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En 1970, deux ans apres la parution de Rabelais and His World et I'annee
meme de la publicationen franc;ais de La poetique de Dostolevsky, Andre

Belleau voyait deja d'importants liens entre la societe quebecoise, sa
litterature et le camavalesque. « Un Quebecois, ecrit-il, ne peut lire le
Rabelais de Bakhtine sans une singuliere delectation. 11 s'y retrouve pour
ainsi dire a chaque ligne. »1 Par la suite, Belleau devait s'interroger sur
l'existence d'une culture et d'une litterature camavalesques au Quebec.
Constatant qu'ailleurs en Occident, la culturedu carnaval avait disparu
ou s'etait edu1coree, Belleau affirme qu'au Quebec, dans les annees
soixante-dix, elle constitue encore une partie integrante de la vie sociale
et litteraire et a conserve sa puissante valeur de conception du monde
qui s'oppose a la conception officielle « serieuse. » Ce phenomene, il
l'attribue a la survivance, jusqu'a l'epoque moderne, de la culture
populaire quebecoise.

11 faut dire qu'en 1970, Belleau n'etait peut-etre pas encore tres bien
renseigne sur ce petit peuple eparpille a I'est de la frontiere quebecoise a
propos duquel Luc Lacourciere avait ecrit qu'il possedait l'un des folklores
les plus riches en Amerique du Nord, ni sur une jeune auteure du nom
de Maillet qui, a partir de I'experience de sa terre natale, preparait une
oeuvre litteraire nouvelle, toute impregnee elle aussi de carnavalesque
et profondement inspiree par la culture populaire.

S'il nous etait permis de rever, nous pourrions souhaiter que Bakhtine
fusse encore vivant de nos jours et detache de l'isolement que lui a impose,
pendant sa vie, un regime injuste et totalitaire. Peut-etre se serait-il
interesse a cette laureate du Goncourt, grande admiratrice de Rabelais.
Quoiqu'il en soit nous sommes convaincu que s'il avait pu lire Don
l'Orignal, Les Cordes-de-Bois, MariaageIas, ill'aurait fait, lui aussi, avec une
« singuliere delectation, » tellement ces oeuvres sont riches en
rabaissements parodiques, en revirements, detronements et permutations
de toutes sortes, en intertextualite parodique aussi. Et en lisant Pelagie-



72 LitteRealite

la-Charette2 et Cent ans dans les bois, il se serait pIu tout autant, car ce sont,
veritablement, des romans polyphoniques.

Pourtant on a, jusqu'amaintenant, peu parle de camavalesque dans
I'oeuvre d'Antonine Maillet - anotre connaissance, un seul article est
paru sur le sujeten 1987 dans le British Journal ofCanadian Studies portant
sur Pelagie-la-Charette. Quant a nous, nous avons choisi de faire de ce
rapport tres riche entre le carnavalesque et I'oeuvre d'Antonine Maillet
I'objet de notre recherche et nous traiterons dans cet article d'une oeuvre
en particulier : Don l'Orignal.

Mais d'abord, il serait utile anotre propos de revenir sur la notion
bakhtinienne de « carnavalesque » afin d'en tracer les traits essentiels.
Car cette notion est complexe et rassemble un grand nombre d'elements
qui, apremiere vue, pourraient paraltre fort heterogenes. Si on voulait la
definir de fa<;on assez sommaire, on pourrait dire que la notion
bakhtinienne de « carnavalesque » se refere aune conception particuliere
du monde qui s'est developpee chez les couches populaires de la
population occidentale depuis l'Antiquite jusqu'au moyen-age et qui s'est
exprimee atravers divers formes, rites et symboles de la fete populaire,
dans le langage de la place publique ainsi que dans divers genres
litteraires lies, de fa<;on plus ou moins etroite, acette fete. Cette conception
populaire du monde, a l'epoque de la Renaissance, a cause de
contingences historiques particulieres dont nous mentionnerons le declin
des pouvoirs etatiques et religieux, I'avenement de I'ecriture en langue
vulgaire et l'attenuation des frontieres linguistiques separant divers
groupes nationaux, penetre dans toutes les spheres de la vie et de la
pensee ideologiques officielles, permettant en outre, nous dit Bakhtine,
la creation de grands chef d'oeuvres litteraires par des auteurs tels que
Rabelais, Cervantes et Dante. L'aspect le plus fondamental de cette
conception du monde et qui 1ui sert aussi de principe unificateur, c'est le
rire. Le carnavalesque, c'est I'homme et le monde per<;us sous leur aspect
comique.

