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Un s tage  au  Sa lon  du  l iu re  de  j eunesse  reserve  b ien  des  
surpr ises  ;  ne  sera i t - ce  que  par  1 'eKt raord ina i re  d iuers i te  des  
ac t ions  menees  par  ce t te  equ ipe ,  pendant  l e  Sa lon  e t  tou t  au  
long  de  1 'annee .  
Ces  t ro is  mo is  passes  a  Mont reu i l  m 'on t  permis  d  auo i r  des  
contac ts  auec  de  nombreu»  pro fess ionne ls  e t  sur tou t  
d  apprec ie r  l e  dgnamisme e t  l  espr i t  noua teur  de  ce t te  pe t i t e  
s t ruc ture  qu i  es t  deuenue  au  f i l  des  ans  une  re fe rence  
ob l igee  quand  on  par le  de  l i t t e ra tu re - j eunesse .  
Les  miss ions  qu i  m  ont  e te  conf iees  e t  l es  reun ions  
hebdomada i res  de  l  equ ipe ,  m  ont  permis  d  apprehender  l e  
t raua i l  rea l i se  e t  de  mesurer  l e  souc i  cons tan t  du  
deue loppement  de  l a  l ec tu re  e t  du  l iu re  chez  l  en fan t .  
Je  remerc ie  donc  tou te  1 'equ ipe  de  m  auo i r  assoc iee  a  l a  
p repara t ion  du  9eme  Sa lon ,  en  par t i cu l i e r  Henr ie t te  Zougheb i ,  
Na tha l i e  Don ik ian  e t  Den is -Luc  Panth in  que  j  a i  sans  doute  
par fo is  ennuyes  auec  mes  ques t ions  "a  b ru le -pourpo in t "  e t  
qu i  on t  eu  l a  de l i ca tesse  de  ne  pas  me  le  d i re .  
J  espere  que  mon  t raua i l  a  cont r ibue  a  l a  rea l i sa t ion  de  ce t te  
journee  pro fess ionne l l e .  T raua i l  que  j e  ua is  essager  de  
re t ranscr i re  i c i  l e  p lus  f ide lement  poss ib le .  
Je  regre t te  tou te fo is  que  mon  s tage  se  so i t  de rou le  de  ju i l l e t  
a  oc tobre ,  ce  qu i  ne  cor respond  pas  ree l l ement  a  l a  per iode  
pendant  l aque l l e  l e  p lus  g ros  de  l a  p repara t ion  du  Sa lon  se  
f a i t .  Je  n 'a i  pu ,  en  e f fe t  ass is te r  n i  a  l a  dern ie re  reun ion  
p repara to i re  du  comi te  de  re f l en ion  de  l a  journee  
pro fess ionne l l e ,  n i  de  surc ro t t  a  sa  mise  en  p lace  e f fec t iue .  
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Centre de Promotion du Liure de Jeunesse : 
des  rencont res  in te rpro fess ionne l l es  
pendant  l e  Sa lon  du  l iu re  de  j eunesse  

Besume :  Le  Cent re  de  Promot ion  du  L iu re  de  Jeunesse  
(CPLJ  93 )  do i t  son  eH is tence  a  l a  po l i t ique  
ac t iue  du  depar tement  de  Se ine -Sa in t -Den is  en  
mat ie re  de  l iu re  e t  de  l ec tu re .  Que ls  son t  ses  
ac t ions  e t  ses  ob jec t i f s  ?  
Ce  cen t re  p rodu i t  l e  Sa lon  du  l iu re  de  j eunesse  
s i tue  a  Mont reu i l .  Le  dern ie r  jour  du  Sa lon  es t  
consacre  au«  pro fess ionne ls  du  l iu re .  L 'annee  
1993 ,  a  uu  un  e f fo r t  impor tan t  quant  a  l a  
reorgan isa t ion  de  ce t te  journee .  D 'une  par t ,  
pour  cen t re r  l es  deba ts  dans  un  conteHte  
in te rpro fess ionne l ,  d ' au t re  par t ,  pour  toucher  
un  p lus  g rand  nombre  de  l ib ra i res .  

Descr iP teurs  :  Fo i re  enpos i t ion ;  L i t t e ra tu re  en fan t ine ;  E tude ;  

f lbs t rac t  :  The  p romot ion  cen te r  fo r  ch i ld ren  book  (CPLJ  
93 )  en is ts  as  a  resu l t  o f  the  s t rong  po l i cy  o f  the  
Se ine -Sa in t -Den is  Depar tment .  UJha t  a re  i t s  
ac t ions  and  goa ls?  
Th is  cen te r  o rgan izes  euery  year  the  ch i ld ren  
Bookfa i r  loca ted  in  Mont reu i l .  The  l as t  day  o f  
the  fa i r  i s  ded ica ted  to  the  book  p ro fess iona ls .  
I n  1993 ,  a  l a rge  ac t ion  has  been  under taken  to  
reorgan ize  th is  day .  F i rs t  to  se t  the  deba tes  
Lu i th in  an  in te rpro fess iona l  con ten t  and ,  on  the  
o ther  hand ,  to  inuo lue  an  inc reas ing  number  o f  
bookse l l e rs .  

Keumords  :  EHh ib i t ion ;  Juuen i le  l i t e ra tu re ;  S tudy ;  



Introduction 



*&n,t: "xlfi. -|.<ujut Aen t̂opvp-ezL OAA<L, p-ou-t <̂ u.'-U. aj, <ut <ie<i, ê rvĵ ari&s, 
pevrLtn.e<̂  et de<>, ê L-l-a-Tvt̂  e cn̂ va-UrL̂ .. .etc." 

4-TLte(UU<ŷ n,cg. : "di -|au.t TL»a<b p-en-TTLetVLe de n.e<bten, vrvteitige/at, 

€QAX co-m-inrLe. GA C^U/O-TL n.ê teAa. -ĵ -ten,. 
Cê t c<y-rrL-m.<2. <;a cjfU.'<yrL «̂ ocx̂ te/va p.»u.n. de A>n.a-i. et p.»u/L toû ouA .̂ 

.̂UOTLA OTL -TL<2. co-TRLP/LGZRL<S. p.a<i, O-TL WeziC-vetA.G. P-TUA." 

*0n a le droit  :  abecedaire de$ Etats-Generau» 
de$ jeunes de$ col leges de Seine-Saint-Deni$,  

auec la col laboration de Didier Daeninck»,  Daniel  Pennac. . .  
Salon du Liure de Jeunesse,  1990 

Le  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse  a  Mont reu i l  en  es t  a  sa  neuu ieme  

ed i t ion .  Ce t te  man i fes ta t ion ,  es t  l a  seu le  dans  ce  domaine  

d 'ampleur  ree l l ement  na t iona le .  C 'es t  l a  p r inc ipa le  des  ac t iu i tes  

du  nouueau  Cent re  de  p romot ion  du  l iu re  de  j eunesse  dont  

s 'es t  do te  l e  Depar tement  de  Se ine -Sa in t -Den is .  Les  s ta tu ts  de  

ce  cen t re  sont  tou t  recen ts ,  pu isqu ' i l s  da ten t  de  1993 .  

Cependant  l e  depar tement  aua i t  m is  en  p lace  des  ac t ions  en  

faueur  de  l a  l ec tu re  depu is  l es  annees  1970 .  

Ce  nouueau  s ta tu t  cor respond  a  deu»  changements .  D 'une  par t ,  

i l  s ' imposa i t  apres  l e  re t ra i t  de  l a  u i l l e  de  Mont reu i l  dans  

1 'o rgan isa t ion  du  Sa lon .  D 'au t re  par t ,  l e  Conse i l  genera l ,  a  uou lu  

se  do te r  d 'une  ree l l e  s t ruc ture  permanente  au tour  du  l iu re  de  

j eunesse .  

De  par  son  enuergure  e t  l e  nombre  des  ses  par t i c ipan ts  ce  

sa lon  peu t  e t re  compare  a  d 'au t res  man i fes ta t ions  na t iona les  

au tour  du  l iu re .  Cependant ,  son  imp lan ta t ion  e t  sur tou t  l e  f a i t  



d 'auo i r  un  un ique  p roduc teur ,  1 ' ancre  i r remed iab lement  dans  l a  

rea l i t e  du  depar tement .  

En  e f fe t ,  ce  dern ie r ,  $ ' i l  a  uou lu  $e  do te r  d 'une  man i fes ta t ion  a  

uoca t ion  na t iona le ,  es t  t res  souc ieu»  des  an imat ions  en  

d i rec t ion  du  pub l ic  e t  des  ins t i tu t ions  de  p roH imi te .  f l i ns i  des  

par tenar ia ts  mu l t ip les  sont  deue loppes  au  n iueau  loca l .  

