent (1996)' dans Le Devoir, amorce sa critique du roman dans la 
meme foul6e. en établissant un pafalYfe plut& inusitd dans les colonnes 
litteraires des quotidiens entre le roman et sa situation personnelle. C'est au 
troisibme paragraphe seulement que d4bute la v6ntabk critique du roman. 
Au centre de son propos, se trouve 1'8vocation des rapports rnbre-fille dans 
le roman, qui sont mis en fiction avec a patience et a talent m. mais aussi 
avec efficacit6. 

Julie Sergent Qtablit en outre une nouvelle parent6 du parcours fictionnel de 
Laberge en comparant son parcours scriptural a celui de Michel Tremblay, 
qui partage avec Laberge la double fonction de dramaturge et de 
romancier. Dans les deux cas, les racines theatrales favoriseraient une 
prose romanesque qui - prdfère, aux longs discours qui tentent de sonder 
le coeur ou la pensde humaine, les scbnes [...] courtes et mouvement6sI et 
les dialogues simples, punch&. qui illustrent avec une efficacite pointue 
l'un ou t'autre drame de l'existence humaine m. D'autres filiations sont 
reperdes, notamment avec la tragedie shakespearienne et le scdnario de 
romans Harlequin, et la conjonction de ces deux sphhres de r6fdrence 
contribuerait 2~ faire apprdcier Annabelle par un public diversifie. 

Finalement, Pascale Navarro signe, dans l'hebdomadaire Voir, un article 
mi-chemin entre l'entrevue d'auteure et la critique litteraire. a Roman 
psychologique et familial n, Annabelle se situerait dans la foul6e des 
romans prdcddents de I'auteure, r6vdlant la meme propension & scruter les 
émotions fortes. La critique souligne la a profondeur bouleversante * avec 
laquelle le roman traite de la relation parents-enfants, et la justesse * des 
descriptions du monde de l'adolescence. Les thbrnes fdminins sont repdr6s 
et juges exploit& efficacement. 



Modes dubitatif et ndgatif 

Juillet 
Les rapports mouvement& de Marie Laberge avec la critique littdraire ne 
sont pas des jeux de coulisses perceptibles aux seuls initi6s : ils font la 
manchette de la grande rnajoritd des portraits et entrevues de I'auteure. 08s 
la publication de Juillet, son premier roman, les critiques s'alignent trbs 
majoritairement sur une position de doute, quand ce n'est pas de 
denigrement par rappoil B l'œuvre. 

Paraissent le même jour, le 11 novembre 1989, les deux premiers articles 
consacr6s Juillet. Alors que Lucie C&tB signe une entrevue avec I'auteure, 
qui porte essentiellement sur la transition de l'écriture dramatique B 
1'6criture romanesque et sur les themes abordes dans Juillet, la critique de 
RBginald Martel (1989) &value la pertinence et la qualit6 de l'œuvre. 
L'entree en matibre de Martel est pour le moins Btonnante. II 6met des le 
depart un doute quant b la pertinence d'aborder des thbmes relies I 
l'intimité, notamment celle du couple. dans le genre romanesque : 

Rarement un roman actuel, de qualit6 litteraire, a ur theme dominant le 
drame intime, celui qui fait s'affronter, parfois jusqu' l? la déchirure, un couple 
d'amants 8 ares dans les contradictions de leurs natures et cultures. 
L'ambition 8 es romanciers est gtWralement autre, qui veut faire vivre les 
h6ros dans un univers moins confine, fait des lieux et du temps dans 
lesquels leurs errements reflbtent ou voilent [... les préoccupations de la t socidtd contemporaine. Le roman se pose dans e r6el et, au mieux, contre 
lui. Le drame intime, je ne sais pourquoi, trouve plus naturellement sa place 
dans les arts d'interprétation (...] 

Outre I'dcueil thdmatique, les maladresses de Marie Laberge lorsqu'elle 
manie la forme romanesque comprendraient * une erreur d'évaluation des 
moyens techniques de l'art romanesque B,  qui lui ferait confondre les 
propriet6s dramatiques et romanesques. La sirnplicit6 et I'univocit6 du 
propos sont Bgalement relev6es, et donneraient au roman des allures de 
u mode d'emploi r, ou de a livre d6jB lu m. Les dialogues, dont le r6alisme 
et le naturel suscitent l'approbation de Martel, servent aussitbt B disqualifier 



Laberge du titre de romancibre : a Mais alors. il ne s'agit plus de roman 
C'est ainsi toute la partie narrative, donc celle qui constitue le propre du 
roman, qui soulbve les réticences du critique de La Pmsse. 

Les autres reproches constituent des occurrences suppl6mentaires de 
poncifs passe-partout bien connus du discours critique propos des 
romans de grande consommation : des personnages types I'extrOme, B la 
psychologie simpliste, une morale a un peu courte m, des longueurs 
injustifides, et, chaque fois que l'amour est au cœur du propos, un 
rapprochement avec le style et la structure des romans Harlequin. 

La critique de Monique Roy dans les pages de Chatelaine exploite 
Bgalernent cet entre-deux entre Bcriture dramatique et Bcriture romanesque 
pour Btayer ses a reproches m. Mais cette fois, c'est en cours de route que 
l'équilibre basculerait puisque 1'6criture de Leberge en debut de roman 
serait concise et efficace m, alors qu'elle deviendrait rapidement trop 
contaminde par I1exp6rience de dramaturge. Le resultat se traduirait en 

interminables dialogues où les niveaux de langue ont des hauts et des 
bas m. Ne jugeant pas l'ensemble du roman sans int6r&t, Monique Roy y 
trouve neanmoins des a faiblesses n, des a approximations m, et une 

tonalite d6saccordde m. 

Quelques adieux 
Les rares bemols Bmis par Jacques Allard (1992) h propos de Quelques 
adieux concernent la construction (a quelques longueurs m) et une 
utilisation du langage particulibre B Laberge (a une affection curieuse pour 
les hiatus de la langue pari60 m). Roginald Martel (1992) rephre lui aussi 
des longueurs dans Quelques adieux, mais les attribue h un effet de mode 
plut& qu'a une stricte maladresse de I'auteure : a La mode est eux longs 
romans et la mode n'a pas toujours raison W .  Les dialogues de la 

dramaturge soulhvent encore une fois des reticences de la part du 
critique de La Presse. qui y perçoit une Bcriture au premier degr6, peu 
r6v6latrice m. Leur abondance rdduirait a la densite optimale du roman m. 



Mais c'est AnneMarie Voisard (1992) qui 6met les plus sévbres r6senres 
I'Bgard de Quelques adieux. Le premier reproche concerne la prdvisibilit6 
de l'intrigue. Mais c'est surtout sur le plan formel que pécherait le second 
roman de Laberge : erreurs m. verbes intransitifs [...] affublds d'un 
compl6ment direct *, coquilles de tous ordres, fautes syntaxiques. Est 
Bgalement soulignde la a banalite de certains dialogues m. La conclusion 
résume le tout en qualifiant ces erreurs d' u Bnormit6s m. 

La sanction de la critique de Chatelaine est Bgalement plus dure pour 
Quelques adieux. Monique Roy (1993) sugghre merne, et la liste des best- 
sellers lui donnera entibrement tort, que les lecteurs de Laberge ne lui 
pardonneront pas son second roman. Malgr6 une id6e de depart jug6e 
intéressante et quelques accents qui traduisent la a sensibilit6 de I'auteure 
u, le roman serait Bcrit dans une langue approximative et bavarde ., a les 
dialogues d'une platitude navrante m. et l'ensemble * beaucoup trop lourd. 

Le style de I'auteure constitue encore ici l'objet des rdprimandes. 

Chantal Cusson dans L'actualitd s'en prend quant B elle la banalite de 
l'intrigue (a un coup de foudre r). B I'dcriture qui manquerait de sirnplicit6, 
ainsi qu'a la pr6visibilit6 et h la trop grande perfection des protagonistes. 
Sauverait toutefois le roman, et en justifierait la lecture, la seconde partie, 
qui a donne alors & l'histoire un souffle nouveau, inattendu. 

Quelques adieux ne suscite pas davantage l'enthousiasme de Francine 
Bordeleau (1 993) dans Lettres qu6bdcoises. La volonte d'6rnouvoir n'y 
serait d'aucune efficacit6, des longueurs nuiraient B I'apprdciation, les 
personnages manqueraient d'étoffe, tout cela resolterait en un a inter& 
moyen m. Meme les dialogues n'atteindraient pas le but souhait6 ni l'effet 
voulu, tellement ils seraient u surabondants rn et exMmement plats m. La 
conclusion scelle l'issue du sort litteraire de Quelques adieux en le classant 
dans la categorie du conforme, du pr6visible. du convenu m. 



Lori Saint-Mafin (1993). dans le cadre de sa renie de rannee romanesque 
pour le Univediiy of Toronto Quarterly, fait le meme constat : a rien 
d'impr6visible m. L'autre grande figure de discours utilisee est celle du 
a succbs mnonc4 m, qui voit r6tmspectivement dans un roman l'inscription 
de toutes les marques du succès qu'il connaît par la suite. Dans Quelques 
adieux, c'est la large visibilit6 de Marie Laberge qui garantirait le succbs. 
mais aussi le volume du roman (m presque 400 pages m), et le dosage d'un 
certain nombre de caract6ristiques romanesques, dont la pr6sence de 

- l'amour-passion, de la mort, et d'une Bnigme & r6soudre. Finalement. 
l'absence de a résistance r h la lecture serait un gage de sa large diffusion. 