Pour comprendre pleinement cette notion, pour en saisir toute la
profondeur, il faut, avec Bakhtine, remonter ala periode antique et plus
precisement acelle qui precede la montee de I'etatisme et la division de
la societe en classes. Dans le folklore des peuples primitifs, nous dit
Bakhtine, il existait une perception du monde et de la vue humaine
binaire. On retrouvait ala fois des cultes serieux et des cultes comiques,
qui ridiculisaient et tournaient en derision les divinites, des mythes
serieux et des mythes comiques, des heros accompagnes de leurs sosies
parodiques. Le serieux et le rire, dans la psyche de l'homme primitif,
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etaient en que1que sorte inseparab1es, se fondaient en une conception du
monde unique.

Au moyen-age, cependant, au fur et a mesure que les structures
etatiques se stabilisent et que se consacre le pouvoir des classes
dominantes, il se dessine une separation marquee entre le serieux et le
comique comme modes d'interpretation de la realite. Visant arenforcer
et a consolider leur autorite, les hierarchies feodale et religieuse
chercherent aimposer une conception dumonde unique qui aurait pour
tous valeur de dogme, a etablir une seule verite sur le monde.
Inevitab1ement, cette verite devrait revetir un caractere unilateralement
serieux, tout regime fonde sur le systeme de classes n'arrivant as'imposer
que par l'intimidation et la contrainte. Et a l'apogee du moyen-age, le
serieux etatique et religieux devait revetir un caractere au plus haut point
opprimant, voire terrifiant. Bakhtine decrit, dans des termes particulierement
eIoquents, le serieux lugubre et terrible du moyen-age :

A I'oppose du rire, le serieux medieval etait
impregne interieurement par des elements de peur,
de faiblesse, de docilite, de resignation, de mensonge,
d'hypocrisie,ouaucontraire deviolence, d'intimidation,
de menaces, d'interdits. Dans la bouche du pouvoir,
le serieux visait aintimider, exigeait et interdisait,
dans celle des sujets, par contre, il tremblait, se
soumettait, louangeait, benissait. C'est la raison pour
laquelle il suscitait la mefiance du peuple [...] Le
serieux opprimait, terrorisait, enchainait, il mentait
et biaisait; il etait avare et maigre.3

Progressivement evince de toutes les spheres de la vie officielle
etatique et religieuse, le rire devient, en quelque sorte, la propriete du
peuple, son terrain propre et le vehicule par lequel s'exprime la sensation
populaire du monde. On lui accordera droit de cite a l'interieur d'un
temps et d'un espace delimites : les jours de fete sur la place publique.
Alors, il acquiert un caractere universel, en arrive aconstituer une seconde
vie pour l'homme du moyen-age, un moyen pour lui de s'affranchir, au
moins provisoirement, de l'orniere de la vie habituelle, de la peur, tres
reelle et omnipresente dans la vie quotidienne et de toutes les contraintes
inherentes au systeme feodal et theocratique. C'est la raison pour laquelle
ces fetes revetaient souvent un caractere debride. Paradoxalement,
I'exclusion du rire de la vie officielle a pour effet de I'enrichir, fait en
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sorte qu'il s'approfondisse et a partir de lui se developpe une conception
du mpnde unique et particulierement lucide.

A l'occasion de la fete populaire - et de fa<;on singuliere pendant le
carnaval qui, nous dit Bakhtine, etait « l'expression la plus complete et
la plus pure de la culture comique populaire »4 - tout ce qui etait eleve
et opprimant, tout ce qui etait, de pres ou de loin, lie a l'appareil etatique
et religieux, etait parodie et ridiculise et ainsi vide de toute epouvante.
La parodie etait surtout rabaissante. Onelisait, par exemple, pour la duree
de la fete, un roi et une reine pour rire. On procedait a des couronnements
et a des detr6nements bouffons. 11 y avait permutation du haut et du bas
hierarchiques : le bouffon lui-meme pouvait etre sacre roi. La guerre etait
parodiee au moyen de differentes batailles bouffonnes et, pendant la
fete des fous, on elisait un abbe, un eveque et meme un pape pour rire.
Figuraient aussi obligatoirement parmi les activites du camaval, le grand
banquet qui etait une celebration de l'abondance materielle terrestre et
la fete du feu, pendant laquelle on brUlait une construction symbolique
que l'on nommait « enfer. » Le fete populaire devait donner naissance a
un langage specifique ainsi qu'a toute une litterature parodique qui, en
de maintes occasions, etait directement integree, par la lecture ou le
spectacle, a la vie de fete. On presentait, par exemple, des parodies de
I'histoire sainte et du Nouveau Testament dont les evenements etaient,
le plus souvent, transposes sur le plan du manger, du boire, de la
reproduction et de la satisfaction des besoins naturels.

En fait, tout cet univers parodique etait lie, de fa<;on plus ou moins
etroite, a la vie materielle et corporelle. Toutes les hautes spheres de la
vie et de l'ideologie officielles sont rabaissees sur ce plan, sont ramenees
au corps et a la terre oil eIles ne peuvent plus inspirer aucune frayeur.