1 ' imp lan ta t ion  geograph ique ,  p roche  de  l a  cap i ta le ,  a  beaucoup  

a ide  a  reun i r  l es  ed i teurs .  

Cependant ,  l e  Cent re  de  Promot ion  du  L iu re  de  Jeunesse  n 'es t  

pas  seu lement  une  u i t r ine  de  1 'ed i t ion  j eunes$e .  I I  a  l a  charge  

de  l a  p romot ion  du  l iu re .  f l  ce  t i t re ,  i l  deue loppe  de$  ac t ions  de  

p romot ion  en  faueurdes  i l lus t ra teurs  e t  des  au teurs .  La  l ec tu re  

en fan t ine  es t  pe rpue  dans  tou te  son  impor tance .  Le  souc i  de  l a  

t ranscr ip t ion  e t  de  l a  pub l ica t ion  d 'eHper iences  au tour  de  l a  

l ec tu re  auec  l es  en fan ts  es t  con$ tan t .  

Le  sa lon  lu i -meme es t  conpu  pour  e t re  au t re  chose  qu 'une  

s imp le  p romenade  en t re  des  s tands  d 'ed i t ion .  

Des  p repara t ions  a  l a  u is i te  son t  o rgan ises  auec  l es  ins t i tu t ions  

du  depar tement  (eco les ,  co l l eges ,  c reches ,  b ib l io theques ) .  Des  

ou t i l s  de  t raua i l  (b ib l iograph ies ,  j eun ,  t raua i l  au tour  de  l a  

l ec tu re  de  l iu res )  son t  donnes  a  ceun  qu i  l e  souha i ten t .  

Des  deba ts  sont  o rgan ises  tou t  au  long  des  journees  du  sa lon .  

Ce t te  annee ,  une  des  p reoccupat ions  du  CPLJ  por ta i t  sur  l a  

reorgan isa t ion  de  l a  journee  pro fe$$ ionne l l e  du  Sa lon .  Jusqu ' i c i  

l a  journee  e ta i t  conpue  comme une  ser ie  de  temoignages  



autour  du  l iu re  de  j eunesse .  i l  f a l l a i t  donc  a l l e r  ue rs  une  p lus  

g rande  coherence .  

D 'au t re  par t ,  l a  d i rec t ion  uou la i t  qu 'e l l e  so i t  l e  re f l e t  du  

ques t ionnement  de  tous  l es  p ro fess ionne ls  du  l iu re  au tour  

d 'une  re f l en ion  commune .  Dans  l a  meme d i rec t ion ,  ma is  p lus  

p rec isement ,  i l  f a l l a i t  f a i re  uen i r  l es  l ib ra i res  dans  ses  deba ts .  

Ces  dern ie rs  sont  des  re la is  impor tan ts  pour  l e  l iu re .  R lus  de  

200  l ib ra i res  e ta ien t  p resents  1 'annee  dern ie re  pendant  l a  

journee  ma is  e ta ien t  sous - representes  dans  les  d iscuss ions  par  

rappor t  au«  au t res  p ro fess ionne ls .  

Ce t te  e tude  aura  donc  pour  ob je t ,  d 'une  par t  l e  Cent re  de  

Promot ion  du  l iu re  de  Jeunesse  de  Se ine -Sa in t -Den is  ;  Son  

h is to i re ,  sa  s t ruc ture  e t  l es  ac t ions  qu ' i l  a  su  deue lopper  au  

cours  du  temps .  Ma is  auss i ,  l e  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse  a  

Mont reu i l ,  qu i  es t  1 ' euenement  l e  p lus  connu  de  ses  ac t iu i tes .  

Que l l e  es t  l ' enuergure  de  ce t te  man i fes ta t ion ,  comment  se  

p repare  t - i l ,  que l  es t  son  contenu  ?  

E l l e  mont re ra  d 'au t re  par t  l e  t raua i l  qu i  a  e te  fa i t  au tour  de  l a  

journee  pro fess ionne l l e  dud i t  sa lon .  Les  nouue l l es  o r ien ta t ions  

souha i tees  e t  l a  p repara t ion  pour  a t te indre  ses  nouueaua  

ob jec t i f s .  
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LE CENTRE DE PROMOTION DU L lURE DE JEUNESSE 

1 ° )  La  genese  

H is to r iaue  

I I  g  a  a  Mont reu i l  e t  en  Se ine -Sa in t -Den is ,  une  uo lon te  de  

mener  des  ac t ions  au tour  de  l a  l ec tu re  e t  du  l iu re  de  j eunesse  

depu is  l a  f in  des  annees  70 .  

C 'es t  un  depar tement  j eune  (207»  de  l a  popu la t ion  a  mo ins  de  

d i«  hu i t  ans )  qu i  conna i t ,  comme tous  ceu«  qu i  on t  eu  une  

c ro issance  demograph ique  fo r te  e t  une  immigra t ion  

impor tan te ,  des  p rob lemes  d ln tegra t ion  e t  de  reuss i te  sco la i re .  

f luss i  des  1  976 ,  une  p remiere  man i fes ta t ion  a  l i eu  au tour  du  

l iu re  au  Cent re  des  lo is i rs  Henr i  U ia l lon .  Par  l a  su i te ,  l a  

mun ic ipa l i t e  de  Mont reu i l  charge  Ro lande  Causse  e t  l e  se ru ice  

soc io -educa t i f  de  c reer  des  a te l i e rs  d  ec r i tu re .  

En  1  979 ,  une  au t re  man i fes ta t ion  p lus  impor tan te  se  p rodu i t  au  

Cent re  des  enpos i t ions  de  Mont reu i l  dans  l e  cadre  de  1 'annee  de  

1 'en fance .  "La  ma ison  des  l iu res  e t  des  images"  accue i l l e  

pendant  deun  semaines ,  5000  en fan ts .  



Uiendra  sur  l a  l ancee ,  en  1983  e t  1984 ,  l e  Fes t iua l  du  l iu re  

en fan t - j eunes ,  sou tenu  ce t te  fo is  pa r  p lus ieurs  M in is te res ,  qu i  

dure  un  mois .  

1  985  es t  l a  da te  de  l a  c rea t ion  du  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse .  

Formule  nouue l l e  due  a  l a  con jonc t ion  des  uo lon tes  de  l a  U i l l e  

de  Mont reu i l  e t  du  Conse i l  genera l  de  Se ine -Sa in t -Den is .  f lu  l i eu  

de  se  derou le r  sur  un  mois ,  l e  sa lon  dure  deu«  jours .  

Ce t te  fo is -c i ,  auec  l ' ambi t ion  d 'accue i l l i r  une  man i fes ta t ion  de  

por tee  na t iona le  sur  l e  l i u re  de  j eunesse .  La  d i rec t ion  en  es t  

con f iee  a  Henr ie t te  Zougheb i ,  a lo rs  d i rec t r i ce  de  l a  b ib l io theque  

de  Mont reu i l ,  chargee  de  miss ion  au  depar tement  e t  a  F ranc is  

Gendron ,  d i rec teur  du  cen t re  d  ac t ion  cu l tu re l l e  de  Mont reu i l .  

Le  Sa lon  s 'ouure  a lo rs  a  de  nouue l l es  perspec t iues ,  en  se  

uou lan t  l a  u i t r ine  de  1 'ed i t ion .  "L  ob jec t i f  es t  de  donner  a  uo i r ,  

i n fo rmer ,  p romouuo i r  dans  des  fo rmes  d iuerses  1 'ed i t ion  

f ranpa ise ,  ( . . . )  f a i re  conna i t re  l es  innoua t ions .  Les  mot iua t ions  

sont  ce l l es  de  souten i r  un  sec teur  qu i  con t r ibue ,  que l l es  que  

so ien t  nos  inqu ie tudes  pour  l  auen i r ,  a  fo rger  no t re  iden t i t e  

cu l tu re l l e .  Ce la  se  t radu i t  pa r  un  sout ien  a  l a  c rea t ion  l i t t e ra i re  

e t  g raph ique .  Des  ma isons  d 'ed i t ions  qu i  f e rment ,  qu i  son t  en  

d i f f i cu l te , . . .  ce la  s ign i f i e  pour  nous  un  ree l  danger  pour  l e  

ma in t ien  du  p lu ra l i sme ,  des  s tg les ,  des  couran ts  de  pensee  e t  

des  cho in  mo ins  uar ies  pour  l es  l ec teurs .  La  l ibe r te  des  

c rea teurs  re jo ignant  ce l l e  des  pub l ics"  .  Ce t te  dec la ra t ion  de  



Georges  Ua lbon ,  P res iden t  du  Conse i l  Genera l ,  dans  l a  p re face  

du  p remier  ca ta logue  du  Sa lon  en  1  985 ,  ua  res te r  un  c redo  pour  

l es  annees  su iuan tes .  