Lori Saint-Martin relave Bgalement la trop grande thMtralit6 de la prose, qui 
sur s c h e  pourrait s ' avh r  credible mais qui nuit dans la forme 
romanesque. En outre, le roman manquerait de a fini comme de finesse = 
et comporterait trop d'invraisemblances. La psychologie des personnages y 
serait trop a appuy6e et a explicite m, voire manich8enne. La facilite ne 
permettrait pas aux lecteurs de s'investir suffisamment pour en tirer du 
plaisir. Finalement, Quelques adieux est qualifie d' a Harlequin de luxe m. 

comparaison qui vient renforcer de multiples allusions d&j& cit6es. 

H6lbne de Billy (1994)' qui signe un portrait de I'Bcnvaine dans les pages 
de L'actualitd, ne critique pas les ouvrages de Laberge mais Bvoque 
amplement les reticences r6p6tdes de la critique B son endroit. C'est la 
visibilit6 que l'article donne aux forces et aux faiblesse que la critique 
identifie dans les romans de Laberge qui suscite ici notre inter&. Les propos 
d6vastateurs de la critique B propos de Marie Laberge sont parfois cites 
dans le texte, parfois rBsum6s en grandes tendances un peu floues. C'est 
ainsi que la critique se ferait a souvent prier lorsqu'il est question de 
I'auteure, un euphdmisme lorsqu'on considbre les commentaires beaucoup 
moins * prudents m qui suivent. On la dit a malmende sans cesse dans les 
pages culturelles des journaux w ,  avant de parler clairement 

d'acharnement dont Marie Laberge fait l'objet [...] dans une certaine 
- presse intellectuelle m. 



Mais les deux dldments les plus significatifs mis en relief par de Billy 
surviennent lorsqu'il est question des fondements des a priori et des 
jugements propos de Marie Laberge. Deux causes sont alors identifides, 
et toutes deux, une fois prises dans le contexte du discours critique global & 
propos des best-sellers fdminins, prennent une importance consid6rable. vu 
les parentes avec les reproches fieratifs repdr6s pour les autres auteures de 
best-sellers fdminins B I'Btude ici. D'abord. bon nombre d'attaques B propos 
des œuvres de Marie Laberge mettent en question I'authenticitd de la 
demarche de I'auteure : a On fustigera * sa prdtention 21 la profondeur rn ou 
son a Bcriture superficielle m. Les plus feroces compareront ses premieres 
tentatives romanesques du Harlequin m. Des jugement severes que de 

. Billy n'h6site pas & juxtaposer aux multiples reconnaissances d'importances 
que merite Laberge (prix du Gouverneur g&n&al du Canada, titre de 

chevalier de I'ordre des Arts et des Lettres m). 

Outre la pretention qu'on attribue B I'auteure, c'est l'ampleur et la vitesse 
laquelle se deploie l'œuvre romanesque de Laberge qui sont identifie 
comme reproche rdcurrent de la critique : a Ainsi, elle Bcrirait trop m. En 
produisant trop rapidement, Marie Laberge ferait intervenir la regle de la 
repartition dans le champ litteraire suivant la longueur du cycle de 
production des œuvres (Bourdieu, 1971). De Billy constate finalement que 
le succhs de Marie Laberge a derange m. une remarque qui pourrait par 
ailleurs s'appliquer B d'autres auteures de best-sellers fdminins faisant 
partie du corpus B 116tude, principalement Arlette Cousture et Denise 
Bombardier. 

Le Poids des ombres 
Anne-Marie Voisard (1994), dans les pages du Soleil, s'en prend B 
nouveau aux maladresses langagieres lors de sa critique du Poids des 
ombres : La langue, malheureusement, n'est pas toujours B la hauteur m. 
Coquilles, repetitions et impropri8tés sont relev6es dans le cadre du 
commentaire. 



Ce sont également les 4cueils fonnels qui constituent une bonne part des 
reproches 6mis par Marie-Claude Fortin (1994) & l'égard du troisihme 
roman de Laberge : a des in6galit6s d'dcriture qui surprennent. Une 
inconstance dans k s  niveaux de langage des dialogues, nombreux, qui 
nous ramenent sur terre alors qu'on devrait nager dans les profondeurs du 
drame. rn En outre, la a lenteur rdpdtitive dans les descriptions des Btats 
d'âme exasph m, tout comme la fin interminable, mais surtout, 1'8criture 
a excessive ml comme si I'auteure ne faisait pas entihrement confiance 
aux mots les plus simples, B ceux qui ont le plus de poids m. 

Jacques Allard (1994), dans un critique conjointe de lmpala de Carole 
David et du Poids des ombres (sous le theme du a roman de la fille m), note 
Bgalement certains excès du roman : a trop de scbnes, trop de phrases ., - un foisonnement effusif des mots m, ce bavardage narratif m. 

C'est sur des bases beaucoup plus id6ofogiques que formelles que Carole 
' 

Lamoureux (1997)' dans son memoire de maîtrise ddposd B I'Universitd du 
Quebec à MontrBal, en arrive a statuer de la conformit6 de la prose 
romanesque de Marie Laberge. Après une Btude minutieuse des 
comportements des hdroines et des stratdgies narratives mises en oeuvre 
pour en rendre compte, Carole Lamoureux etablit la prdsence d'un double 
discours, Q( contenant & la fois des valeurs traditionnelles et des valeurs 
contemporaines sur la ferninite et l'amour * (p. 11 1). Ce double discours 
id6ologique, qui permet notamment de ratisser plus large au niveau de la 
cornmunaut6 interpretative du lectorat, serait toutefois r6gi par a les 
conventions tragiques du roman d'amour traditionnel . (p. 1 13). Les valeurs 
progressistes y seraient minoritaires, s'incarnant dans a quelques voies 
(voix) de la rhistance dans la mise en s c h e  textuelle de l'amour-passion 
ainsi que dans le discours sur la ferninit4 (p. 1 13). 

Les filons intertextuels identifies dans les œuvres romanesques de Laberge 
comprennent plusieurs rdferences dramaturgiques (les tragiques grecs 



Euripide et Sophocle, le th6Btre racinien et shakespearien), quelques 
recours à des poètes (Rilke et Rimbaud), ainsi qu'au romancier arnericain 
Salinger. Lamoureux note une ouverture vers la litt6rature universelle S. 

En ce qui a trait la position de I'auteure dans le champ, Carole Lamoureux 
pose Marie Laberge comme a auteure succhs S. identifie son lectorat 
comme majoritairement fdminin =, des caract6ristiques d6jb bien etablies. 
Les atuvres comporteraient Bgalement plusieurs traits formels propres au 
rdalisme, ce qui en ferait des ceuvres conformes, voire traditionnelles. 

Concf usion 
Le parcours institutionnel de Marie Laberge depuis qu'elle a entrepris de se 
consacrer B l'écriture romanesque frappe par l'accroissement constant et 
sirnultane de la popularit6 au palmares et de la valeur litteraire accordde 
par la critique. On a souvent tendance. dans l'absolu de la logique du 
fonctionnement interne du champ litteraire tel que d4cR par Pierre 
Bourdieu, h poser ces deux valeurs comme inversement proportionnelles. 
Or, Marie Laberge se distingue en augmentant a chaque publication, m&me 
si ce n'est que mod6r6ment et pas exactement au même rythme, sa 
Iégitimite dans les deux champs. 

La seconde particularitd de la position institutionnelle de Laberge est 
- l'importance de l'&art entre la sanction des critiques journalistiques 

influents (gatekeepers) et celle des instances de consdcration universitaire. 
Une demarcation trbs nette s'observe h partir du cr6neau des periodiques 
sp&ialis&, non seulement sur le plan quantitatif, mais surtout sur celui de 
IYvaluation qualitative. 

Deux fois plus de femmes que d'hommes commentent les œuvres 
romanesques de Marie Laberge, et c'est dans leur discours que s ' o p h  la 
plus nette mutation dans 1'8valuation qualitative des œuvres : 1994 
constitue I'annde chamih  partir de laquelle plus aucun commentaire 
negatif n'est dmis par une femme B propos des romans de Laberge. D'autre 
part, le nombre de caract&istiques mélioratives et pdjoratives varie selon 



les romans. C'est B Quelques adieux que revient la palme du roman de 
Laberge le plus acerbement critique, alors qu'B l'inverse, Annabelle ne fait 
l'objet d'aucune réticence de la part des commentateurs. 

Tout aussi singulier est le fait que la critique fdministe ne s'accorde pas (du 
moins pas encore) avec cette mdlioretion du discours fdminin B propos de 
Marie Laberge. Sauf pour l'inclusion de Laberge au sein du corpus B 
l'étude dans Le roman qu&b&ois au f6minin. le silence de la critique 
clairement identifide comme fdrniniste est tout aussi manifeste que pour les 
autres auteures du corpus de best-sellers f6minins Btudids ici. 

Les caractdristiques les plus estimees de la prose romanesque de Marie 
Laberge sont I'efticacit6 (sept occurrences). la capacit6 B gdndrer Iv6motion, 
ou la charge dmotive contenue dans les romans (six occurrences). ainsi que 

' 

l'exploitation de th6rnatiques spdcifiquement fdminines (cinq occurrences). 
Quant aux Ocueils les plus souvent citds, les excbs dominent le palmaths 
avec sept occurrences, la pibtre quelit6 des dialogues et leur trop grande 
abondance (six occurrences). le manque de profondeur des personnages 
ainsi que les impropriétBs de style et de langage (quatre occurrences 
chacun). Notons que la subtance des personnages et le style figurent B la 
fois parmi les Bcueils * rep6r6s par les uns et les aspects louang6s par 
d'autres. 