11 s'ensuit de ce que nous venons de dire que le rire qui se deploie
sur la place publique pendant le fete est d'abord satirique : il vise la
verite et le monde officiels qu'il cherche a denigrer et a detruire. Or, nous
dit Bakhtine, ce serait une grave erreur d'assigner au rire populaire
medieval un contexte aussi etroit. La fete populaire au moyen-age
conserve encore de puissants liens avec la fete antique qui elle etait
apparentee a « l'alternance des saisons, les phases solaires et lunaires, la
mort et le renouveau de la vegetation, la succession des cycles agricoles. »5

Comme la fete antique, la fete du moyen-age entretient a sa base un
rapport fondamental avec le temps cyclique biologique et cosmique. EIle
est plus qu'une liberation provisoire de la peur et de la contrainte
medievale, elle est aussi une celebration de la renovation perpetuelle du
monde et du cosmos.
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C'est bien a l'inMrieur de cette conception du temps cyclique que
les rabaissements parodiques dont nous avons pade revetent tout leur
sens. Pendant la fete, le peuple prend conscience de la joyeuse relativite
de tout ce qui existe, y inclus le regime actuel qui, comme toutes choses
inscrites dans le grand cycle de la nature, est appele mourir et adisparaltre
pour faire place aquelque chose de neuf, de plus grand et de meilleur.
Le rabaissement de la verite et de l'ordre officiels au niveau du bas
materiel et corporel acquiert, dans le contexte de la fete, un sens
profondement ambivalent. En rabaissant au niveau du corps et de la
terre, on detruit et on ensevelit, la terre representant, dans la conception
populaire, la tombe corporeile. Or la terre, c'est egalement le sein corporel,
la mere nourriciere qui, en donnant la mort, donne aussi le jour. Dans le
grand cycle de la nature, tout est appele amourir, aretoumer ala terre
pour faire place ensuite aune nouveile naissance.

Le rire rabaisse et il detruit, mais aussi il renove et reconstruit, il est
resolument toume vers l'avenir. Vu sous cet aspect, le rire carnavalesque
devient universel : il vise non seulement la verite et l'ordre officiels mais
I'univers tout entier et il est braque sur les rieurs eux-memes comme
faisant partie de cet univers en etat constant de transformation, en
perpetuel devenir. Le rire, en fin de compte, a pour objet la renovation
universelle. Ainsi, la fete populaire au moyen-age et pendant la
Renaissance permet a l'homme d'envisager dans l'avenir un monde
meill~ur. Eile est profondement utopique.

A cet egard, il est significatif que le point culminant du carnaval soit
la fete du feu. Le brasier que l'on construisait symbolisait l'enfer, le bas
absolu terrestre dans lequel tout devait etre precipite afin d'etre detruit
et de renaltre. Symboliquement, ce feu a la valeur d'un incendie mondial
qui doit faire place aun monde nouveau.

nnous faut dire quelques mots sur le rOle qu'assigne Bakhtine ala
notion de carnavalesque dans la litterature et dans la vie intellectuelle
en general. « Une certaine carnavalisation de la conscience,» ecrit-il,
« precede toujours, les preparant, les grands revirements, meme dans le
domaine de la science. »6 En d'autres mots, toutes les grandes frontieres
historiques, que ce soit au niveau de la litterature ou de la vie inteilectueile,
requierent, pour etre franchies, une certaine camavalisation du monde,
dans ce qu'il a de fige, d'incomplet et de perime afin que puisse s'ouvrir
la voie vers des realites nouveiles. La forme du realisme grotesque, nous
dit Bakhtine:
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[...] aide as'affranchir du point de vue predominant
sur le monde, de toute convention, des verites
courantes, de tout ce qui est banal, coutumier,
communement admis ; eIle permet enfin de jeter un
regard nouveau sur l'univers, de sentir aquel point
tout ce qui existe est relatif et que, par consequent,
un ordre du monde totalement different est
possible.?

Cela dit, il nous est facile de comprendre l'attrait pour le
carnavalesque de Maillet dont le but incessant et avoue a ete de refaire le
monde par l'ecriture.

Nous sommes maintenant en mesure de completer la definition
sommaire de la notion de carnavalesque que nous avions donnee en
premier lieu. Disons que le carnavalesque, c'est une conception
particuliere du monde qui s'exprime dans la fete populaire au moyen
age et sous la Renaissance et de fa<;on singuliere al'occasion du carnavaL
Cette conception implique le rabaissement et la destruction par le rire de
la verite et l'ordre etablis, et enfin de tout ce qui existe, leur renovation a
1'interieur du cycle bio-cosmique de la terre et la perception d'un ordre
et d'un monde nouveaux dans l'avenir pour 1'homme et pour la societe.

Nous venons de tracer, a peu de choses pres, un schema de Don
l'Orignal. 11 convient donc maintenant d'aborder l'etude de cette oeuvre
qui, sans doute, est l'une des plus « camavalesques » d'Antonine Maillet.