Les  ed i teurs  u iendront  de  p lus  en  p lus  nombreuH.  f lu jourd 'hu i  l a  

to ta l i t e  de  1 'ed i t ion  j eunesse  es t  p resen te  a  Mont reu i l .  L ' annee  

dern ie re ,  l a  p resse  j eunesse  s 'e ta i t  j o in te  a  l a  man i fes ta t ion  e t  

en  1  993 ,  ce  sont  l es  ed i teurs  de  bandes  dess inees  qu i  son t  

p resen ts .  La  p ron imi te  de  l a  cap i ta le  a  ce r tes  joue  un  ro le ,  ma is  

comme 1 'a f f i rment  l es  p remiers  membres  de  l  equ ipe  du  Sa lon ,  

l a  cou leur  po l i t ique  de  l a  mun ic ipa l i t e  e t  du  depar tement  en  a  

fa i t  hes i te r  p lus  d 'un .  L ' £ c o l e  des  Lo is i rs ,  pa r  enemple ,  ma ison  

d 'ed i t ion  spec ia l i see  e t  renommee  dans  l a  p roduc t ion  j eunesse ,  

fu t  une  des  dern ie res  a  uen i r  a  Mont reu i l .  P reuue ,  s ' i l  en  es t ,  

que  l a  par t i e  n  e ta i t  pas  gagnee  au  depar t .  

S ta tu ts  

1993 ,  marquera  un  nouueau  changement  dans  l es  s ta tu ts  du  

Sa lon .  En  e f fe t ,  L  f l ssoc ia t ion  pour  l e  l iu re  e t  l a  l ec tu re  en  

Se ine -Sa in t -Den is  ( f lLL  93 ) ,  qu i  e ta i t  l e  p roduc teur  enecut i f  du  

Sa lon  e t  de  journees  l i t t e ra i res  sur  l a  l i t t e ra tu re  j eunesse ,  se  

t rans forme  en  Cent re  de  Promotson  du  L iu re  de  Jeunesse  (CPLJ)  

auec  "1 'ob jec t i f  de  l a  m ise  en  oeuure  d  une  ac t ion  permanente  

de  p romot ion  de  l a  l ec tu re  pour  l a  j eunesse ,  p r inc ipa lement  

dans  l e  depar tement  de  l a  Se ine -Sa in t -Den is ,  en  co l l abora t ion  

auec  l es  p ro fess ionne ls  e t  usagers ,  l es  co l l ec t iu i tes  pub l iques  



concernees  a ins i  que  l a  d i rec t ion  e t  l a  ges t ion  du  Sa lon  du  L iu re  

de  Jeunesse ,  sa lon  na t iona l " * 1 ) .  I I  a  pour  p res iden t ,  Maur ice  

Souchegre ,  u ice -p res iden t  du  conse i l  genera l ,  charge  de  l a  

cu l tu re  e t  pour  d i rec t r i ce ,  Henr ie t te  Zougheg i .  

Ce  nouueau  s ta tu t ,  ne  marque  pas  un  changement  p ro fond  dans  

l es  ac t ions  jusqu 'a lo rs  rnenees  par  l a  d i rec t r i ce  e t  son  equ ipe  

tou t  au  long  de  1 'annee ,  ma is  a  l e  mer i te  de  l es  inscr i re  

o f f i c ie l l ement  dans  ses  miss ions .  

F inancements  e t  s t ruc ture  in te rne  

Cependant ,  1 ' ambi t ion  es t  l a  qu i  es t  d 'a l l e r  tou jours  p lus  lo in  e t  

d 'en  fa i re  p lus .  Par i  d i f f i c i l e ,  quand  on  sa i t  que  1 'equ ipe  

permanente  du  Cent re  a  de ja  perdu  deu«  personnes  (une  

responsab le  de  l a  communica t ion  t r i l i ngue ,  une  secre ta i re  de  

d i rec t ion ,  p r iuan t  l a  d i rec t r i ce  d  un  secre ta r ia t  pa r t i cu l i e r .  De  

surc ro i t ,  l e  budge t  es t  en  ba isse  depu is  deuH ans .  D 'au tan t  p lus  

en  ba isse ,  que  l a  ma i r i e  de  Mont reu i l  s  es t  des is tee  du  Sa lon  

ce t te  annee ,  apres  auo i r  d iminue  de  mo i t i e  sa  par t i c ipa t ion  

l ' annee  dern ie re .  

l e  Conse i l  genera l  de  Se ine -Sa in t -Den is  assure  seu l  ma in tenant  

l es  3 /4  d 'un  budget  qu i  s ' e leue  a  16  mi l l ions  de  f rancs .  I I  es t  

comple te  par  des  subuent ions  du  M in is te re  de  1 'Educa t ion  

C1) Extrait du Journal Officiel de la Rcpubliquc Fran^aise "Associations", 9 
juin 1993. 



Nat iona le ,  de  l a  DRHC l l e  de  F rance ,  du  CNC,  du  M in is te re  de  l a  

j eunesse  e t  des  spor ts . . .  

Ce  depar t ,  equ iuau t  a  une  per te  seche  de  3  mi l l ions ,  ob l igean t  

l e  nouueau  CPLJ  a  t rouuer  des  ce t te  annee  d 'au t res  

par tenar ia ts  auec  des  ins t i tuons  ou  des  co l l ec t iu i tes< 2 ) .  

Ce t te  absence  jus t i f i e  auss i  l e  nouueau  s ta tu t ,  e t  semble  e t re  

d 'o rdre  po l i t ique .  Toute fo is  l a  mun ic ipa l i t e  de  Mont reu i l  ne  

p rend  pas  g rand  r i sque .  Le  Sa lon  se  t i en t  tou jours  sur  l a  p lace  

de  l a  ma i r i e ,  pour  des  ra isons  h is to r iques  ( l e  Sa lon  s 'es t  l a  t enu  

l a  depu is  sa  c rea t ion )  e t  economiques  (un  chap i teau  de  8500m2 

desseru i  pa r  l e  met ro ) .  E l l e  en  re t i re  donc  encore  beaucoup  de  

no tor ie te .  

Quant  a  l a  s t ruc ture  in te rne  du  CPLJ ,  e l l e  comprend  une  equ ipe  

de  s i«  personnes< 3 l ,  doub lee  d  ass is tan ts  des  l e  mo is  de  

sep tembre  pour  l a  m ise  en  p lace  du  sa lon  qu i  se  t i en t  l a  

p remiere  sema ine  de  decembre .  Les  membres  permanents  de  

1 'equ ipe  son t  l a  depu is  1  985  e t  ce  sont  eun ,  en t ra lnes  par  l e  

dynamisme e t  1 ' in tu i t ion  sure  de  l eur  d i rec t r i ce ,  qu i  on t  f a i t  

na t t re  ce t te  man i fes ta t ion  e t  1 'on t  por tee  jusqu 'a  1 'enuergure  

na t iona le  e t  in te rna t iona le  qu i  es t  deuenue  l a  s ienne .  Le  

(2) Voir en annexes le budget du CPLJ,. 
(3) Henriette Zoughebi (directrice), Calhcrinc Collin (administrateur), 
Nathalie Donikian (presse et communication), Dcnis-Luc Panthin 
(expositions), Yves Quemet-Bancel (compiabilile) cl Nazha Filahy 
(secretariat). 



Conse i l  genera l  l es  a  auss i  sou tenu  depu is  tou jours .  L 'annee  

dern ie re ,  i l  a  eponge  l e  t rou  f inanc ie r  cause  par  l a  d iminu t ion  

de  l a  par t i c ipa t ion  de  l a  mun ic ipa l i t e  de  Mont reu i l .  

Pour  se  rendre  compte  du  t raua i l  qu i  es t  fourn i  e t  rea l i se  a  

Mont reu i l ,  i l  f au t  eHaminer  l es  ac t ions  menees  en  faueur  de  l a  

p romot ion  des  au teurs  e t  i l l us t ra teurs ,  a ins i  que  ce l l es  en  

d i rec t ion  de  tous  l es  med ia teurs  en t re  l e  l iu re  e t  1 ' en fan t .  C 'es t  

ce  t raua i l  qu i  a  fa i t  du  Sa lon  e t  de  son  equ ipe ,  un  in te r locu teur  

p r iu i l eg ie  e t  competen t  pour  tou t  ce  qu i  concerne  l a  

l i t t e ra tu re - j eunesse .  