Finalement, l'analyse du discours critique B propos des romans de Marie 
Laberge permet de constater que les figures d'intefligibilitd utilis4es pour 
commenter les œuvres diffèrent de celles qui dominent le discours B propos 
des autres auteures de best-sellers f6minins Btudi6es ici. Alors que la 
contextualit6 l'emporte dans la majoritd des autres cas, nous avons ici 
affaire B une dominante textuelle, 4t laquelle s'adjoint un nombre significatif 
d'utilisations de I'intertextualit6. Cette intertextualit6 se caracterise d'abord 
par son ouverture sur la litterature occidentale, faisant la part belle & la 
tragedie grecque, au th6atre racinien et shakespearien, B quelques pobtes 
et à un romancier amdricain. Elle est en outre quasi exclusivement 



masculine, & l'exception de brèves r6f6rences aux sœurs Bronte inscrites 
dans Quelques adieux. 

Il semble donc que si Pauteur, les protagonistes, les themes et le lectorat de 
Juillet, Quelques ediew, Le poids des Ombres et Annabelle sont f6m inins, 
le systhme de rdf6rence des œuvres, lui, est indubitablement masculin. Est- 
ce ou non & lier aux circonspections de la critique Wministe & 1'6gard des 
romans de Marie Laberge 7 



BIWN ET COMPARAISON DES RÉSULTATS 

a Un bon critique est un critique qui dure w 

Les cinq chapitres d'analyses petmettent de dresser plusieurs constats qui 
contribuent h mieux décrire la place qu' occupent les best-sellers fdminins 
dans I'6tat actuel du champ litteraire qu6bécois. II est possible d'en faire le 
relevd, mais nous avons pr6f6r6 en donner une comprdhension raisonnBe. 
Les cinq analyses que nous avons mendes permettent de d6gager des 
lignes de force qui, sans 6tre exhaustives, constituent les principales 
caract6ristiques de la rdception propre aux best-sellers fdminins quebecois 
publies entre 1985 et 1995. Avant de conclure, nous ferons ici une synthhse 

- de nos resultats, synthbse qui comporte deux parties. Dans un premier 
temps, ce sont les parcours des auteures et des romans qui nous sont 
apparus comme marqueurs les plus forts de ce qui rapproche et distingue 
ce segment Bditorial pr6cis. La synthbse des parcours aborde donc 
successivement les ressemblances dans les parcours biographiques et 
romanesques, ainsi que les distinctions que permettent de r6vdler les 
diffhntes trajectoires tracdes par la rdception des cinq auteures. La 
seconde partie de cette synthhse fait le point sur la rdception critique des 

1 A titre d'exemple, nous relevons que le genre gagne en popularité B mesure que nous 
avançons dans la période dtudiée ; les auteures accèûent le plus souvent & la liste des best- 
sellers avec un premier roman ; le premier succbs est souvent le plus fort ; la majorit6 des 
tires se maintiennent au palma* de 15 B 17 semaines ; l'attribution de prix littéraires, 
m&me ceux qui reposent sur k vote populaire, ne parait pas en corr6fation avec le succbs au 
palmarès. 



auteures du cotpus. Les cas particuliers de Lettres qudbecaises. du Devoir 
et de Chltelaine, gui nous ont parus les plus rdv6lateurs des enjeux B 
l'oeuvre ont 6t6 retenus. 

Parcours 
Les auteures et leurs sujets 
Les parcours qui ont men6 les auteures de best-sellers fdminins étudi6es B 
l'écriture romanesque ont en commun leur convergence vers le domaine de 
la communication au sens large. Que ce soit par le biais de leur formation. 
de leurs activites professionnelles ant&rieures, ou des deux, toutes 
partagent des int6r8ts et des aptitudes h communiquer. Dans le cas de 
Francine Ouellette, I1int&&t pour la communication passe par des Btudes 
aux beaux-arts et sa pratique de l'enseignement; Denise Bombardier par sa 
carrihre solidement Btablie de journaliste et d'animatrice ; Ariette Cousture 
par l'enseignement. des activit6s dans le milieu journalistique et dans le 
secteur des communicatione; Marie Laberge par l'exercice des metiers de 
com6dienne. metteure en sche  et surtout de dramaturge. Chrystine 
Brouillet fait quant B elle figure d'exception, ayant amorce sa carrier0 
d'écrivaine si jeune c'est essentiellement par 1'6criture que se manifeste son 
aptitude Si  communiquer, du moins jusqu'g r6cemment2. 

Ce contexte où la communication se pr6sente comme carrefour du parcours 
des auteures & I'6tude paraît tout it fait en accord avec la fortune 
commerciale que connaissent les œuvres qu'elles produisent et ne devrait 
pas Btonner outre mesure. Sans y voir une relation de cause B effet, on 
peut penser que leurs int&r&ts et aptitudes B communiquer les pr6dispose 
plus que d'autres B rejoindre un vaste auditoire. et que le succbs qu'elles 
trouvent sur le marche Blargi est en partie la cons6quence de M [c]e qui 
arrive lorsqu'on &rit pour communiquer H ~ .  Cet dtalement des valeurs 
communicationnelles dessine en creux fa relégation au second rang de la 

2 Notons Que Chrystine Brouillet anime depuis quelques ennées des Bmissions 
radiophoniques sur la Première chatne de Radio-Canada durant la saison estivale. 
'DU titre de i'entrevue de Pierre Hdbert (1987) avec Ariette Cousture. 



volont6 de faire œuvre de crdation artistique, qui caractdrise les productions 
cultureiîes Bmanant du champ restreint, un BYment rBcumnt des articles 
consacrés & la visibilit6 des auteures de notre corpus. 

Nous avons rdsolu de ne pas nous livrer B une analyse du contenu des 
œuvres produites par les cinq auteures 1'6tude. Consid6rant uniquement 
la réception des romans et les stratdgies textuelles qui Brnanent du discours 
de la critique B leur endroit, notre analyse gagne ndanrnoins relever 
quelques parentes dans les sujets et les thames qui sont abordes par ces 
ouvrages ayant connu le succbs, puisque ces thbmes conditionnent, au 
moins partiellement, le regard que les commentateurs poseront sur ces 
textes. 

Caracteristique traditionnellement attribude aux romans f6minins' la 
pr6sence d'une intrigue amoureuse4, incluant toutes les variations qu'on 
peut imaginer sur ce theme. est constante d'un bout h l'autre du corpus, 
bien que plusieurs romans inscrivent cette pr40ccupation en filigrane d'une 
intrigue romanesque qui focalise ailleurs. C'est le cas notamment de tous 
les romans it suspense de Chrystine Brouillet (leur protagoniste, Maud 
Graham, y livre ses Btats d'&ne amoureux, intercalées dans le d6roulement 
de I'enqudte policike), ainsi que pour le trilogie Marie LaFlamme, où la 
quête amoureuse constitue essentiellement un prdtexte B l'embrayage du 
roman d'aventure. L'amour et la negodation du rapport travaiVsentiment 
des hdroïnes occupe une place pr&pond&ante dans les deux tomes des 
Fclles de Caleb dlArlette Cousture. Quant h Ces enfants d'ailleurs, 
l'exploitation du thème amoureux passe essentiellement par le personnage 
d'Élizabeth et s'avare somme toute secondaire dans la trame romanesque 

II importe ici de distinguer la présence d'une intrigue amoureuse ou l'exploitation de thbmes 
reliés A i'amour, de la forme romanesque précise que désigne l'appellation roman d'amour au 
sens où nous l'entendons ici. Le roman d'amour entendu ici est celui que décrivent entre 
autres Bettinotti (1986) et Radway (1 984). L'usage que nous faisons du ternie dans le cadre 
de cette 6tude se justifie amplement par le fait que lorsqu'un cntique designe un best-sellers 
ferninins comme roman d'amour, î'allusion est nécessairement péjorative et constitue un 
rapprochement avec le modèle H, donc un effet de d6valorisation. 



d'ensemble. Denise Bombardier n16vite pas complbtement la chose 
amoureuse dans Une enfance ii l'eau bhite, mais c'est surtout dans 
Tremblements de coeur qu'elle en fait le noyau de son intrigue. Marie 
Laberge s'avare quant B elle I'auteure pour qui les themes de l'amour et de 
la passion sont les plus porteurs. Que ce soit la passion interdite dans 
Juillet, les chassds-crois& amoureux dans Quelques adieux, ou la quete 
didentitd par la quete maternelle dans Poidd des ombres. Annabelle n'est 
pas exempt de ces préoccupations, mais il s'agit du roman de Laberge oh 
les themes amoureux sont minorises au profit de la construction de 
I'identit6. 

On remarque en outre que les romans saveur historique dominent 
nettement le corpus des œuvres produites par Arlette Cousture, Chrystine 
Brouillet, Francine Ouellette et Denise Bombardier. Tous les ouvrages best- 
sellers de Cousture parus au cours de la pdriode 6tudi6 exploitent la 
matihre historique : les deux tomes des Filles de Caleb mettent en scbne le 
passage du Quebec rural l'urbanisation et la colonisation abitibienne), 
alors que Ces enfants d'ailleurs decrivent les premieres vagues 
d'immigration suite la seconde guerre mondiale. A u  nom du père et du fils 
ainsi que Le Sorcier de Francine Ouellette exploitent la pdriode de la 
colonisation des Laurentides. Chrystine Brouillet fait son entr6e sur les listes 
de best-sellers au moment où elle publie sa trilogie historique, Marie 
LaFlamme, inspirde de la vie en Nouvelle-France. Quant 8 Denise 
Bombardier, son premier roman. Une enfance d l'eau bdnite, s'attache B 
décrire 1'8poque qu'on designe comme la grande noirceur. Seule Marie 
Laberge connaît le succas par le biais d'aeuvres qui n'exploitent pas le filon 
historique. 