Le roman Don 1'Orignal, que 1'auteure signe le 14 fevrier 1967, fait
suite a la piece Les Crasseux que 1'auteure ecrivait 1'annee precedente et
qui nous presente a peu pres les memes personnages et une intrigue
semblable. Dans la piece, apeu pres sur tous les plans, y compris sur le
plan scenique, une frontiere nette est tracee entre deux groupes habitant
un petit village acadien : les gens d'en haut et les gens d'en bas, les uns
detenant la richesse, les autres etant depossedes ; les uns exer<;ant le
pouvoir, les autres le subissant.

Don 1'Orignal nous presente a peu pres la meme situation, mais
transposee, si l'on veut, sur un plan plus eleve, plus universe!. Ce sont
maintenant deux societes distinctes, deux peuples qui nous sont presentes,
chacun possedant ses structures politiques et economiques propres. La
societe des Bourgeois, pourtant, constitue, justement, une bourgeoisie,
une sorte de societe dominante par rapport acelle des Pu<;ois. D'abord,
elle exerce sur cette derniere, un pouvoir certain dans la mesure ou la
survivance meme 'de la societe pu<;oise - representee par le baril de
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melasse - depend d'elle. Ensuite ses moeurs, ses coutumes, son langage
sont bien ceux de l'elite et du pouvoir et sont radicalement opposes dans
le roman aux moeurs, aux coutumes et au langage des Puc;ois qui sont de
nature populaire.

L'auteure d'ailleurs qualifie bien les Bourgeois d'elite. lIs sont les
representants de l'ordre, de la duree, de la stabilite ; de la moralite, de la
civilisation et des bonnes moeurs. II s'agit, nous dit l'auteure, d'un peuple
« police et honorabilise par des siecles de culture. »8 lIs habitent « [...]
une terre ferme et affermie par des siecles de bonnes moeurs, de traditions
honorables, de vertus solides, de civilisation antique, raffinee et
hautement morale. »9 On peut dire des Bourgeois qu"ils representent
tout ce qui est ordonne, consacre et fige.

Les Puc;ois, au contraire, representent la spontaneite, le desordre, le
changement, la croissance. lIs habitent une « terre molle» (p. 27), non
figee. lIs sont nes brusquement de leur lIe et se sont developpes tres
rapidement. La distinction entre les Bourgeois - en tant que representants
de la duree et de la stabilite - et les Puc;ois - en tant que representants
de la spontaneite et de la croissance - est particulierement bien etablie
dans un passage decrivant la naissance du peuple puc;ois :

La petite ne prit rapidement des proportions
importantes. Car rien ne se peuple aussi vite qu'une
terre isolee, ingrate et negligee de tous, les bonnes
terres demeurant de droit le lot des gens de classe,
de cette race rare et clairsemee qu'on appelle si
scrupuleusement l'elite. En moins de temps done
qu'if en fallait pour edifier une famille honorable
sur la terre ferme, la terre molle de l'ile avait
engendre un peuple (p. 27).

Au niveau des moeurs, les Bourgeois temoignent d'un gout marque
pour tout ce qu'il y a de plus delicat et de plus affecte. Ce sont des« becs
fins» (p. 177). lIs mangent le plum-pudding, le pate de foie gras, la tarte
au fromage. lIs jouent au bridge, portent le corset, le col, la dentelle. Et
ils parlent une langue figee, statique, sterile, un franc;ais parfaitement
correct, presque litteraire.

Les Puc;ois, au contraire, aiment la bonne vie, la fete, le manger et le
boire qu'ils pratiquent jusqu'a outrance, les contes, les histoires, les
representations parodiques, les travestissements, le rire, la joie, la
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musique. L'auteure resume assez bien tous ces aspects dans cette
description du peuple pw;ois :

Don I'Orignal et son peuple etaient tous hommes
de bonne constitution et de bon ventre. Ces gaillards
aimaient comme personne en leur temps manger
gras et boire dru. Et quand ils avaient bien fait l'un
et I'autre, ils revelaient les plus grandes capacites
de joie et de redondances jamais rencontrees dans
tout l'est du pays.

Les accordeons se mettaient alors a pomper, les
violons a grincer, les pieds abattre les planches, et
les gorges agueuler toutes les charmantes divagations
que les cerveaux echauffes pouvaient concevoir
(p.135).

Et de leur cote, les Pw;ois parlent une langue riche et imagee, un
fran~aisvivant populaire.

On peut donc dire que la culture pu~oise represente la culture du
carnaval par excellence: son domaine c'est, comme nous I' avons dit, le
rire, la joie, la parodie, les travestissements, la bonne chere, le boire, les
divagations verbales. C'est notre point de vue que les Bourgeois, aleur
tour, representent le visage trop serieux du monde qu'il faut derider,
l'affectationet lafausse verite qu'il faut demasquer,l'ordre moral, spirituel
et politique qu'il faut detroner et rabaisser au niveau de la terre afin que
puisse naltre un ordre nouveau.