2 ° )  Les  ac t ions  

E l l es  s ' e tendent  b ien  au  de la  du  Sa lon  e t  uont  dans  p lus ieurs  

d i rec t ions .  I I  pa ra i t  d i f f i c i l e  d 'eu i te r  i c i  l a  na r ra t ion  sous  fo rme  

de  ca ta logue ,  i l  g  a  cependant  une  log ique  qu ' i l  f au t  essager  de  

rendre .  

Les  ac t ions  en  faueur  de  l ' i l l us t ra t ion  du  l iu re  de  i eunesse  

•  La  par t i c ipa t ion  a  l a  B ienna le  d ' i l l us t ra t ion  de  Bra t i s laua ,  

S louaqu ie  (B IB ) ,  en  es t  une .  D 'une  par t ,  l a  B IB  a  conf ie  depu is  

1991 ,  l a  responsab i l i t e  de  l a  se lec t ion  f ranpa ise  au  Sa lon  du  

L iu re  de  Jeunesse .  Henr ie t te  Zougheb i  f a isan t  pa r t i e  des  ce t te  

da te  du  comi te  in te rna t iona l  d 'o rgan isa t ion  de  l a  b ienna le .  Le  

Sa lon  du  L iu re  de  j eunesse  dec ide  a lo rs  de  c reer  un  comi te  

na t iona l  de  se lec t ion .  Ce t te  annee ,  i l  comprena i t  Jean  Per ro t ,  



pro fesseur ,  Chr is t i an  Brue l ,  ed i teur ,  M .  Go lds te in  de  l a  reuue  

Bf lT ,  N ico le  Zand  du  Monde ,  Bernard  Ep in  de  1 'Human i te -

D imanche  e t  Jean  C lauer ie ,  au teur  e t  i l l us t ra teur .  Ce  comi te  a  

cho is i  20  i l l us t ra teurs  dont  ce r ta ins  e ta ien t  d 'o r ig ine  e t rangere  

ma is  e ta ien t  pub l ies  en  F rance  (une  nouueaute  in t rodu i te  pa r  l e  

CPLJ) .  

Ce t te  se lec t ion  e ta i t  remarquab le .  T ro is  a r t i s tes  on t  en  e f fe t ,  

e te  recompenses  par  l e  Comi te  in te rna t iona l  de  se lec t ion  (qu i  

comprend 5 membres choisis par le Comite artistique) : IsHeri 
Mat to t i  ( I t a l i en ) ,  Grand  p r i« ,  pour  son  ouurage  :  "Eugen io" ,  

f lnne  Brou i l l a rd  (Be lge ) ,  Pomme d '0 r  pour  " l e  Sour i re  du  loup"  e t  

M i re i l l e  Uaut ie r  (F ran ipa ise ) ,  une  p laque t te  pour  :  "Je  me  

mar ie ra i  auec  f lnna" .  D 'au t re  par t ,  l e  CPLJ  in te ru ien t  

f inanc ie rement  dans  l a  p resenta t ion  des  oeuures  

se lec t ionnees ,  se  chargeant  des  cont ra ts  d 'assurance  pour  l e  

t ranspor t  e t  1 ' eHpos i t ion  de  ce l l es -c i  e t  du  uogage  des  

i l l us t ra teurs  en  S louaqu ie .  Ce  fa i t  es t  a  sou l igner  ca r  i l  s ' ag i t  

d 'un  budget  consequent  que  l e  CPLJ  a  uou lu  consacre r  

en t ie rement  a  l a  p romot ion  des  i l l us t ra teurs  e t  de  l eurs  

oeuures .  

•  Mais  1 'ac t ion  du  cen t re  en  faueur  de  1 ' i l l us t ra t ion ,  ne  

s 'a r re te  pas  l a .  Des  enpos i t ions  sont  o rgan isees  depu is  

p lus ieurs  annees ,  sous  1 'appe l l a t ion  " Images -par tg"  pu is  



" Imag ina i res  en  Se ine -Sa in t -Den is"  en  co l l abora t ion  auec  des  

ins t i tu t ions  e t  des  mun ic ipa l i t es .  

C 'es t  a ins i  que  l e  15  oc tobre  uer ra  1 ' inaugura t ion  de  deuH 

enpos i t ions ,  l ' une  consacree  a  1 'au teur  i l l us t ra teur  a l l emand  

K laus  Ens ika t  e t  1 'au t re  sur  1 ' i l l us t ra t ion  a l l emande  dans  l e  l iu re  

de  j eunesse .  Toutes  deun  en  co l l abora t ion  auec  l a  u i l l e  de  

Bagno le t  ( e t  du  Goethe  Ins t i tu t  pour  l a  seconde) .  Dau id  

Macau lay ,  i l l us t ra teur  amer ica in ,  reconnu  pour  l a  p rec is ion  de  

son  dess in  en  a rch i tec tu re  e t  inu i te  d 'honneur  du  Sa lon ,  (Le  

theme  du  9eme  Sa lon  es t  l a  u i l l e )  se ra  e«pose  dans  l a  commune  

de  Seuran .  P lus  t a rd ,  se ra  enu isagee  une  enpos i t ion  au tour  des  

a r t i s tes  p r imes  a  Bra t i s laua ,  pour  l es  d in  ans  du  Sa lon  en  1994 .  

Des  ac t ions  sont  auss i  menees  D lus  spec i f iouement  en  faueur  

de  l a  l ec tu re  en fan t ine  

•  Des  a te l i e rs  d 'ec r i tu re  sont  o rgan ises  dans  l e  Depar tement ,  

en  co l l abora t ion  auec  des  ense ignants  ou  des  b ib l io theca i res .  

Rencont res  d 'ec r iua ins  ou  de  conteurs  connus  auec  des  en fan ts  

pour  qu i  l ' ec r i tu re  ne  ua  pas  de  so i .  C 'es t  a ins i  que  F rango is  

P lace  a  t raua i l l e  a  Pan t in ,  Hamed  Bouzz ine  a  La  Courneuue  

( t raua i l  qu i  s ' es t  c lo tu re  par  un  spec tac le  l e  3  ju i l l e t ) .  Jean -

Noe l  B lanc ,  lu i ,  se ra  a  No isy -Le -Sec  en  sep tembre .  Ce  t raua i l  

about i t  pa r fo is  a  que lques  pe t i t s  che fs -d 'oeuure  de  recue i l s  

d 'eHpress ion  d 'ado lescents  sur  l eur  ban l i eue ,  comme "Sang  gr is  
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:  un  a te l i e r  cTecr i tu re  a  La  Courneuue" ,  t emoignage  po ignant  

sur  ce  qu 'a  pu  produ i re  l a  rencont re  pendant  t ro is  mo is  de  

F ranpo is  Bon  auec  des  Igceens .  

•  D'au t res  ac t ions  sont  menees  ega lement  en  d i rec t ion  des  

"med ia teurs"  en t re  l e  l iu re  e t  1 ' en fan t .  Ce t te  appe l l a t ion  

"ma ison"  regroupe  des  b ib l io theca i res ,  des  ins t i tu teurs ,  des  

documenta l i s tes ,  des  assoc ia t ions  de  paren ts  d 'e leues ,  des  

puer icu l t r i ces . . . ,  tous  ceu«  e t  ce l l es  en f in ,  qu i  in te ru iennent  

dans  l a  l ec tu re  de  1 'en fan t .  Des  ac t ions  donc ,  en  co l l abora t ion  

auec  l es  IUFM de  L iu rg -Gargan  e t  de  Cre te i l ,  pour  l a  fo rmat ion  

des  ins t i tu teurs  (un  s tage  d 'une  sema ine  es t  o rgan ise  au tour  

du  l iu re  de  j eunesse )  e t  auec  l a  Mf lFPEN en  d i rec t ion  des  

documenta l i s tes  en  CDI  auec  t ro is  journees  de  s tage  

comprenant  une  journee  de  fo rmat ion ,  l a  par t i c ipa t ion  a  l a  

Journee  pro fess ionne l l e  du  Sa lon  e t  une  journee  de  b i l an .  

•  Des  ma l les  a  l iu res  c i rcu len t  auss i  en  d i rec t ion  des  eco les ,  

des  cen t res  de  lo is i rs  ou  des  CDI .  Cer ta ines  composees  de  l iu res  

o f fe r ts  par  l e  Conse i l  genera l  c i rcu len t  dans  l es  eco les  du  

depar tement ,  d 'au t res  appe lees  Ma l les  ind iennes  on t  e te  

rea l i sees  l ' annee  dern ie re ,  da te  ann iuersa i re  de  l a  decouuer te  

de  1 ' f lmer ique  par  Chr is tophe  Co lomb.  Ces  ma l les  cons t i tuees  en  

par tenar ia t  auec  f lmnes tg  in te rna t iona l  e t  l a  SNCF,  son t  de  min i  

enpos i t ions  auec  des  ob je ts  a r t i sanauH ind iens ,  une  

b ib l iograph ie  t res  comple te  e t  une  se lec t ion  de  l iu res  par  



t ranche  d 'age  ( romans ,  documenta i res ,  a lbums)  sur  l a  cu l tu re  

ind ienne  d ' f lmer ique  du  Sud  e t  du  Nord .  Un  t raua i l  p repara to i re  

es t  f a i t  auec  l es  personnes  accue i l l an tes  so i t  pa r  un  ecr iua in  de  

cu l tu re  ind ienne  so i t  pa r  une  personne  du  Cent re .  I I  n ' es t  pas  

poss ib le  de  tou t  c i t e r  i c i ,  l e  bu t  e tan t  d 'euoquer  s imp lement  ce  

que  sont  l es  mu l t ip les  d i rec t ions  dans  l esque l l es  l e  CPLJ  

t raua i l l e .  

