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    Partant du constat que les mythes littéraires ont fait l’objet de nombreux travaux en                  

mythocritique parmi lesquels la littérature de jeunesse est peu traitée, ce colloque s’intéresse aux 

enjeux des réécritures de mythes dans la littérature de jeunesse contemporaine dans la sphère 

européenne. Il vise à confronter, sous l’angle très circonscrit du destinataire enfantin, les trois sources 

majeures de la culture européenne, comme le rappelle Olivier Millet, que sont les mythes d’origine 

biblique, gréco-romaine et celtique. Cela permettra d’interroger la manière dont tout un pan du 

patrimoine immatériel circule entre les frontières selon des modes de transmission divers relevant de 

l’héritage, de l’actualisation, du détournement, voire de l’instrumentalisation pour le jeune lectorat. 

D’après la définition du mythe comme un récit ancestral, primitif, que la littérature antique ou 

médiévale a transmis, il ne s’agit pas d’aborder le mythe au sens où l’entendent les anthropologues 

comme un "mythe ethno-religieux", récit oral des temps primordiaux qui serait tenu pour vrai en 

faisant surgir le sacré. La réflexion porte sur les mythes littéraires qui, selon Philippe Sellier, 

conservent les trois autres caractéristiques des mythes religieux fondateurs, à savoir la portée 

symbolique et universelle, la structuration dramatique et la dimension métaphysique. Dans le cadre            

de la "lecture actualisante" (Yves Citton) nous pourrons nous demander de quelles manières et selon 

quels enjeux, en fonction des diversités culturelles, géographiques, pédagogiques, idéologiques, la 

littérature de jeunesse contemporaine diffuse cette culture patrimoniale en faisant état ou non de sa 

dimension symbolique, métaphysique, philosophique. La fictionalisation des mythes, adressée à la 

jeunesse sur le mode de la "feintise ludique" (Jean-Marie Schaeffer), impliquerait-elle des modes de 

réception singuliers selon les contextes ? 
 

    Nous nous demanderons plus précisément dans quelle mesure ces réécritures permettraient la 

construction d’une culture commune dans la sphère européenne via le pouvoir d’"irradiation" des 

mythes (Pierre Brunel) ou via la "transmythicité" (Marie-José Fourtanier) ? La fiction enfantine, par  

ses réécritures, faciliterait-elle l’accès aux mythes ? L’interrogation porte donc sur la constitution            

d’un patrimoine littéraire européen à partir des réécritures de mythes en prenant en considération            

les valeurs transmises selon les contextes historiques, politiques, culturels, religieux (circulation            

des idées, place des filles, spécificités nationales) et pédagogiques (théories et pratiques, culture 

commune, langue). 
 

    Nous nous demanderons plus précisément dans quelle mesure ces réécritures permettraient la 

construction d’une culture commune dans la sphère européenne via le pouvoir d’"irradiation" des 

mythes (Pierre Brunel) ou via la "transmythicité" (Marie-José Fourtanier) ? La fiction enfantine, par  

ses réécritures, faciliterait-elle l’accès aux mythes ? L’interrogation porte donc sur la constitution        

d’un patrimoine littéraire européen à partir des réécritures de mythes en prenant en considération            

les valeurs transmises selon les contextes historiques, politiques, culturels, religieux (circulation          

des idées, place des filles, spécificités nationales) et pédagogiques (théories et pratiques, culture 

commune, langue…). 
 

    Pour interroger les enjeux et les modes de circulation à l’échelle européenne, plusieurs pistes              

sont envisageables : 
 

- Réécritures : Afin de cerner les spécificités nationales ou les éléments communs, en lien avec la 

spécificité du jeune lectorat, la comparaison de réécritures d’un même mythe pourra concerner la 

destination adulte et enfantine, des aires culturelles diverses, des époques différentes ou encore des 

genres et des supports variés. 
 

- Réceptions : Les modalités de réception des mythes pourront être traitées à l’échelle d’un pays            

selon les politiques éducatives et culturelles, selon les enjeux idéologiques. Par ailleurs, comme le fait 

remarquer Véronique Gély, à la suite des réflexions de Véronique Léonard-Roques, comment s’opère 
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dans l’esprit d’un jeune lecteur le passage de la figure mythique originelle au personnage littéraire : 

quelles en sont les "modalités de reconfiguration" ? Inversement, dans l’approche qui est la nôtre 

autour de la transmission d’un patrimoine, comment passe-t-on du personnage au héros mythique ? 

Quelles formes et quels sens cela implique-t-il selon les histoires nationales ? 
 

- Diffusions : Comment les modalités de diffusion participent-elles à la circulation de ces réécritures ? 

Songeons à certaines collections et maisons d’édition, aux supports bilingues, aux périodiques, aux 

représentations théâtrales, au cinéma d’animation, etc.  
 

- Traductions : la littérature de jeunesse étant constituée de nombreuses traductions (en ou                   

depuis l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien…) dont il conviendrait de déterminer ce qui relève           

des adaptations, des emprunts, selon les spécificités culturelles, quelles divergences de traitement 

perçoit-on et que révèlent-elles ? 
 

    Autres sources : Quelle place les réécritures de mythes occupent-elles en littérature de jeunesse ? 

L’imprégnation culturelle serait-elle différente de celle qui relève des contes ou autres textes du 

patrimoine indispensables à la construction progressive d’une culture commune, le jeune lecteur            

étant "sujet de culture" (Sylviane Ahr) ? Quelles divergences ou similitudes avec d’autres mythes, 

notamment les mythes nordiques/ scandinaves ? 

 

 

Les propositions, accompagnées                                                                                                               

d’une brève bio-bibliographie,                                                                                                                                     

sont à envoyer aux organisatrices   
 

pour le lundi 31 mars 2025: 
 

anne.besson@univ-artois.fr  

beatrice.ferrier@univ-artois.fr  

isabelle.olivier@univ-artois.fr  
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