En effet, au fur et amesure que progresse le roman, le monde rigide,
ordonne et dos des Bourgeois est envahi, contamine si l'on peut dire, et
carnavalise par celui des Pu~ois. Graduellement, le desordre
carnavalesque atteint le monde des Bourgeois qui est d'abord ebranIe,
puis completement bouleverse et retourne du haut vers le bas. Il y aura,
ensuite, renversement complet de la structure sociale, permutation
absolue du haut et du bas hierarchiques. Et tout cela sera le resultat de la
destruction de l'Ile-aux-Puces par le feu qui, dans l'univers du roman, a
la valeur d'un incendie mondial qui doit renouveler le monde et laisser
entrevoir, dans I'avenir, l'apparition d'un monde meilleur. Effectivement,
apres la destruction de I'Ile-aux-Puces,la population du bourg,nous dit
l'auteure, se trouve« renouvelee, completement renouvelee » (p. 184) et
il nalt, en un troisieme lieu, un « peuple nouveau » (p. 187), une
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« civilisation nouvelle» (p. 187) issue de CitrouiIle et d'Adeline et
resolument tournee vers l'avenir.

Nous reviendrons sur ces transformations qui s'effectuent dans
l'univers du roman. Pour l'instant, nous voudrions insister, assez
sommairement tout de meme, sur l'omnipresence, dans le roman, de la
parodie rabaissante qui contribue, en grande partie, a creer le climat
specifique de l'oeuvre - joyeux, humoristique, rabaissant, pour tout dire
carnavalesque - al'interieur duquella societe bourgeoise sera renversee
et l'univers du roman renouvele.

Signalons d'abord la presence dans l'oeuvre d'une importante
intertextualite parodique qui vise, en particulier, le roman de chevalerie
et la Bible.

En effet, la description que fait l'auteure du peuple pU<;ois, de son
accoutrement, de ses /agissements et dires, est manifestement une
immense parodie de l'Etat feodal et de l'ideal chevaleresque. Le roi des
Pu<;ois, Don l'Orignal, a une allure tout afait drOle, presque bouffonne
puisqu'il revet l'apparence d'« uncolosse barbu, poiluet encome »(p. 28).
Tous les accessoires de sa royaute le rapprochent de la terre - des
animaux, de la vegetation, du sol meme - et sont rabaissants aun degre
extreme. Il a pour couronne un bonnet de fourrure, il ales epaules
recouvertes d'une peau de chevreuil et les jambes de bottes en cuir de
cochon. Une branche d'epinette lui sert de sceptre et une souche de trone.

La fidelite chevaleresque ainsi que les titres de noblesse sont parodies
dans la description qui fait l'auteure de la Sagouine. EIle est bien
« l'infidele compagne de Michel-Archange, ecuyer du roi » (p. 35) et une
descendante d'un des plus grands noms du royaume : « Jos aPit aBoy a
Thomas Picote Viens-que-je-t'arrache» (p. 35), l'adjectif« grand» devant
etre compris ici non pas dans ce qu'il peut evoquer de noble et de sublime,
mais dans son sens concret et litteral. Il est a noter que la Sagouine se
promene partout avec sa « moppe, » objet rabaissant qui renvoie au
plancher.

Les exploits chevaleresques sont de meme parodies. Au pere de la
Sagouine, nous dit I'auteure, « l'on attribuait les plus celebres exploits
qui jamais fussent rever par vaillants chevaliers» (p. 35). Or, l'un des
exploits les plus glorieux qu'il ait accompli fut d'enfermer sa belle mere,
dont les cris sont associes aceux d'un cochon egorge,« dans une cave a
patates desaffectee » (p. 36). Le renvoi au lieu souterrain, au cochon, ala
mort constituent tour atour des rabaissements parodiques des hauts faits
chevaleresques. Cetincident se termine de fa<;on encore plus rabaissante,
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par une plaisanterie a connotation grossiere qui evoque le bas corporel
masculin et par une gifle, geste humiliant par excellence:

La prochaine fois, mets-Iui un bouchon, parce que
c'est une garce qui nous a tout le temps, soit pas la
gueule, soit [...]
Mais le reste de la phrase fut emportee dans une
gifle de la tendre femme qui n'avait pas laisse ses
forces dans la cave (p. 36).

Semblablement, Noume est un « preux » qui « avait deja bien des
exploits a son compte» (p. 38). Or ces exploits ne renvoient pas a des
hauts faits, mais a la vie sexuelle et amoureuse du chevalier.

Cette intertextualite parodique s'etend aussi a la Bible. Citons, a titre
d'exemple, le « pageant» biblique qui est integre aux festivites entourant
la resurrection de Citrouille. Le recit du spectacle commence par une
reference au corps, au ventre, a l'abondance du manger et du boire :

Don l'Orignal et son peuple etaient tous hommes
de bonne constitution et de bon ventre. Ces gaillards·
aimaient comme personne en leur temps manger
gras et boire dru (p. 135).