Les  ac t ions  de  d i f fus ion  

•  Out re  l es  gu ides  de ja  connus ,  comme le  Gu ide  des  

i l l us t ra teurs  du  l iu re  de  j eunesse  f ranqa is  ou  l e  Gu ide  des  

au teurs  du  l iu re  de  j eunesse  f ranpa is .  un  Gu ide  eurooeen  du  

l iu re  de  j eunesse .  es t  en  p reu is ion .  Ce lu i -c i  a  1 'ambi t ion  de  

reper to r ie r  1 'ensemble  des  ressources  du  l iu re  de  j eunesse  en  

France  e t  en  Europe  .  Je  do is  d i re  a  ce  p ropos  que  ce  gu ide  a  

p r is  enormement  de  re ta rd ,  no tamment  a  cause  du  depar t  des  

personnes  t raua i l l an t  sur  ce  p ro je t .  I I  a  donc  fa l lu  ce t te  annee  

p roceder  a  des  uer i f i ca t ions  e t  des  mod i f i ca t ions  des  

organ ismes  reper to r ies .  

•  D'au t res  pub l ica t ions  sont  ed i tees  te l l es  que  Sang  q r is . . . ^  ou  

"On  a  l e  d ro i t  :  E ta ts  Generau»  des  i eunes  des  co l l eqes  de  

Se ine -Sa in t -Den is"  a ins i  que  1 'e tude  de  Jean -Mar ie  Bouua is t  :  

Op.. Cit.. p. 11 
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Les  En jeun  de  1 'ed i t ion - ieunesse  a  l a  ue iHe  de  1992  :  c rea t ion -

produc t ion -d i f fus ion .  

•  Les  ca ta logues  des  enpos i t ions  sont  auss i  ed i tes  par  l e  Sa lon  

e t  j ' en  c i te ra i  c inq  :  EHDOsi t ion .  F igures  Fu tur  92  :  ieunes  

i l l us t ra teurs  pour  demain  fcoprodu i t  auec  l a  u i l l e  de  Pant in )  es t  

une  se lec t ion  de  41  j eunes  i l l us t ra teurs  f ranpa is  e t  e t rangers ,  

sor tan t  d 'eco les  d 'a r t  e t  ayan t  t raua i l l e  sur  l e  theme  du  8eme  

Sa lon  :  l e  uoyage .  Imag ina i res  :  sep t  i l l us t ra teurs  en  Se ine -

Sa in t -Den is  p resente  auss i  des  i l l us t ra teurs  de  d i f f e ren ts  pays  

dont  Jean  C lauer ie .  E t  en f in ,  t ro is  au t res  ca ta logues  

Imaa ina i res  consacres  a  Chr is  Uan  f l l l sburg ,  f l l be r to  Brecc ia  e t  

E t i enne  De lesser t ,  eun  auss i  coprodu i ts  auec  l es  u i l l es  de  Se ine -

Sa in t -Den is ,  o i i  ces  a r t i s tes  fu ren t  enposes  (encept ion  fa i t e  du  

dern ie r ,  ache te  a  Rome e t  t radu i t ) .  La  l i s te  ua  cont inuer  de  

s 'a l longer ,  auec  l es  enpos i t ions  que  j ' a i  c i t ees  p lus  hau t .  

•  Des  u ideos ,  on t  e te  ega lement  rea l i sees  par  l e  CPLJ ,  comme 

ce l l e  de  1 ' in te ru ieu j  de  R igober ta  Menchu ,  p r iH  Nobe l  de  l a  pa iH  

en  1  992 ,  in t i tu lee  " f luec  mon  peup le .  pour  l e  Gua tema la"  e t  

ce l l e  dont  l e  t i t re  euoca teur  "11  ec r iua ins  raconten t  l eurs  

l ec tu res  d 'en fance"  euoque  les  l ec tu res  en fan t ines  d 'ec r iua ins  

comme Miche l  Cha i l lou ,  Pau l  Fourne l ,  F ranpo is  Bon ,  Jacques  

Roubaud . . . e tc .  

•  I I  f au t  auss i  pa r le r  des  p r iH  sur  l e  l iu re  de  j eunesse ,  decerne  

chaque  annee  par  l e  Sa lon  e t  Te le rama  appe le  "To tem"  e t  qu i  
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sont  au  nombre  de  qua t re  ce t te  annee  :  l e  To tem a lbum,  l e  

To tem roman ,  l e  To tem documenta i re  e t ,  pour  l a  p remiere  fo is ,  

l e  To tem BD.  Ces  p r i»  sont  un  p rodu i t  a  pa r t  en t ie re ,  pu isque  

l eur  c i rcu la t ion  peu t  se  f a i re  ensu i te ,  a  l a  demande  

d 'eKposants ,  b ib l io theques ,  l i b ra i r i es  ou  au t res ,  g race  a  un  

modu le  representan t  l e  To tem e t  comprenant  un  p resento i r  de  

ces  l iu res  p r imes .  Ce t te  c i rcu la t ion  es t  sur tou t  p re teKte  a  des  

rencont res  auec  un  des  au teurs  concernes .  f l  ce  jour ,  c inq  

modu les  c i rcu len t  de  Bordeau»  a  Montpe l l i e r ,  en  passant  pa r  

Grenob le  e t  Chambery .  

Ce t te  annee ,  ces  p r iH  se ron t  decernes  en  auant -p remiere  du  

Sa lon ,  l e  26  nouembre  au  Cent re  Na t iona l  du  L iu re .  Le  ju ry ,  

o r ig ina l i t e  de  ce t te  recompense ,  es t  compose  de  non  

spec ia l i s tes  du  l iu re  de  j eunesse .  C 'es t  a ins i  que  des  

personna l i t es ,  comme Dan ie l  Mesgu ish ,  met teur  en  scene ,  Jean  

Bernard ,  p ro fesseur  en  medec ine ,  Dan ie le  G i raudy ,  

conserua t r i ce  en  che f  du  musee  des  f l r t s  Decora t i f s ,  f l l be r t  

Jacquar t ,  gene t ic ien . . . ,  e t  en f in  des  ph i losophes ,  des  

journa l i s tes  e t  b ien  d 'au t res  (s iH  a  hu i t  pe rsonnes  par  To tem)  

se  sont  uus  d iscu te r  de  l iu res  pour  e n f a n t s ' 5 ) .  Cer ta ins ,  comme 

Dan ie l  Mesgu ish ,  f l l be r t  Jacquard ,  gene t ic ien ,  se  son t  

ree l l ement  p r is  au  j eu  e t  in te ru iendront  auec  Henr ie t te  

Zougheb i ,  dans  l e  deba t  o rgan ise  a  l a  B ib l io theque  Na t iona le  

Catalogue du 8eme Salon, p 172. 



pendant  l a  Fureur  de  L i re  sur  l e  theme  " la  l i t t e ra tu re  j eunesse  

es t -e l l e  un  ghe t to  ?" .  

Ces  p rodu i ts  :  ma l les  a  l iu res ,  ca ta logues  d 'e«pos i t ions  ou  de  

Sa lon  e t  c i rcu la t ion  des  modu les  To tems  e t  des  e»pos i t ions  sont  

l es  ressources  p ropres  du  CPLJ ,  en  dehors  des  rece t tes  de  l a  

man i fes ta t ion  de  decembre  (en t rees ,  loca t ions  de  s tands . . . ) .  

Ce t te  l i s te  a  pu  para i t re  fas t id ieuse  ma is  e l l e  deua i t  e t re  fa i t e  

pour  donner  un  aperpu  des  ac t ions  su iu ies  e t  poursu iu ies  en  

dehors  du  Sa lon  p roprement  d i t .  E l l e  se  ueu t  auss i  l e  re f l e t  des  

d i f f e ren ts  par tenar ia ts  a  long  te rme  que  l e  cen t re  a  su  

deue lopper .  Ces  ac t ions  sont  tou tes  su iu ies .  Les  e»pos i t ions  

sont  tou tes  conpues  pour  e t re  i t ine ran tes  e t  l es  a te l i e rs  

d 'ec r i tu re  donnent  l i eu  a  des  pub l ica t ions .  