Trajectoires 
Arlette Cousture, Francine Ouellette, Denise Bombardier, Chrystine Brouillet 
et Marie Laberge, bien qu'elles écrivent toutes des romans appartenant h la 
grande catdgorie des best-sellers fbminins, sont loin d'occuper des 
positions identiques dans le champ littéraire. L'analyse de la rdception de 



leurs œuvres permet de reperer trois trajectoires, dont les aboutissements 
constituent autant de degrés de légitimit6. 

La premiere trajectoire, et la plus brbve, s'illustre avec Francine Ouellette, 
dont le parcours marque le degr6 le moins dlevd de I6gitimitB dans notre 
corpus. La reception qui a permis de degager cette trajectoire est 
concentrde dans les quotidiens et hebdomadaires ainsi que les périodiques 
g6neraux et culturels, et aucun 6Ument de la bibliographie critique de 
i'auteure n'est issu de l'institution universitaire. Cette position s'avbre la plus 
typique du circuit de grande consommation, circuit qu'on s'attend par 
ailleurs voir des best-sellers emprunter. 

La seconde trajectoire, qui caracterise quant h elle les parcours de Denise 
Bombardier, Arlette Cousture et Chrystine Brouillet. est rnarqude par 
l'adjonction d'un degr6 suppldrnentaire sur l'6chelle de reconnaissance. 
soit l'amorce d'une consid6ration universitaire. C'est essentiellement par le 

- biais d'articles ou de chapitres d'ouvrages que se manifeste cet inter&, 
aucune de ces auteures n'ayant fait l'objet d'une monographie entihre. Si la 
comptabilisation systdmatique des entrees bibliographiques et leur 
classement en regard de 1'6chelle de reconnaissance emprunt& B Ohmann 
permet de rep6rer l'amorce d'une reconnaissance universitaire pour ces 
trois auteures, il faut neanmoins nuancer le poids des interventions dans le 
champ universitaires. Toutes n'accordent pas aux aeuvres ni aux auteures la 
m&me envergure. A cet Bgard. l'article que Lucie Robert (1993) consacre 
aux Filles de Caleb dans le collectif Les figures de l'&rit. Relecture de 
romans qudb&ois, des Habits rouges aux Filles de Caleb offre une lecture 
qui contribue a faire entrer Les Filles dans le corpus de la litterature 
qudbdcoise Idgitime, ce qui constitue la valorisation la plus substantielle de 

- I'ceuvre B ce jour. La valorisation sera un cran moins importante dans le cas 
de Chrystine Brouillet, qui voit son roman Le poison dans /'eau inclus dans 
un corpus d'analyse sdmiotique de l'article a Polar, scalaire, lecture >> de 
Bertrand Gewais (1 QW), aux c6t& d'autres romans policiers qu6bdcois. 
L'intervention de Gewais cantonne le roman de Brouillet B la sphbre 



paralitt6raire du roman policier, qui constitue son objet d'etude. Quant 
Denise Bombardier, c'est sut le mode pol4mique que se fal  son insertion 
dans un ouvrage de r6flexion universitaire, et il s'agit d'une pol6mique qui 
la d6favorise. Le chapitre que lui consacre Jacques Pelletier (1994) dans 
son ouvrage Les hebih neufs de /a droite culturelle, s'il constitue une 
valorisation par l'attention qu'il consent aux œuvres de Bombardier, l'annule 
du meme geste en sanctionnant ndgativement leur importance. Des 
ciifferences consid6rables se mesurent donc au sein mQme du modble 
rdv6l6 par ce second type de trajectoire caracteris6 par l'amorce d'une 
rdception universitaire. 

En troisieme lieu, c'est la trajectoire qu'emprunte Marie Laberge qui marque 
le degr6 maximal de l6gitimit6 de notre corpus de best-sellers f6minins. II 
s'agit de la seule parmi les cinq dont I'aeuvre a fait l'objet d'un m6rnoire de 
maîtrise5. Si la trajectoire de Francine Ouellette rdvhle une position typique 
du circuit de grande consommation; si celles de Denise Bombardier, 
Chrystine Brouillet et Arlette Cousture, mais surtout Brouillet et Cousture, 
s'avhrent typiques d'une littérature moyenne qui se r6vhle par une reception 
qui placent ces deux auteures aux frontibres des modes de 
reconnaissances des circuits Blargi et restreint; alors la trajectoire de Marie 
Laberge est celle qui tdmoigne du potentiel le plus afinn6 pour acc6der & 
une reconnaissance durable dans le champ de la litterature Mgitime. 

Mais outre l'aboutissement de la trajectoire, c'est aussi le chemin qui y 
mbne et que construisent les differentes interventions critiques qui est 
r6vdateur du fonctionnement de la construction de la 16gitimit6. Ainsi, les 
parcours &tudi& affichent des constantes dans l'ordre des interventions, 
des parallèles dans les types de commentaires, et des arguments rdcurrents 
des commentateurs qui discutent de leurs oeuvres. On y voit nettement se 

-- 

'AU moment de déposer la thbse, un autre mémoire sur Marie Laberge est en pr&paration B 
l'université du Quebec 8 Trois-Rivibres. Nous rappelons que nous n'avons consid6ré que les 
memoires portant sur I'œuvre romanesque de Laberge, et avons fait abstraction des dtudes 

- portant sur son œuvre th48traie. 



mettre en place des mdcanismes de r6gulation, des ajustements du 
discours critique Si mesure que croissent le succh des ouvrages et la 
visibilit6 des auteures dans l'espace mediatique. 

La premiere constante concerne l'ordre dans lequel interviennent les 
differents types de p6riodiques dans lesquels paraissent les commentaires. 
On note d1entr6e de jeu que lorsque I'auteure est une figure connue des 
medias ou du milieu littéraire, ce sont syst6matiquement les quotidiens qui 
interviennent en premier pour signaler la parution d'un ouvrage ou statuer 
de sa validit6. II n'est pas surprenant qu'il en soit ainsi, puisque le temps de 
rdaction de ces pdriodiques est le plus court. Mais cet avantage de la 
p6riodicM ne compte plus dbs que I'auteure n'est pas prdalablement 
connue du grand public. En ces cas, les quotidiens et hebdomadaires ne 
jouent plus le rdle de premiers filtres et laissent le soin des interventions 
initiales B des p6riodiques moins lies B I'actualitd. Le cas dlArlette Cousture 
est particulièrement Bloquent h cet Bgard. La publication des Filles de Caleb 
en 1885 ne gdnbre, dans un premier temps, aucun commentaire dans les 
quotidiens et hebdomadaires qu6b6cois. C'est l'ampleur de l'engouement 
du public pour le premier tome du diptyque, puis sa confirmation par le 
maintien de I'intdret populaire Ion de la publication du second tome qui 
finira par éveiller 11int6r& des quotidiens et hebdomadaires pour le 
phdnombne Cousture. 

Rhceptlon critique 
Lettres qudbBcoises 
Nos cinq analyses ont rapidement rdvM l'inter& soutenu du pdriodique 
Lettres qudbtSc~ises pour les best-sellers fdminins. Tant pour Arlette 
Cousture, pourtant totalement inconnue alors qu'elle publie le premier tome 
des Filles de Caleb. que pour les auteures d6jh connues sur la sche  

. litteraire et plus largement culturelle, Lettres qudbécoises parait remplir une 
fonction d'éclaireur et reposer sur une vision du corpus qu6bécois pr&e B 
tenir compte des best-sellers fbminins. L'accueil fait & l'un ou l'autre des 



ouvrages varie consid6rabkmentl de l'appréciation moddrée jusqu'au franc 
doute, en passant par la cl6mence polie. C'est dans la r6gularit6 des 
interventions que se manifeste la constance, plut& que dans la valeur 
accord& ou non aux œuvres. 

Outre l'inclusion de nombreux best-sellers fdminins dans les differentes 
rubriques qui le composent, Letbes qudbecoises a fait figurer en couverture 
trois des auteures de notre corpus : Denise Bombardier, Marie Laberge et 
Chrystine Brouillet. La figuration en couverture de la revue s'accompagne, 
comme le veut l'usage, d'un court dossier prenant l'auteur et ses œuvres 
pour sujet. Alors que ces sélections devraient constituer de facto une forme 
de reconnaissance, du moins est-ce le cas pour la t r b  grande majorite des 
dcrivains ainsi promus au panthBon du magazine, la valorisation est 
beaucoup moins nette lorsqu'il est question des trois auteures de best- 
sellers feminins. La crddibilitd litteraire d6volue aux auteures de best- 
sellers fdminins lorsqu'elles ornent la une n'est le plus souvent que 
partielle, lorsqu'elle n'est pas carr6ment ambiguë. L'exemple de Denise 
Bombardier est assurement le plus Bloquent. On fait figurer I'auteure en 
couverture alors que le contenu du magazine n'offre lire qu'un seul article 
B son sujet, une entrevue, chose relativement inhabituelle dans les 
pratiques du magazine. Qui plus est, cette entrevue fait douter de la valeur 
du travail de Bombardier bien davantage qu'elle n'atteste de ses qualites. 
On peut supposer que la part de reconnaissance qui s'acquiert par la 
figuration en couverture se mele ici au souci de rentabilite qui fait 
rechercher B I'dquipe Bditoriale un peu de l'engouement pour I'auteure qu'il 
place B la une, ainsi que pour I'attisante pol6mique qu'elle suscite quasi 
spontan6ment. Par ricochet, le magazine s'appropriera ou tentera de 
s'approprier une part de la visibilite qu'il consacre Denise Bombardier. 