Ainsi, des le debut du recit, se cree le climat carnavalesque de ce
spectacle qui constitue un veritable travestissement de l'histoire sainte,
la bande des Pu~ois, emportes et enivres, incarnant tour a tour divers
personnages bibliques. Le rabaissement s'effectue aussi sur le plan de la
vie sexu~lle et amoureuse, la Cruche, qui est une prostituee, jouant les
roles d'Eve et de Ruth. 11 est a noter, en plus, l'ambiance tout a fait
carnavalesque de la scene:

Ce pageant biblique se deroulait au milieu des
gueulardes, des applaudissements, du choc des
cruches, et du brimbalement d'une foule saoule de
joie et de vin aux pissenlits (p. 136).

Manifeste donc sur le plan de l'intertextualite, la parodie rabaissante
dans Don l'Orignal touche aussi aux importants domaines de la pensee
et de l'activite humaines que sont la Religion, la Guerre, la Science et la
Politique.
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La priere, en particulier, semble avoir ete visee. Dans la chapelle
royale, Don l'Orignal et la Sainte s'adressent aDieu dans des termes au
plus haut point familiers : « Dieu le Pere, qu'elle disait pieusement, c'est
a toi que je parle. Essaie pas defaire mine que tu m'entends pas» (p. 74).
La priere s'intensifie a un point tel que la Sainte, effrenee, se met a hurler,
a confondre les mots, a adresser aDieu une supplique tout a fait
incoherente: « Benissez-nous entre toutes les femmes, par ton fi Jesus,
fruit de nos entrailles» (p. 75). 11 s'agit, manifestement, d'un
travestissement du « Je vous salue Marie. »

Semblablement, la priere des obseques, recitee en latin, sombre, elle
aussi, dans l'incoherence et devient la cible de la parodie. Alors qu'on
celebrait les funerailles de Citrouille,

On se rendait vaguement compte que l'on etait a
crier quelque chose du fond d'un ablme [...] et qu'on
ferait le sacrifice d'unholocauste ou d'unhelicoptere,
on ne savait pas tres bien. Dies illa, dies irae, quescat
aeternam Domine, R.I.P. (p. 131).

La scene qui suit est une parodie rabaissante du rite funebre et de
l'apparat du ceremonial religieux. La procession solennelle des Pu~ois

se transforme bien vite en debandade lorsque le mort se releve, et tout
l'attirail religieux est jete a la mer.

D'autre part, le songe de la mairesse constitue un rabaissement
parodique de la guerre. Il est de nature prophetique, puisqu'il annonce
l'envahissement du monde des Bourgeois par celui des Pu~ois qui aura
lieu a la fin du roman et les deux armees qui s'affrontent revetent bien
les caracteristiques de l'un et de l'autre peuple. Pourtant, ici, les assaillants
sont reduits a la stature de petits soldats de bois qui se battent avec des
armes tout a fait derisoires : « des crayons, des regles, des plumes, des
epingles a cheveux et des brosses a dents» (p. 32). Et la bataille evoque
davantage une melee carnavalesque qu'une guerre reelle. L'armee de
gauche, nous dit l'auteure, «ressemblait a une troupe de mercenaires
carthaginois, poussant, jurant, se battant a coups de crocs-en-jambe et de
pieds de nez» (p. 33). Semblablement, les glorieuses guerres samiques
se resument, a peu de choses pres, a une bataille a coups de dents et de
griffes entre les deux chefs d'armee, a une sorte d'echauffouree
carnavalesque a laquelle assiste, comme a un spectacle, les troupes
delirantes: « On hurlait, on crachait, on applaudissait, on fauchait l'air
de ses bras, jurant par tous les diables de l'enfer et de l'Ile-aux-Puces »
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(p. 61). Le trophee de guerre constitue par lui-meme un rabaissement
parodique par excellence: il s'agit du jupon de la Cruche qui represente
ici a la fois le bas corporel et la vie sexuelle.

L'episode de la resurrection de Citrouille est une parodie rabaissante
de la science. En premier lieu, l'ardeur scientifique de l'instituteur est
interpretee par la soeur hospitaliere comme un signe de desir sexuel
effrene. L'embaumement meme a tres peu a faire avec la science - il se
fait de la fa~on la plus empirique possible et avec les choses les plus
disparates. Enfin, lorsque le mort revient a la vie, la science de l'instituteur
est abaissee au niveau des choses diaboliques et dans une fuite qui
rappelle celle des Pw;ois ahuris, les embaumeurs prennent le chemin de
la mer: « Quand les herbages se melent de ressusciter les morts, cela
commence a sentir le Belzebuth. Et plantant la le revenant, les deux
ensevelisseurs s'enfuirent a toutes rames de l'lle enchantee » (p. 129-30).