LE SflLON Dll LIURE DE JEUNESSE 

Par  a i l l eurs  comment  rendre  compte  d 'une  man i fes ta t ion  

concent ree  sur  c inq  jours ,  sans  donner  a  uo i r  1 ' enorme  t raua i l  

de  p repara t ion  qu i  es t  rea l i se  der r i e re  ?  

I I  f au t  pouuo i r  apprec ie r ,  dans  un  p remier  temps ,  l es  resu l ta ts  

ch i f f res  de  l a  man i fes ta t ion  pour  auo i r  une  idee  de  1 'eche l l e  de  

ce l l e -c i .  Dans  un  deun ieme  temps ,  l e  con tenu  du  sa lon  se ra  

esqu isse  a  t rauers  l e  resume de  reun ions  de  t raua i l .  



f lpe rpu  incomple t  sans  doute  par  l e  f a i t  meme de  n 'e t re  que  l a  

syn these  du  t raua i l  en  cours  (sur  une  per iode  encore  e lo ignee  

de  l a  rea l i sa t ion  f ina le ) .  

1 e )  Les  ch i f f res  

Le  pub l ic  

En  neu f  ans ,  Le  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse  a  su iu i  une  courbe  

ascendante .  De  10  000  u is i teurs  comptab i l i ses  en  1985 ,  on  

denombre  7  fo is  p lus  d 'en t rees  en  1  990 .  

Le  hu i t i eme  sa lon  aura  repu  l ' annee  dern ie re  p res  de  1  00  000  

personnes ,  dont  30  000  en fan ts ,  25  000  p ro fess ionne ls  e t  700  

au teurs  ou  i l l us t ra teurs .  Le  pub l ic  f ami l i a l  e t  popu la i re  des  

debuts  se ra  en  e f fe t  u i te  re jo in t  pa r  ce lu i  p lus  auer t i  des  

"med ia teurs"  en t re  l e  l iu re  e t  Pen fan t .  

I I  me t  a  sa  d ispos i t ion  un  chap i teau  de  8  500  m 2  a ins i  que  l a  

sa l l e  des  fe tes  de  l a  ma i r i e  ou  l e  Thea t re  des  Jeunes  

Spec ta teurs ,  accue i l l an t  130  ewposants ,  des  deba ts ,  des  

c lasses . . .  La  repu ta t ion  du  Sa lon  s 'accro t t  e t  l a  fo rmule  es t  

t rouuee  :  un  theme par  annee ,  des  l l es  de  l ec tu re  pour  l es  

en fan ts ,  des  eHpos i t ions  d ' i l l us t ra teurs ,  des  rencont res  auec  



l es  ed i teurs  e t  l es  ec r iua ins ,  des  j eu«  e t  concours  auec  l es  

c lasses .  

La  duree  

La  duree  e l l e -meme du  Sa lon ,  n ' a  cesse  de  c ro i t re .  En  1985 ,  i l  

se  derou la i t  sur  un  iueek -end .  Des  1986 ,  l e  uendred i  se ra  un  

jour  consacre  a  1 'accue i l  de  c lasses .  En  1987 ,  l e  Sa lon  dure  

qua t re  jours .  En  1989 ,  une  journee  de  rencont res  

pro fess ionne l l es  es t  o rgan isee  l e  lund i .  Depu is  1  992 ,  Le  Sa lon  

du  L iu re  de  j eunesse  se  t i en t  sur  s in  jours ,  l e  mercred i  e tan t  

p lus  par t i cu l i e rement  des t ine  a  l ' accue i l  des  en fan ts  e t  des  

cen t res  de  lo is i rs  

Les  journees  sont  con^ues  en  fonc t ion  d 'un  pub l ic  pa r t i cu l i e r ,  

pour  des  p rob lemes  d 'o rgan isa t ion  techn ique .  Receuo i r  30  000  

en fan ts  e t  gere r  1 'a r r iuee  de  300  c lasses  n 'es t  pas  une  mince  

a f fa i re .  I I  g  a  des  sgs temes  de  reserua t ion ,  no tamment  pour  

l es  u is i tes  de  c lasses  (uenant  de  l a  F rance  en t ie re )  l e  j eud i  e t  l e  

uendred i ,  a ins i  que  pour  l es  journees  p ro fess ionne l l es  du  

samed i  mat in  e t  du  lund i  e t  en f in  pour  l e  co l loque .  

Cependant  i l  g  a  tou jours  eu  l a  uo lon te  cons tan te  des  

concepteurs  de  l a isser  l a  to ta l i t e  de  ces  journees  ouuer tes  a  

tous  l es  pub l ics  e t  sur tou t  a  ce lu i  de  p ron imi te .  L ' en t ree  des  

en fan ts  de  moins  de  14  ans  es t  to ta lement  g ra tu i te .  



Uoi la  qu i  d i f f e renc ie  ce  sa lon ,  - e t  ce la  se ra  uu  p lus  p rec isement  

dans  l es  comptes  rendus  des  reun ions  de  t raua i l -  d ' au t res  

man i fes ta t ions  a  uoca t ion  na t iona le ,  comme le  Sa lon  du  L iu re  

de  Par is .  L ' enuergure  es t  l a rge ,  ma is  l a  concept ion  es t  

d i f f e ren te .  I I  g  a  tou jours  l e  souc i  de  reun i r  pendant  ces  

que lques  jours  l e  cd te  commerc ia l  e t  l e  cd te  pedagog ique .  

C 'es t  une  uo lon te  cons tan te  e t  personne l l e  de  l a  d i rec t r i ce  du  

CPLJ ,  ma is  auss i  du  Conse i l  Genera l ,  qu i  en  es t  rappe lons - le ,  

1 'un ique  p roduc teur .  

Les  deuK journees  du  co l loque ,  son t  uenus  s 'ad jo indre  en  1988  

en  auant -p remiere  du  Sa lon .  Ce  sont  pa r  a i l l eurs ,  l es  deu»  

seu les  journees  a  reserua t ion  pagante .  Ru  CPLJ ,  un  

conserua teur  de  l a  Courneuue ,  Domin ique  Deschamps ,  s 'occupe  

p lus  par t i cu l i e rement  de  son  o rgan isa t ion .  

Le  oersonne l  

Der r i e re  ces  que lques  donnees  ch i f f rees ,  i l  g  a  tou t  l e  t raua i l  de  

p repara t ion  du  Sa lon  qu i ,  ou t re  l es  con tac ts  e t  l es  par tenar ia ts  

a  long  te rme  (qu i  son t  en t re tenus  ou  enu isages  b ien  auant )  se  

rea l i se  dans  1 'e f fe ruescence  du  t r imes t re  p recedant .  La  ren t ree  

de  1 'equ ipe  se  f a i t  debut  sep tembre  a ins i  que  1 'accue i l  du  

personne l  t empora i re .  

Ce t te  annee  deun  s tag ia i res  on t  uu  l eur  s tage  p ro longe  en  

cont ra t  a  duree  de te rminee ,  l ' une  uenant  d 'une  eco le  de  
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communica t ion ,  a  e te  rec ru tee  comme ass is tan te  de  1 'a t tachee  

de  p resse ,  1 ' au t re  en  fo rmat ion  super ieure  de  ges t ion  de  

p ro je ts  cu l tu re ls  es t  chargee  du  contac t  auec  l es  ed i teurs  e t  

des  To tems .  

Une  secre ta i re  e t  une  s tandard is te  se  son t  jo in tes  a  1 'equ ipe .  

DeuK au t res  personnes ,  dont  une  aua i t  de ja  t raua i l l e  pour  l e  

Sa lon  en  1989 ,  on t  e te  chargees  des  re la t ions  pub l iques .  Le  

responsab le  des  eHpos i t ions  n 'a  pas  d 'ass is tan t ,  e t  i l  n 'g  a  pas  

eu  de  rec ru tement  de  fac to tum,  con t ra i rement  aun  annees  

p recedentes .  La  bonne  uo lon te  des  membres  de  i ' equ ipe  

remed ie  a  ce  manque  ma is ,  dans  une  per iode  ou  l e  t emps  de  

t raua i l  n ' es t  compte  pour  personne ,  ce  sont  tou jours  de  

prec ieuses  minu tes  qu i  son t  passees  a  l es  fa i re .  