. Le cas de Marie Laberge est moins ambigu. C'est un vdritable dossier sur 
son œuvre qui figure B 11int6rieur du numdro qui arbore sa photo. Seule 
relative incongruit6, l'article qui ouvre le dossier est signe0 par un 
sp6cialiste du marketing et non par un critique litt6raire. Quant au texte lui- 



merne. il constitue une analyse de l'image de I'auteure, qui fait quasi 
totalement abstraction de son œuvre. On peut lire B la suite de ce portrait 
une prhentation des romans de Laberge signe0 par Mary Jean Green 
(1996). L'article se distingue par la volontaire mise B distance de tout 
jugement sur les romans, et prend davantage une forme descriptive 
qu'analytique ou critique. Encore une fois, malgr6 les attributs symboliques 
de la figuration en couverture, nous sommes loin de l'apologie. 

Quant h Chrystine Brouillet, elle aussi a droit un dossier d'une assez 
Bloquente brihvet6. La prdsentation de Francine Bordeleau rappelle les faits 
saillants de la carriare de I'euteure et s'attarde aux spdcificitds de sa 
pratique d'écriture. Suit cette prbsentation une critique de C'est pour mieux 
t'aimer mon enfant, signe0 par Fred6ric Martin, dont le ton est entibrement 
domine par la circonspection du commentateur IYgard du type d'ouvrage 
qu'il commente, en l'occurrence un thriller. Le fait que l'ouvrage rdalise 
efficacement le programme du genre dans lequel il s'inscrit ne conduit pas 
masquer les rdserves du commentateur pour un genre qu'on dit 
paralitt6raire. 

Travail critique véritable ou circonspection face B un corpus dont la 
mefiance qu'il suscite est encore souvent bien palpable? L'attitude de 

. Lettres qudbdcoises B 116gard des best-sellers fdminins se dessine 
neanmoins assez clairement. Les ouvrages fdminins de grande 
consommation paraissent digne de consid6ration et sont inclus dans 
l'horizon litt6raire qu6bécois qui constitue le cr6neau du magazine. Mais cet 
accueil demeure r6sew6 dans la mesure où les textes consacr6s aux 
auteures de best-sellers fdminins t6moignent systdmatiquement d'une 
certaine prudence. 

Le procede n'est pas nouveau toutefois, et le paradoxe de contribuer B 
consacrer un auteur populaire tout en critiquant avec une certaine 
d6sinvolture son travail date des toutes premieres réactions du monde lettr6 
à l'apparition de la culture de grande consommation. Ce double mouvement 



n'est en effet p is  sans rappeler l'admission de certaines 6crivaines B la 
Soci6t6 des Gens de lettres en France au ddbut du siècle, telles que nous 
les rapporte Anne-Marie Thiesse (1984). En temoigne cet extrait de 
I'allocution h propos de I'entrde d'Ély- ontc clerc & la Soci6t6, cite par 
Thiesse : 

J'ai lu plusieurs de ces romans pulaires qui, paraît-il, ont eu du suds.  P" Cependant. ils ne m'ont mppe B que de trBs loin la manier9 des bons 
maïûes du genre [...). Dieu sait pourtant si je m'étais préparé & I'indul 

r r- ur ces récits qui, du moins je l'espère, ont la louable intention de ivertir 
onnetement les naïfs et les humbles, en berçant la misare humaine 

suivant le mot commun. (Dossier Ely-Montderc, cite par Thiesse, 1 984, p. 
1 89) 

Sur quoi Thiesse poursuit : 

Charge tout aussi meprisante que ratuite contre la romancière, car celle-ci, 
de par l'importance de ses droits 8 e reproduction, constitue une recrue de 
choix pour la Soci6t6 : et le rapporteur ne peut, en definitive, que se 
déclarer favorable B la candidature de celle qu'il a longuement dhigr6eb 
(Thiesse, 1984, p. 189) 

L' analyse de I' attitude de Leltres quBbécoises 8 l'endroit des best-sellers 
feminins merite qu'on considbre Bgalement le travail critique du directeur du 
magazine, B qui il arrive, dans certaines circonstances, de prendre le plume 
pour faire la critique d'un roman ou pour mener une entrevue. Le 
rayonnement des propos d'Andr6 Vanasse dans Lettres qudbdcoises 
permet de rapprocher son travail de celui des gatekeepers, meme si la 
tribune de laquelle il exerce son discours est moins publique que celle des 
grand quotidiens ou des pdriodiques gdndraux. Reste que le travail critique 
d'Andr6 Vanasse dans les pages de Lettres Qudb6coises est le lieu d'un 

. vdritable tamis litteraire. Avec seulement deux occurrences de  
commentaires B propos des best-sellers fdminins, Andr6 Vanasse s'avbre 
pourtant « pr6sent u dans la bibliographie critique des deux auteures les 
plus m4diatis6es de notre corpus, Arlette Cousture et Denise Bombardier. 
Andr6 Vanasse est le tout premier commentateur B intervenir au sujet des 
Filles de Caleb. Place directement en amont de la fortune de l'œuvre, à un 
moment 05i le phdnom&ne Cousture n'est pas encore avW, on peut croire 



que c'est essentiellement les liens qui unissent Les Filles au roman du 
terroir qui attisent I1int&& du critique, dont c'est un des domaines de 
spdcialisation. II reste qu'Andr6 Vanasse est le premier critique pour qui 
l'œuvre ne passe pas inaperçue avant de connaître k succès que l'on sait. 

Le Devoir 
Afin de tracer le portrait global de l'influence du critique titulaire de la 
rubrique << roman qu8b6cois B dans Le Devoir sur le sort fait aux best- 
sellen fdminins, il faut considdrer B la fois Jean Éthier- lais, titulaire de la 
chronique durant de nombreuses annees, et ses successeurs, moins 
durables au titre de critique officiel du quotidien. Au cours de la période qui 
nous intdresse, Jacques Allard et Julie Sergent relaieront Jean Éthier- lais 
pour assumer cette fonction. Si Jacques Allard posshde tous les attributs qui 
caract6risent les filtres litt6raires. exception faite de la perennit6 B une 
tribune publique, Julie Sergent est peu connue du milieu litteraire au 
moment où elle commence h signer ses articles. 

Outre le commentaire de Jean Éthier-elais B propos des Filles de Caleb, 
deux autres ouvrages signes par des auteures de notre corpus de best- 
seller fdminins suscitent des critiques dans les pages du Devoir. Annabelle 
de Marie Laberge se voit commente par Julie Sergent, en plus de l'entrevue 
accordde par I'auteure & Pierre Cayouette, alors que l'essai Nos hommes 
de Denise Bombardier est dvalud par Pierre Salducci. Les deux autres 
auteures du corpus donnent lieu, quant & elles, B des entrevues mais jamais 
B des critiques dans Le Devoir. Chrystine Brouillet bdndficie assez 
tardivement d'une visibilitd dans les pages du cahier Livres du quotidien, 
alors que C'est pour mieux t'aimer mon enfant sert de sujet h un une 
entrevue sign6e Pierre Cayouette. Quant B Francine Ouellette, c'est Odile 
Tremblay qui signe l'article rddig6 B partir de l'entrevue accord& par 
I'auteure. 

Ici, les zones communes entre le traitement fait aux best-sellers fdminins 
dans Le Devoir et la fortune critique globale des œuvres telle que nous 



avons pu P4valuer ici paraissent plus vastes. D'une part, les deux auteures 
les plus avancées sur la voie de la Iégitimisation sont Bgalement celles qui 
suscitent l'attention la plus serieuse du quotidien (on leur consacre des 
critiques, et pas uniquement des entrevues). Ailette Cousture et Marie 
Laberge sont les deux seules & meriter une vdritable critique romanesque 
pour leurs ouvrages. Quant B Francine Ouellette, son confinement aux 
Bchelons les plus prdliminaires de l'échelle de reconnaissance appliquee 
ici paraît en accord avec I'entrevue pubMe B son sujet et qui traite 
davantage du succb ph6nomenal d'Au nom du p h  et du fils que de son 
contenu. C'est avec Chrystine Brouillet que survient le plus important 
decalage entre l'espace accorde par Le Devoir et le degr4 de Mgitimit6 
qu'elle acquiert par ailleurs. 

La correspondance entre le jugement global du Devoir B propos des best- 
sellers fdminins et celui de l'ensemble de la rkeption critique de ces 
ouvrages ne devrait pas &tonner. Le r6le de leader d'opinion du quotidien 
Le Devoir étant atteste par maints observateurs, il ne faut g u h  s'Btonner 
que la tendance se maintienne jusqu'aux pages culturelles. Aux fins de 
notre analyse. contentons-nous pour l'instant de constater que le jugement 
du quotidien paraît constituer un condense de l'ensemble de la rbception 
critique & l'endroit des best-sellers fdminins. 