La pOlitique, enfin, est la cible de la parodie. Notons ce « Godeche
de hell! » (p. 43) de Don l'Orignal qui constitue en lui-meme un discours
du trone et les debats echauffes de l'assemblee pw;oise, veritable charivari
que l'auteure compare aux debats d'une chambre des communes:

Alors, on se jeta a corps perdu et le cerveau echauffe
dans un lumineux debat, digne de la plus auguste
chambre des communes. Les cheveux se herissaient,
les pieds frappaient le sol, et les poings dessinaient
dans le ciel de fantastiques arabesques (p. 43).

Ces parodies rabaissantes de la Religion, de la Guerre, de la Science,
du Politique ainsi que l'intertextualite parodique que nous avons signaIee,
creent, comme nous l'avons dit, le climat specifique de l'oeuvre, climat
carnavalesque qui peu a peu et inevitablement s'infiltre dans le monde
des Bourgeois.

Le premier indice de cette infiltration du carnavalesque dans le
monde bourgeois est le songe de la mairesse. EIle voit grandir,
progressivement, l'armee des Pu~ois qui occupe enfin tout l'espace et
qui s'etend au monde entier, « envahissant toute la piece, faisant craquer
les murs, se repandant dans le village, dans les champs, le long des cotes,
inondant la terre et les eaux de sa fureur belliqueuse » (p. 33).

Cet envahissement des Pw;ois - et du carnavalesque - commence
effectivement avec la prise du baril et s'accentue avec le premier rapt
d'Adeline et l'arrivee, en terre bourgeoise, des Pu~oisqui demandent un
terrain pour enterrer Citrouille. A ce moment, la societe bourgeoise, qui
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dejaavait ete ebranIee par la prise du baril, est completement bouleversee
et renversee vers le has: «Tout le village, ecrit l'auteure, [...] etait
maintenant renverse sens dessus dessous, bout-ci bout-la, tete premiere
dans une anarchie sans queue ni tete » (p. 123).

Cette camavalisation du monde bourgeois atteint une espece de point
culminant a I'occasion de la fete chez l'instituteur. Cette fete, comme la
fete populaire dont nous avons parle, est caracterisee par tous les exces
et, par consequent, la maison de I'instituteur devient le site d'un desordre
et d'une destruction tout camavalesques:

Quand le mai'tre d'ecole rentra des bois aux petites
heures, il resta cloue sur le seuil, calouettant devant
un spectacle ebouriffant: I'Ile-aux-Puces etait la,
flottant sur les meubles, sur le parquet, sur le palier,
dans un decor de pillage comme en aurait laisse un
deferlement de TClrtares. Puis il entendit sortir du
fond d'un fauteuil defonce, la voix de Michel
Archange qui annon~ait [...] (p. 144).

Apres cette incursion des Pu~ois,lesBourgeois s'organisent pour la
guerre. Ce sera le second rapt d'Adeline qui fournira le pretexte sous
lequell'Ile-aux-Puces sera assaillie et detruite par le feu.

Ce feu peut etre associe au feu du carnaval, d'une part parce qu'il
prepare la renovation universelle qui est clairement decrite a la fin du
roman; d'autre part, parce qu'll a lieu en meme temps que la formidable
fete entourant les noces de Citrouille. Il faut souligner que cette fete,
comme le carnaval, contient un rapport marque avec le temps et
particulierement avec l'avenir. C'est en c~s termes que nous est decrit le
retour de la noce de la flotte pu~oise vers I'Ile-aux-Puces que les Bourgeois
ont transforme en brasier:

Les Pu~ois riaient et criaient, insouciants du temps,
du monde et de la vie eternelle: seul comptait pour
eux le present plein de souvenirs oublies et gros d'un
avenir inconnu (p. 175).

Cette image du temps present« gros d'un avenir incofUlu, »mise en
correlation immediate dans le texte avec la mort de l'Ile-aux-Puces,
devient une image de la mort accouchant, image centrale de la conception
camavalesque du monde.
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Apres la destruction de leur lIe par le feu, les Pu~ois envahissent de
fa~on definitive la terre ferme et cela a pour effet un nouveau
renversement du village et son renouvellement complet :

Tout etait chambarde au village des bourgeois, [...]
cette population d'ailleurs se trouvait renouvelee,
completement renouvelee (p. 183-84).