Par  con t re ,  ce t te  annee ,  l e  Sa lon  fa i t  appe l  a  une  soc ie te  de  

cours ie rs  pour  l ' enuo i  des  p l i s  a  1 'eHte r ieur .  Le  p lus  g ros  de  l a  

communica t ion  du  Sa lon  es t  assuree ,  pour  l e  rou tage ,  pa r  l a  

soc ie te  P  R  I .  Pour  ce  qu i  es t  de  l ' image ,  c ' es t  l a  soc ie te  RSCG 

qu i  en  a  l a  responsab i l i t e .  Ce t te  soc ie te ,  a  e te  cho is ie  pa r  l a  

d i rec t r i ce .  L ' image  du  Sa lon  res te  donc  a ins i  dans  l e  s tg le  de  

ce l l e  du  depar tement  qu i  a  l e  meme command i ta i re ,  assuran t  

pa r  l a ,  une  cont inu i te  u isue l l e  en t re  l e  Sa lon  e t  son  p roduc teur .  

Un  d i rec teur  techn ique  se  jo in t  lu i  auss i  a  1 'equ ipe ,  en  

sep tembre  pour  o rgan iser  l a  rea l i sa t ion  du  Sa lon  auec  l a  

soc ie te  O IP ,  spec ia l i see  dans  l a  rea l i sa t ion  de  d i f f e ren ts  sa lons .  
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2° )  La  p repara t ion  e t  l e  con tenu  

La  communlca t ion  

Le  souc i  du  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse  es t  d 'a l l i e r  a  l a  fo is ,  l e  

co te  commerc ia l ,  auec  l a  uenue  des  ed i teurs  sur  l es  s tands  e t  

un  cd te  p lus  lud ique  e t  pedagog ique .  f l i ns i  1 'o rgan isa t ion  des  

espaces  e t  des  ac t iu i tes  es t  f a i t e  de  fa ipon  a  respec te r  ce t te  

dua l i t e .  

Les  dec is ions  e t  l es  p ro je ts  concernant  l e  Sa lon  p resentes  ic i  

son t  l e  condense  des  in fo rmat ions  appr ises  lo rs  des  reun ions  

de  seru ice  ( i l s  ne  peuuent  donc  re f l e te r  que  l es  p ro je ts  en  

cours  e t  non  les  rea l i sa t ions  de f in i t iues )  des  mo is  de  

sep tembre  e t  oc tobre .  

Ce l l es  des  mo is  de  ju i l l e t  e t  d 'aou t  on t  por te  p r inc ipa lement  sur  

1 'o rgan isa t ion  de  l a  con fe rence  de  p resse  (m i -sep tembre ) ,  

annonpant  l e  Sa lon .  Le  doss ie r  de  p resse  e t  l e  doss ie r  

med ia teur  g  fu ren t  ega lement  dec ides  dans  l eur  con tenu  e t  

dans  l eur  fo rme .  Ces  deu»  doss ie rs  son t  enuoyes  en  sep tembre .  

La  communica t ion  du  Sa lon  es t  impor tan te  e t  ses  f i ch ie rs  p lus  

que  consequents .  Le  f i ch ie r  p resse  comprend  au  min imum 4000  

adresses  e t  l e  f i ch ie r  re la t ions  pub l iques  comprend  5  a  6  000  

noms aunque ls  son t  a jou tes  l es  f i ch ie rs  d ' ins t i tu t ions  qu i  son t  

souuent  loues .  Les  re la t ions  pub l iques  por ten t  en  tou t  sur  
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enu i ron  60  000  adresses  comprenant  des  co l l ec t iu i tes ,  des  e lus ,  

des  eco les ,  co l l eges  ou  lycees ,  des  b ib l io theques .  

Ce t te  annee  une  communica t ion  se ra  f a i t e  ega lement ,  en  

fonc t ion  du  theme  cho is i  de  l a  u i l l e ,  ue rs  l es  eco les  e t  

assoc ia t ions  d 'a rch i tec tes  ou  d 'u rban isme  e t  l es  se ru ices  

soc iauK charges  de  1 'en fance .  I I  f au t  a jou te r  que  ce t te  

communica t ion  es t  souuent  personna l i see ,  f a i t e  en  fonc t ion  

des  des t ina ta i res .  En  e f fe t  l e  doss ie r  "med ia teur"  comprend  

des  l e t t res  c ib lees  uenant  du  CPLJ  e t  des  par tena i res  

(Te le rama ,  l e  Monde ,  F rance  2  e t  3 ) .  Les  eco les  de  Se ine -Sa in t -

Den is  receuront  auss i  des  p ropos i t ions  d 'an imat ion  uenant  des  

ed i teurs  ou  du  sa lon  .  

Ce t te  communica t ion  emprunte  auss i  des  reseauK p lus  

spec ia l i ses  comme ce lu i  des  inspec t ions  academiques  pour  

sens ib i l i se r  l es  ense ignants  ou  ceu«  des  g roupements  de  

l ib ra i res  qu i  on t  pa r t i c ipe  a  1 'e labora t ion  de  l a  journee  

p ro fess ionne l l e  .  Toutes  l es  personnes  agant  reserue  l eur  

uenue  au  Sa lon  pour  l a  journee  pro fess ionne l l e  ou  l e  co l loque  

a ins i  que  l es  c lasses  agant  p reuu  leur  u is i te  repo iuen t  un  gu ide  

p ra t ique  du  Sa lon ,  sor te  de  mernento  de ta i l l ee  des  ac t iu i tes  de  

ce  jour  pour  pouuo i r  p lan i f i e r  au  mieuH l eur  dep lacement  dans  

l e  sa lon .  
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L 'espace  

Une  scenograph ie  es t  p reuue  en  fonc t ion  du  theme  de  1 'annee .  

Rpres  R la in  Ba t i fou l i e r  e t  Nacer  Kemi r  (pour  l e  con te )  c ' es t  Vues  

Cassagne  qu i  en  es t  charge .  P laques  de  rues ,  t ags  ,  hub lo ts  

dans  l e  so l  pour  uo i r  l a  u i l l e  sou te r ra ine  se ron t  que lques  unes  

des  idees  g lanees  au  cours  de  ces  reun ions .  

T ro is  " l l es  de  l ec tu re"  sont  p reuues  dont  deu«  au tour  de  

"Gauroche"  e t  "Zaz ie  :  personnages  phares  du  9eme  Sa lon .  La  

t ro is ieme  consacree  a  Dau id  Macau lag ,  i l l us t ra teur  amer ica in ,  

spec ia l i s te  du  dess in  d 'a rch i tec tu re  e t  inu i te  d 'honneur  du  

Sa lon ,  a  e te  conpue  par  1 'au teur  lu i -meme.  

•  L 'espace  Gauroche ,  se ra  cons t i tue  d 'oeuures  o r ig ina les  

d ' i l l us t ra teurs  a  qu i  l e  CPLJ  a  donne  un  en t ra i t  de  1 'ouurage  de  

U ic to r  Hugo .  Des  i l l us t ra teurs  sont  p ressent is  :  M iche l  Ga lu in ,  

j eune  i l lus t ra teur  Mont reu i l lo is  qu i  a  pub l ie  un  a lbum e t  

dess ine  dans  l e  supp lement  l iu res  de  L ibera t ion  e t  dans  

Te le rama .  Bernd  Mo lck -TasseK 6 )  qu i  pub l i e  dans  S te rn  e t  P lag -

Bog ,  F reder ic  C lement  e t  Tong  Ross .  Pour  l es  dess ina teurs  de  

p resse  Ro land  Topor ,  Maur ice  S ine  se ron t  ega lement  c i tes .  f l i ns i  

que  M iche l  Ta rdg  pour  l a  bande  dess inee  Ce t te  p roduc t ion  

O Figures Futur 92 : jeunes illustrateurs pour dcmain.- Ville de Pantin, Salon 
du livre de jeunesse, Seine-Saint-Denis, Conscil gcneral, 1993. 



c i rcu le ra  ensu i te  comme une  eKpos i t ion  e t  do i t  e t re  coprodu i te  

auec  l a  v i l l e  de  Corbe i l .  

•  L 'espace  Zaz ie  lu i ,  pose  p lus  de  p rob lemes .  Que  mont re r  de  

mieuK sur  ce t te  pe t i t e  f i l l e  que  l e  f i lm  de  Lou is  Ma l l e?  Res ta i t  a  

p reuo i r  1 ' au tor isa t ion  du  met teur  en  scene  e t  sur tou t  l e  budge t  

consacre  a  une  p ro jec t ion  en  cont inu . . .  F ina lement  une  

an imat ion  au tour  de  photos  e t  de  l a  bande  son  du  f i lm  sera  

p rogrammee  

•  DeuK au t res  espaces  conpus  par  l e  CPLJ  se ron t  des t ines  auH 

l iu res  de  l a  se lec t ion  du  cen t re  p r imes  a  Bra t i s laua ,  e t  aun  

To tems .  