Châtelaine 
Si notre analyse a permis de constater la circonspection de la critique 
litteraire au ferninin propos des best-sellers feminins, il est un periodique 
féminin qui t6moigne d'une parfaite constance traiter des best-sellers 
f6minins qu6b6cois (sanctions positives ou- ndgatives confondues). Le 
magazine Chatelaine varie les types de couverture, de la critique h 
l'entrevue en passant par la publication d'extraits, mais toujours il intervient 
& propos de ces ouvrages. Certaines auteures y trouvent une visibilite plus 
suivie que d'autres, Chrystine Brouillet par exemple, alors qu'Ariette 
Cousture suscite un seul article portant exclusivement sur son ceuvre. Mais 



toutes les auteures de notre corpus y trouvent leur place un moment ou A 
un autre. 

Cette attention & peu prbs parfaite de Chatelaine au corpus des best-sellers 
fhinins qu6becois est loin d'otre un hasard et nous semble s'expliquer en 

- grande partie par la position culturelle tout B fait similaire des deux 
ph6nombnes. Le magazine Chatelaine, dans le domaines des periodiques 
en g6ndral et des périodiques feminins en particulier, occupe en effet une 
position mediane dans le champ culturel, tant au niveau intellectuel que 
dans ses positions f6mininesRéministes. Comme en tdmoigne l'analyse de 
Marie-Jos6 des Rivibres (1 992)' le discours du magazine oscille 
constamment entre conservatisme et progressisme, de marne que sa vision 
des femmes est tout tour qualifiée de ferninine et de ferninia. Le rapport h 
la littdrature dont tdmoigne le magazine oscille d'une manibre similaire 
entre litterature Mgitime et litterature de consommation plus vaste. entre un 
discours neutre sur le fait titt6raire et une attention soutenue a la 
repr6sentation des univers fhinins dans les romans comment6s. Cette 
position passablement complexe du magazine Chdtelaine le rend d'ailleurs 
difficile B situer en regard de autres publications f6mininesMministes qui 
occupent le marché. On le perçoit nettement dans les analyses des mddias 
québ6cois qui, lorsqu'elles ne considbrent pas Chatelaine uniquement 
(comme le fait des Rivibres), arrivent mal & I'ins6rer dans les grandes 
categories dont elles se servent pour baliser leur analyse6. L'espace de ce 
carrefour, la confluence des discours id6ologiques, rend certes la 
catdgorisation difficile. Ce sont d'ailleurs ces caract6ristiques memes qui 
apparentent le magazine au corpus des best-sellers fdminins dont nous 
avons circonscrit ici la position. Aussi, le tirage meme de Chatelaine, ses 
ventes tant par abonnement qu'en kiosque. r6vblent une prise importante 
sur le public fdminin. autre aspect qui le rapproche de notre corpus. 

' Mariedos6 des RM(ins le souligne bien dans l'introduction de son ouvrage : I l s  n'ont pas 
abord4 [Julia Betünoîti et Jocelyn Gagnon dans Que c'est m e ,  ma belle! CMtelaine, revue 
diffdrente, plus intellectuelle, au discours plus complexe. Dans un article paru en 1984, Lori 
Saint-Martin fait remarquer que i'ambiguïté même de ChBteIaine nécessite une 6tudeW (des 
RiviDres, 1 902, p. 25). 



Finalement, outre ces parentes entre les deux pMnom&nes, le mandat 
même que s'est donne le magazine Ch4teleine k place dans une position 
privi l6gi6e pour s'intdresser aux best-sellers feminins qu6bécois. 

La parent6 du magazine Chhtelaine avec les best-sellers f6minins 
quebécois, et l'observation Btroite que le premier fait du second, ne masque 
neanmoins en rien le silence gdneralis6 de la critique au f6minin 
qu6bdcoise propos des auteures des best-sellers. Si la conjonction de la 
vision du monde et des publics explique en grande partie l'inter& soutenu 
de Chdtelaine pour les auteures d'ici qui connaissent les plus imposants 
succb, la circonspection des autres lieux de la critique au feminin trouve 
difficilement ses justifications. Ce que notre analyse du discours critique 
demontre toutefois, c'est que l'alignement des critbres qui gouvernent B 
l'accueil des œuvres dans les organes de la critique au fdminin se fait en 
Btroite connivence (certainement pas concertde mais neanmoins 
perceptible) avec les mdcanismes d'inclusionlexclusion de la critique 
litteraire genbrale au QuBbec. Si les motifs id6ologiques qui sous-tendent 
les deux diffhrent. le sort r6serv6 aux œwres apr8s leur passage dans le 
tamis critique s'avère, et on peut s'en Btonner, le mdme. 

Ces spdcificit6s de la reception qui caracterise les best-sellers fh in ins 
nous ont permis de mieux situer les œuvres dans le champ litteraire 
qu6bdcois et d'observer les diffdrent enjeux que soulève I'emergence d'une 
nouvelle forme de litterature de grande consommation au f6minin et les 
reactions qu'elle provoque chez ceux et celles qui ont pour mandat de la 
situer dans l'ensemble du corpus Iitt6raire. Nous allons maintenant boucler 
notre r6flexion en Bvoquant les cons6quences de la circonspection h 
l'endroit des best-sellers feminins qu&b6cois. 



On ne modelise que des formes, mais on les 
modelise pour des raisons politiques, que I'on 
occulte sous des considt5rations formelles 
(Viala, 1993, p. 20). 

L'analyse de la rdception qu'ont suscite les best-sellers feminins qu6b6cois 
de 1985 & 1995 a permis de constater que cette production, B ce moment 
pr6cis de l'évolution du champ litteraire qu0b6cois, marque le lieu et le 
moment oii Bmerge une zone trouble du champ litt6raire, zone qui se pare 
des attributs qui caracterisent la culture moyenne. En effet, si l'art moyen 
peut être compris comme un ait qui peut &re traite de deux manieres 
selon la position qu'occupent dans le champ litt6raire ceux et celles qui 
l'abordent » (Robert, 1993). force est de constater que la r6ception des 
best-sellers fdminins qu6bécois t6moigne de la flexibilité de leur contenu, 
flexibilit6 qui autorise plusieurs formes de cornpr6hension. 

Ainsi, partir des modes de compr6hensions tant& h6t&oclites, tantôt 
convergents, qui prennent forrne sous la plume des critiques, se dessine 
une justification qui concerne souvent moins (es œuvres comment6es que 
IJactivit6 critique elle-même, et qui rdvhle les espoirs. les pronostics et 
souvent I'autojustification de ces acteurs qui sont souvent a la fois juges et 
parties du champ litteraire qu6b6cois. Du vaste ensemble des rapports 
entre la critique g6n6rale et les best-sellers f6minins se detachent les 
rapports particuliers qui existent, mais le plus souvent n'existent pas, entre 



les best-sellers feminins qu6bdcois et la critique au feminin. Le volume 
autant que le contenu des interventions 6crites issues de la critique au 
fdminin au sujet des best-sellers feminin ne pernet pas. toutefois, de 
degager une sp6cificit4 de la critique au f6minin B l'endroit des auvres 
populaires des femmes. Les dtudes litt6raires feministes laissent voir le peu 
d1int6rêt de ce sous-champ car les œuvres ne satisfont pas d'abord aux 
attentes formelles de la critique littéraire institutionnalis8e. II est possible 
d'en inf6rer que la solidant6 de la critique au fdrninin tend h se faire sur des 
bases plus litt6raires et surtout plus formelles que g6n4riques. meme 
lorsqu'il est question de ce segment f6minin de la production qui touche le 
public le plus large. 

Les constats 
La question nationale et la litterature nationale 
Les raisons pour lesquelles on apprdcie la prose des auteures de best- 
sellers f6minins sont relativement peu diversifi6es. Les plus frequentes 
parmi les jugements port& sur le mode mdlioratif sont m&me Btonnamment 
circonscrites. Le merite le plus souvent relev6 est 11efficacit6, c'est-à-dire 
l'aptitude provoquer par I'6criture les effets romanesques souhait6s. C'est 
ce qui domine I'appr6ciation des ouvrages de Francine Ouellette, Chrystine 
Brouillet, Arlette Cousture et Marie Laberge. Pami les caract6ristiques les 
plus redondantes pour apprdcier les best-sellers feminins, la maitrise de 
l'art de raconter domine le discours critique de type m6lioratif propos de 
Francine Ouellette, Chrystine Brouillet et Mette Cousture. Le recours B 
I16rnotion, I'aptitude & la g6n6rerl est quant B elle porteuse. suivant le 
discours des commentateurs, dans la prose de Francine ~uellette, Arlette 
Cousture et Marie Laberge. Finalement. les liens qui unissent les romans au 
contexte qui les voit naltre et qui inscrivent les œuvres dans I'Bpoque qui les 
reçoit, se voient connot6s positivement iorsqu'il est question des romans de 
Francine Ouellette et de Chrystine Brouillet. 

Mais la constante la plus surprenante de I1appr8ciation des best-sellers 
féminins est ailleurs, dans la relation de ces œuvres B la litterature 



« nationale N. L'importance pour la litterature nationale de traiter des 
thbmes sp6cifiquement qu~bécois, l'importance de voir se ddvelopper une 
litterature populaire locale plut& que de devoir recourir aux productions 
am4ricaines traduites en France sont largement sollicit6s pour cautionner 

- les productions romanesques de Denise Bombardier, Francine Ouellette, 
Chrystine Brouillet et Arlette Cousture. II s'agit 18 d'un thbme central du 
discours critique sur la littérature qudbdcoise en ghdral et du discours 
essayistique qui tend B sonder la spdcificite de la litterature nationale. La 
perspective du d6veloppement d'une littdrature nationale sert donc tout 
autant B I'appr6ciation des œuvres litteraires que des œuvres qui 
connaissent le succes auprès du public Blargi. 