Le temoin oculaire a qui le narrateur attribue le reste de l'histoire
constate q~e toute la hierarchie bourgeoise a ete renversee et la mairesse
detronee. A leur place se retrouvent la Sagouine, la Sainte et les autres
membres du !Jeuple pu~ois :

11 ne reconnut plus la mairesse celebre qui avait fait
trembler tout un continent; mais asa place tronait
une espece de commere moucharde qui poussait
toujours devant elle son artillerie de balais, de seaux
et de torchons. 11 ne trouva plus la chapeliere, mais
une sorte d'ascete pudique qui portait le nom de la
Sainte et qui s'adonnait aux pires contorsions pour
prouver qu'elle ne l'avait pas usurpe. De meme, il
chercha en vain le barbier, le banquier, le marchand
et le maitre d'ecole ; toute cette elite avait fait place
a une race de poilus et de barbus, crachant dru et
jurant par tous les diables (p. 184).

Le narrateur fait etat d'une permutation complete de la structure
sociale du haut vers le bas, et du bas vers le haut. Les Bourgeois « de
haute culture et de fortes traditions» (p. 185) se sont rapproches de la
terre, cessant de «cultiver l'art des sauces et des hors d'oeuvres » (p 185)
pour se nourrir des produits de l'ile. Leurs villas se sont transformees en
chaumieres et graduellement, ils se sont faits Pu~ois. Les Pu~ois, quant a
eux, s'embourgeoisent, revetent la parure des anciens Bourgeois et
penetrent « dans les mysteres de la civilisation» (p. 186) :

Un bon jour, la Sagouine avait traverse la place du
marche en remontant un fier collet de dentelle. Le

. lendemain, la Sainte chaussait ses longs bras, de
longs gants, et enroulait ses longs doigts autour
d'une sacoche de soie [...]
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Lentement, le monde se transformait, renversait les
classes, poli<;ant les barbares et barbarisant les
peuples polices [...] (p. 186-87).

Nous nous devons de citer ces paroles de Bakhtine qui nous
paraissent ici tout a fait apropos:

Un des elements obligatoires de la fete populaire
etait le deguisement, c'est-a-dire la renovation des
vetements et du personnage social. L'autre element
de grande importance etait la permutation du haut
et du bas hierarchiques. 10

En meme temps que se transforme et se renouvelle l'ancien monde,
il croit sur une petite ile de sapins verts « un peuple nouveau » (p. 187)
issu de Citrouille et d'Adeline, eux-memes descendants des deux peuples
precedents. Il s'agit d'une civilisation nouvelle et vibrante qui est
resolument toumee vers l'avenir. C'est dans ces termes que l'auteure
nous decrit la nouvelle societe :

La race des Citrouille cultivait et exploitait son ile, y
batissait tranquillement une civilisation nouvelle, un
tiers monde vigoureux et hardi. Les jeunes Citrouille
regardaient fierement devant eux, tous les matins,
cette nappe infinie de mer et d'avenir (p. 187).

Le roman se termine avec Citrouille et Adeline regardant le solei! se
coucher sur l'ancien monde. C'est a la fois une image de sa fin et une
promesse d'avenir. Le monde des Bourgeois et des Pu<;ois a ete renouvele
par le rire et le feu carnavalesque mais il s'eclipse a la fin du roman
comme cela se doit dans la conception carnavalesque du monde - pour
faire place a quelque chose de meilleur, pour laisser entrevoir un monde
nouveau dans l'avenir construit par Citrouille et Adeline.

Nous n'avons fait qu'effleurer quelques elements d'une oeuvre qu'on
pourrait qualifier d'eminemment camavalesque. Pour conclure, il y aurait
peut-etre lieu de s'interroger brievement sur l' existence de ce
camavalesque dans cette oeuvre. On peut, certes, parler d'influences : il
y aurait Rabelais, bien sur, Cervantes, aussi, et la culture populaire
acadienne elle-meme. Mais cela ne saurait suffire. Encore faudrait-il
rendre compte de l'engouement de Maillet pour les auteurs de la
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Renaissance et four cette culture populaire.
Bakhtine, i nous semble, nous fournit un element de reponse. Tout

nouvel essor du carnavalesque dans la litterature correspond, d'apres
lui, a une epoCJ.ue d'importantes mutations historiques. Certaines oeuvres
et certains eCrIvains, nous dit-il, « refletent d'une maniere essentielle et
profonde les epoques de mutation de l'histoire mondiale. Ces ecrivains
ont affaire a un monde inacheve et en transformation, empli d'un passe
en voie de decomposition et d'un avenir en voie de formation. »11 Aussi
est-ce aces epoques que la culture populaire, avec son accent sur le
devenir, sur l'inachevement positif du monde « exerce une puissante
influence sur la litterature. »1 Maillet ne serait-elle pas, justement, par
rapport a l'Acadie tout au moins, de ces ecrivains qui decrivent un monde
en transformation, la fin d'un ordre perime et l'arrivee d'un ordre
nouveau? Nous le pensons. Ne pourrions-nous pas qualifier Antonine
Maillet d'ecrivain« charniere » dans la mesure oil elle eFfectue, en Acadie,
le passage d'une litterature orale traditionnelle et seculaire a une
litterature qui deja prend sa place parmi les litteratures modernes ?
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