Une autre id6e est frdquemment d8veloppde : la litt6rature peut avoir le 
rôle de transmettre les rudiments de l'histoire nationale, ou encore de 
raviver la memoire historique et patrimoniale des lecteurs. Elle contribue 
présenter le corpus des best-sellers fdminins historiques, qui comptent pour 
une large part de l'ensemble', sous un jour favorable, en lui attribuant une 
fonction plus nationale que litteraire. 

La perception par la critique d'une intertextualite constitue une autre voie 
d'accbs h la l6gitimit6 litteraire. L'inscription directe ou indirecte, volontaire 
ou non, de l'oeuvre d'un ou de plusieurs pr&décwseurs ouvre la voie a la 
critique, qui se plaTt B relever citations et allusions, dont elle se sert pour 
éclairer l'oeuvre. Que le discours critique & propos des best-sellers f6minins 
ne trouve pas 18 un proc6d6 qui lui soit spécifique n'a, & premier0 vue, rien 
dJ8tonnant. Ce qui l'est davantage, c'est de constater que les parentes et les 
filiations relevees dans les best-sellers Mminins sont doublement 
marquees : g6nBriquement parlant, puisque les œuvres de r&f&rence sont 
le plus souvent fdminines, mais aussi gdographiquement, puisque les 

' Les best-sellers feminins historiques comptent pour plus des troisquarts de notre corpus, 
mais il est diffÏÏile d'dvaluer la proportion qu'ils occupent effectivement sur le marche. Les 
commentateurs se sont bornes & souligner leur présence massive. 



œuvres de r6f6rence font majoritairement partie du corpus litt6raire 
qu6b6cois. 

Des liens aux ouvrages de Gabrielle Roy sont repérés dans Les Files de 
Caleb (Bonheur d'occasion). ainsi que dans le roman de Denise 
Bombardier Une enfance d /'eau bénite (La détresse et l'enchantement, 
l'autobiographie Gabrielle Roy). Le Suw8nant de Germaine Guhremont 
constitue une autre figure intertextuelle ferninine associde aux Filles de 
Caleb d1ArIette Cousture. Le discours critique relbve en outre la pr6sence 
en intertexte d'Ariette Cousture (chez Franche Ouellette), de Dans un gant 
de fer et La joue droite de Claire Martin (chez Denise Bombardier) pour les 
qu6b6coises. Hors du corpus qu6b6cois, on note des allusions & Patricia 
Highsmith et h Maiy Higgins Clark (chez Brouillet), ainsi qu'une allusion aux 
soeurs Brontë (chez Marie Laberge) pour les auteures &rangBres. 

Les nombreuses allusions au roman sentimental en gdndral, et au roman 
Harfequin en particulier, relbvent Bgalement des filiations 4t I'Bcriture au 
fhinin. Elles balisent le m6tadiscours des ouvrages signes par Marie 
Laberge. Denise Bombardier, Chrystine Brouillet et Ailette Cousture, . II 
s'agit certes d'un genre et non plus d'une auteure, mais on peut aisement y 
retrouver la meme idde de tradition littéraire sp6cifiquement f6minine. Dans 
ce cas prdcis, la filiation, plut& que de contribuer h la valorisation des 
œuvres, dessert les romans critiqu6s. et ce tant dans le champ g6n6ral 
qu'au sein de la critique au fdminin. 

Les auteurs masculins avec lesquels la critique a reperd un intertexte sont 
moins prbsents, mais surtout, constituent le plus souvent des occurrences 
uniques. Un seul roman d'auteur masculin, Maria Chapdelaine de Louis 
HBmon, est relev6 plus d'une fois en intertexte. Les autres signatures 
masculines auxquelles la critique se r 6 f h  sont celles de Claude-Henri 
Grignon (pour Ouellette), Gaboriau, Doyle et Eugbne Sue (pour les 
suspense de Chrystine Brouillet). Notons dgalement un rapprochement 
entre Les Filles de Caleb d'Ariette Cousture et Madame Bovary. Les 



commentaires des œuvres de Marie Laberge proposent quant eux des 
rapprochements avec Salinger, Racine, Shakespeare, Sophocle. Rilke et 
Rimbaud. 

On peut proposer ici l'esquisse d'un modale d1intertextualit6 propre aux 
best-sellers fh in ins : plus la critique amve B repérer des liens intertextuels 
entre un best-seller Uminin et des œuvres a canoniques B masculines, 
plus la ldgitimite de ce best-seller sera importante. La tendance indique 
Bgalement que des œuvres de rdfdrence etrangeres procurent aux best- 
sellers f6minins une iégitimit6 d'un cran supérieure. 

La d6croissance de l'espace critique 
Nous avons, en cours d'analyse, distingue les parts respectives 
qu'occupaient le discours critique et le discours de la visibilite en 
departageant les articles qui dmettaient un jugement (critiques) des articles 
qui suspendaient leur jugement (les entrevues et reportages). La place 
occup6e par le discours de la visibilite dans la réception des best-sellers 
feminins est prdpond6rante. Lorsquaelle ne domine pas la bibliographie 
critique des auteures (comme c'est le cas pour Ariette Cousture, Francine 
Ouellette et Marie Laberge), elle tend B gagner en importance chaque 
nouvelle oeuvre publiee (c'est ce qui sJobsenm dans les cas de Chrystine 
Brouillet et de Denise Bombardier). Nous avons marne 616 en mesure de 
constater que cette deflation du discours critique au profit d'un discours de 
la visibilitd s'opbre A un moment bien prdcis. C'est pendant les annees 
1990-1 991 que se manifeste la transition pour les auteures qui voient se 
modifier leur perception par la critique. Pour les auteures dont l'ensemble 
de la bibliographie est dominde par le discours de la visibilite, on note que 
l'importance spatiale qui leur est accordde par les medias est toujours 
ulthrieure à ces dates. 

II faudrait explorer plus & fond les motifs sous-jacents cette mutation. Mais 
notons neanmoins quelques facteurs concomitants & consid4rer. D'abord, 
on peut tisser des liens entre cet accroissement de la visibilit6 et le 



d6veloppement croissant du marche des productions écrites de grande 
consommation produites au Quebec. Si Denis Saint-Jacques date 
i'avbnement du ph6nom&ne avec la parution des Filles de Caleb (1985), il 
faut garder l'esprit que la fortune de I'oeuvre n'atteint son apogde qu'en 
1992, avec la diffusion de la serie t616visde. Et si Les Filles de Caleb 

- seivent de marqueur initial, 1'6mulation peut mettre un peu de temps & se 
faire sentir. 

D'autre part, les annees 1990-1991 sont Bgalement celles d'une crise 
Bconomique qui pourrait avoir sensiblement affecte les grands mddias. La 
bataille pour conserver et tenter d'accroître leur part de marche est alors 
d6teminante. Soumis aux lois de la marchandisation au meme titre que les 
romans qu'ils commentent, les grands journaux auraient pu &tre tentes de 
tabler sur la popularit6 des romancibres pour accroître la leur. Les lois du 
marche n'Btant pas toujours compatibles avec l'agenda de la critique 
littdraire, on pourrait poser I'hypoth8se selon laquelle les medias seraient 
plus enclins publier des entrevues avec les auteures de best-sellers 

- fbminins que des critiques de leurs ouvrages, qui sont de toutes manieres 
de prime abord peu compatibles avec les criteres qui balisent le champ de 
la grande littdrature. 

Cette tendance n'est pas sans lien avec une autre observation que nous 
avons pu faire et qui concerne la part occup6e par les signataires féminines 
en regard du jugement qu'elles tendent B porler sur les best-sellers 
féminins. Les signatures fdminines dominent la bibliographie critique 
d'Ariette Cousture, Francine Ouellette et Marie Laberge. Si les best-sellers 
fdminins sont doublement caracteris& par 1) la visibilitd qu'on leur accorde 
au detriment de I'6valuation de leur qualit& et 2) la forte prdsence des 
commentatrices f&ninines, il est Bgalement vrai que presque toujours, le 

- discours de la visibilitd transite par des signataires fdminines. Et la 
réciproque est tout aussi vraie. Les signatures masculines dominent le 
discours proprement critique. En somme, en g6n&alisant, les hommes 
critiquent. les femmes font des entrevues. On peut m&me pousser 



l'observation un cran plus loin. Les hommes critiquent et sont titulaires 
d'une chronique régulibre. alors que les femmes sont engagbes Si  la pige 
pour r6aliser les entrevues. Du moins est-ce le cas pour la majorit6 des 
publications g6n6rales. dont le mandat n'est pas B priori f6rniniste. 

À ces manifestations du recul s'en greffe une autre, li&e cette fois aux 
reproches les plus rdcurrents contre les best-sellers fhinins. Les dcueils 
les plus frequents touchent essentiellement la pr6visibilit6, la 
conventionnalit6, la conformit6 des intrigues et du langage des best-sellers 
fhinins. Fautes, lourdeurs, r&p6titions, maladresses, clichds ponctuent 
assidûment le jugement des critiques par rapport & ces ouvrages. La 
psychologie des personnages est quant B elle souvent qualifiee de 
sommaire. 

Les contours d'une disqualification qui a peu B voir avec le texte se profilent 
neanmoins, surtout dans le discours critique suscite par les romans de 
Denise Bombardier et de Franche Ouellette, les deux auteures qui suscitent 
la circonspection la plus importante. L'accent place sur le decalage entre 
l'importance de la visibilit6 accord& h une oeuvre ou une auteure et le peu 
d'int6rêt litteraire que cette oeuvre ou cette auteure rec&le aux yeux de la 
critique paraît capital pour comprendre l'exclusion des best-sellers fdminins 
du corpus littdraire 16gitime. Une telle insistance ne denote pas uniquement 
la deception de la critique envers les choix littbraires d'un public elargi qui 
ne departage pas « comme il le devrait B la littdrature digne d'int&r& de 
celle qui l'est moins, et ses cons6quences sur la survie &onornique de la 
litterature Mgitime. C'est en partie la legitimite culturelle de la critique 
litteraire elle-m8me qui paraît Btre en jeu. Comme le constate Radway 
(l997), la culture moyenne occupe l'espace culturel le mieux B meme de 
mettre en question la pertinence des autontes littéraires I'Bre de la culture 
mddiatique. On peut penser que la volonte de ponddrer la visibilit6 tous 
azimuts des best-sellers Mminins en la confrontant une supposde carence 
litteraire intrinshque des œuvres parlicipe de ce mouvement. 



Si la virulence des propos de certains critiques l'endroit des best-sellers 
f6minins paraît bel et bien liee une sp6cialisation des discours, qui 

- relhguent de plus en plus la critique litt6ieire hors des grands medias 
d'information, il est moins ais6 d'identifier lequel de ces BYment a donne 
naissance au second dans ce jeu de la poule ou de l'œuf litteraire. La 
critique renforce-t-elle ses objections dans une ultime tentative de 
convaincre la s p h h  publique de son importance ? Ou bien n'est-ce pas 
justement l'arbitraire de son jugement et ses mefiances de longue date B 
I'igard des productions culturelles de grande consommation qui finit par ne 
plus correspondre au sort fait aux litteratures dans les grands medias 
d' information. 

Homologie de la critique au f6minin et de la critique gBneSrale 
Le silence s'est imposd d'entr6e de jeu comme la premihre caractdristique 
de la critique au feminin lorsqu'elle aborde les best-sellers. La conformit6 
évidente de ses jugements lorsqu'on les compare avec ceux de la critique 
g6ndrale nous a ensuite frapp6e. Notre analyse a permis de constater que 
deux des trois auteures qui affichent le parcours institutionnel le plus nourri, 
soit Marie Laberge et Chrystine Brouillet, sont celles pour qui la critique au 
f6minin s'est faite la plus labile. D'autre part, les deux auteures que la 
reception critique confine aux Bchelons pr6liminaires de notre gradation de 
la reconnaissance, sont Bgalement celles pour qui la circonspection de la 
critique au fh in in  se revhle la plus forte. Force est donc de constater, dans 
les limites de l'analyse Si laquelle nous avons proc6d6, que les jugements 
portes par la critique au feminin s'alignent, pour le « meilleur >> comme 
pour le « pire >>. sur ceux de la critique litteraire traditionnelle. 

Les albas 
A la iurnihre de nos connaissances actuelles, nous sommes en mesure de 
mieux Bvaluer l'effet de cerfains vecteurs que nous n'avions pas pris en 
consid6ration au ddpart. La forte persistance des enjeux gdographiques, 
voire nationalistes, dans 1'6tat actuel de la critique litteraire au Quebec nous 
a surpris autant qu'elle nous a inthressde. A l'heure des Btudes 



postcoloniales, nous constatons que la critique littdraire au Quebec est 
encore rnodelb par l'histoire de I'autonomisation du champ litteraire 
national. Aussi, nous ne referions pas le meme parcours sans 6tre d'abord 
en mesure de maîtriser B fond l'histoire et les enjeux de la mise en place et 
de l'axiologie nationaliste dans la critique litt6raire. Un tel travail paraît 
d6sormais incontournable pour comprendre I'6volution r6cente de la 
litt6rature au Qu6bec. et plus particulihrement les rapports qui sont en voie 
de se tisser entre, d'une part, l i ih ture et critique savante. et, d'autre part, 
culture moyenne. Nous avons travaillé sur la Mgitimit6 (ou la non-16gitimit6) 
d'un corpus. La question que nous sommes en mesure de formuler 
aujourd'hui est bien davantage celle de la Mgitimit6 de I'autorit6 culturelle. 

Depuis plus d'un sihcle, la lecture libre a fait une place importante aux 
productions écrites de grande consommation, et la critique institutionnelle 
s'est le plus souvent appliqude B d6valoriser les œuvres qui rencontraient 
trop aisement la faveur du public. Ces deux pdles de IYactivit6 de lecture 
existent toujours. Ce qui parait nouveau dans la situation que nous nous 
sommes employ6e ii décrire, c'est que la critique litteraire semble de moins 

- en moins largement diffusde, et que cette perte de publicite mine 
potentiellement, meme si ce n'est pas B long terme, son autorit6 dans le 
champ culturel. C'est une question que nous aborderions de manier9 
beaucoup plus serfde aujourd'hui. 

Certains constats sur la nature des interventions de la critique au f6minin A 
propos des productions culturelles populaires massivement consomm6es 
par les femmes ont permis des questions suppl6mentaires d'dmerger. On 
Btudierait avec profit les auteures et les romans qui sont des cas-limites où 
se rejoignent le verdict populaire (la liste des best-sellers) et la critique eu 
féminin. Je pense ici par exemple & Francine Noël, dont les succhs obtenus 
par les romans Maryse et Myriarn Premidre constituent de rares 

. convergences des publics fhinins restreints et savants. La production 



subsdquente de Francine No61 l'ayant écart68 des palrnar&s2, le nombre 
d'œuvres succbs qu'elle avait B son actif n'&ait plus suffisant pour 
IYint6gier & notre corpus. Mais dans une perspective comparative, la 
recherche gagnerait B considdrer le travail de Noill et celui de la critique qui 
a tente d'en rendre compte. Tout permet de crcire que les memes 
m6canismes de réception et les memes champs axiologiques sont sollicités, 
que l'homologie du verdict fdminin et de la critique g6n6rale serait 
reconduit, mgme si l'unanirnit6 de l'accueil favorable consenti Noël la 
distingue des cas BtudiBs ici. Encore faudrait-il mener bien une telle 
comparaison. 

Les suites 
Au-del& des nouvelles questions que la recherche nous a permis de 
formuler, il est des pistes de reflexion qui nous paraissent devoir etre 
explor6es et qui pourraient constituer l'objet de nouveaux travaux de 
recherche. Trois prolongements nous paraissent essentiels. En premier lieu, 
nous trouverions un profit immense voir se d6velopper des études qui 
s'attacheraient & d6crire et B comprendre l'influence de ceux que nous 
avons nommds, B la suite des th6oriciens angloaaxons, les gatekeepers. 
Ces travaux existent dans le domaine des communications, mais leurs 
applications dans la sphbre litteraire font encore d6faut. Ces vecteurs 
d'opinion nous ont paru jouer un r6le important dans le relais de la critique 
d'un crdneau Bditorial B l'autre (des quotidiens au pehiodiques culturels, des 
revues sp6cialis6es aux memoires et thbses universitaires, etc.), et 
I'int6gration des connaissances ce sujet nous paraît essentielle. Dans la 
même foul&, nous avons et6 6tonnee de constater l'absence de 
gatekeepers f6rninins. Des Btudes approfondies sur le ph6nomème 
pourraient aider B le comprendre et h I'Bvaluer. 

En fait, la distance est bien réciproque, puisque Francine N&l avait anoncé qu'elle ne ferait 
plus de best-sellers. Les stratégies narratives de ses œuvres subséquentes &aient donc 
volontairement diffhntes de celles que I'auteure avait utilisées pour parvenir au succès. 



Un second prolongement de cette recherche serait d'entreprendre une 
analyse de la rdception des best-sellers *: masculins M ou e g6n6raux w3, 

afin de mesurer la part de la s p é c i i t d  ferninine reelle. Nous avons résolu 
d'entreprendre I'6tude par le biais du segment f6minin de la production, 
notamment parce que les best-sellers ferninins occupent une large part du 
marche de la littdrature de grande consommation qu6bdcoise au moment 
qui nous a intdressb. Mais nos r6sultats gagneront en pertinence lorsque 
nous serons en mesure de comparer la nature et la force de la 
circonspection h propos des best-sellers f6minins avec celles qui prdvalent 
dans le champ g6ndral. 

Enfin, le constat du recul de I'activit6 litteraire critique dans les grand 
medias d'information, et plus particulibrement dans les quotidiens, nous 
paraît devoir Qtre mis en rapport avec la gestion de l'espace publicitaire qui 
se fait dans les cahiers litteraires des grands journaux. Une Btude qui 
tenterait de comprendre 1'6volution conjoncturelle de l'espace accord6 B 
l'une et B l'autre permettrait d'ilargir le debat et d'arrimer les deux espaces 
culturels distincts que sont le litteraire et le mediatique, espaces dont les 
best-sellers qui nous ont int6ress6e ici sont un des carrefours. 

Au bilan, cette &ude nous aura permis de mieux comprendre les 
rn6canismes qui regissent la rkeption des best-sellers fhinins qu6b6cois. 
et de poser les jalons de la construction d'une certaine ldgitimitd dans 1'6tat 
actuel du champ litt6raite. Quant au verdict sur la pdrennitd r6elle des best- 
sellers feminins qutSb6cois dans le corpus litteraire, l'avenir et d'autres 
théses nous le diront.. . 

3 Comprendre ici : ceux qui ne correspondent pas B la definition du best-seller fdminin telle 
que citee en debut d'analyse. 
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