•  Cet te  annee  t ro is  nouueaun  espaces  l iu res  uer ron t  l e  jour  :  

un  espace  pour  l es  tou t -pe t i t s ,  un  espace  documenta i re  e t  un  

espace  bande  dess inee ,  auec  l es  nouueautes  de  1 'annee  e t  des  

l iu res  sur  l a  u i l l e .  Une  des  reun ions  reue le ra  l a  d i f f i cu l te  de  

t rouuer  des  a lbums sur  l a  u i l l e .  D 'au t re  par t ,  l es  nouueautes  de  

1 'annee  pour  l es  documenta i res  se ron t  juges  "peu  fameuses" .  

L 'accent  se ra  donc  mis  sur  l es  sc iences  humaines  e t  soc ia les  

au tour  de  l a  co l l ec t ion  Pe t i t s  Po in ts  e t  l a  co l l ec t ion  Pa l i  Ma l i  de  

chez  Na than .  La  fameuse  co l l ec t ion  de  chez  Ga l l imard  "Rac ines  

du  sauo i r  "  se ra  meme qua l i f i ee  d 'un  peu  t rop  te leu isue l l e  :  "on  

c i te  Ga l i l ee  (dans  l e  uo lume  sur  l e  c ie l ) ,  sans  d i re  un  seu l  mot  

des  consequences  de  sa  decouuer te  sur  l a  u ie  e t  l a  pensee  des  

hommes" . . .  D 'au t res  ouurages  seron t  c i t es ,  tou jours  auec  un  
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regard  c r i t ique  mont ran t  pa r  l a  que  l es  l iu res  p resentes  par  l e  

Sa lon  sont  cho is is  e t  qu ' i l  n 'g  es t  pas  ques t ion  d 'e t re  enhaus t i f  

sur  un  su je t ,  qu i t t e  a  p resente r  n ' impor te  quo i .  Le  l iu re  de  

photos  sur  l a  u i l l e ,  r ea l i se  par  l e  Cent re  Georges  Pompidou  sera  

lu i  auss i  p resen te .  

Les  an imat ions  

•  Miche l  Cha i l lou ,  ec r iua in ,  red igera  un  l iu re t  sur  l a  u i l l e ,  con^u  

comme un  gu ide  de  ce l l e -c i  ma is  auss i  comme un  gu ide  de  

l ec tu re  auec  tou t  un  uocabu la i re  u rba in .  Ce lu i -c i  se ra  d is t r ibue  

g ra tu i tement  a  tous  l es  u is i teurs  du  Sa lon ,  de  fapon  a  ce  que  

chacun  repar te  auec  un  te« te  l i t t e ra i re .  C 'es t  un  uer i t ab le  l iu re  

de  poche  qu i  se ra  i l l us t re  pa r  Henr i  Ga le ron  e t  t i r e  en  100  000  

eHempla i res .  

•  Oes  b ib l iograph ies ,  t rad i t ion  du  Sa lon  du  L iu re  de  Jeunesse ,  

se ron t  rea l i sees .  Ces  b ib l iograph ies ,  pensees  par  F ranpo is  

Rouger ,  conserua teur  a  b ib l io theque  mun ic ipa le  de  Mont reu i l ,  

Mar iana  Sauber ,  p ro fesseur  de  l e t t res  a  Par is  e t  F lo rence  

Schre iber ,  d i rec t r i ce  de  l a  BM de  U i l l e ju i f ,  r eper to r ie rons  une  

cen ta ine  de  romans  e t  ouurages  de  re fe rence  e t  80  bandes  

dess inees  sur  l a  u i l l e .  

Une  se lec t ion  fa i t e  par  l e  CPLJ  appe lee  "Coup  de  coeur"  e t  

comprenant  25  ouurages  par  t ranches  d 'age  sera  enuogee  aun  



eco les  ayan t  reserue  une  u is i te  au  Sa lon  a ins i  qu 'au«  

b ib l io theques  du  depar tement .  

•  Une  rencont re  de  c lasses  ayan t  t raua i l l e  sur  l es  ma l les  

ind iennes  de  S tephane  Gat t i  pour ra i t  e t re  o rgan isee .  f lp res  un  

t raua i l  d ' ec r i tu re  sur  l e  theme  "un  ind ien  d ' f lmer ique  decouure  

l a  F rance" ,  l a  rencont re  de  qua t re  de  ces  c lasses  (de  p rou ince  

e t  de  l a  reg ion  par is ienne )  se ra  enu isagee  pour  l e  jour  de  

1 'ouuer tu re  :  l e  mercred i  l e r  decembre .  E l l e  pour ra i t  e t re  

1 'occas ion  de  u is ionner  l a  casse t te  u ideo  sur  R igober ta  Menchu ,  

e t  se ra  1 'occas ion  d 'une  rencont re  auec  de  uer i t ab les  ind iens .  

Tout  ce la  en  re la t ion  auec  1 'annee  1  993 ,  decre tee  annee  des  

ind igenes  par  1 '0NU.  

•  Le  co l loque  se  met t ra  en  p lace  des  ce  moment .  Ce  co l loque  a  

une  ambi t ion  in te rna t iona le .  I I  es t  p lace  sous  l e  hau t  pa t ronage  

de  1 'UNICEF  e t  i l  es t  tou jours  en  re la t ion  auec  l e  theme  du  

Sa lon .  Rour  eKemple  en  1992 ,  ( apres  l a  Reuo lu t ion  f ranpa ise ,  l es  

d ro i ts  de  1 'en fan t ,  l ' f l n  2000  e t  l e  Conte ) ,  l e  theme  du  Sa lon  

e ta i t  :  " l e  uoyage ,  inu i ta t ion  a  l a  decouuer te  de  nouueauK 

mondes" .  Ce lu i  du  co l loque  fu t  :  "1492 -1992  :  L ' f lmer ique  La t ine  

nous  in te r roge  :  H is to i re  e t  rea l i t es ,  mythes  e t  l i t t e ra tu re" .  

Ce t te  annee ,  a ins i  que  l e  Sa lon  lu i -meme,  es t  consacre  a  " l a  

u i l l e ,  l i euH  d 'en fance" .  

I I  accue i l l e  des  personna l i t es  f ranga ises  e t  e t rangeres .  

Soc io logues ,  psycho logues ,  h is to r iens ,  spec ia l i s tes  de  1 'en fance  



abordent  l e  theme  s o u s  d e s  ang les  d i f f e ren ts .  I I  accue i l l i t  

1 ' annee  dern ie re ,  enu i ron  hu i t  cen ts  personnes .  Ce t te  annee  i l  

es t  auss i  pa r ra ine  par  1 ' f l ssoc ia t ion  des  b ib l io theca i res  f ranpa is  

( f lBF ) ,  l a  L igue  de  1 'ense ignement  e t  pa r  l a  Ca isse  d 'ac t iu i tes  

soc ia les  de  1 'EDF-GDF (CCf lS )  qu i  a  un  p lan  d 'ac t ion  t r i enna le  

au tour  du  l iu re  e t  de  1 'ec r i tu re .  

Les  t ro is  par t i es  sont  de f in ies .  La  p remiere  par t i e  h is to r ique  

abordera  1 'h is to i re  de  l a  pensee  dans  l a  soc ie te  indus t r i e l l e  ( l e  

deue loppement  de  l ' u rban isme , les  theor ies  po l i t iques  comme le  

marH isme) ,  e t  1 'h is to i re  des  s ta tu ts  de  1 'en fan t .  Une  seconde  

par t i e  se ra  consacree  a  1 'en fan t  au jourd 'hu i  a  t rauers  des  

temoignages  sur  l ' f lmer ique  du  Sud  auec  1 ' in te ruen t ion  d ' luan i r  

dos  Santos  e t  son  enper ience  des  en fan ts  de  rues .  Pour  

1 ' f lmer ique  du  Nord ,  1 ' eHemple  de  Ch icago  i l l us t re ra  l a  fapon  

dont  une  g rande  u i l l e  amer ica ine  a  essage  de  resoudre  l es  

p rob lemes  des  quar t i e rs  popu la i res .  La  dern ie re  par t i e  por te ra  

sur  1 ' en fan t  en  France  ;  l e  sondage  fa i t  en  Se ine -Sa in t -Den is  sur  

l a  percep t ion  de  l ' en fan t  de  sa  p ropre  u i l l e  en  se ra  l e  po in t  de  

depar t .  

Des  in te ruen t ions  sont  p reuues  comme ce l l e  de  f ld i l  Jazou l i ,  

soc io logue  sur  l es  en fan ts  des  ban l i eues .  Marce l  Roncago lo ,  

h is to r ien  de  1 'u rban isme  par le ra i t  de  Th is to i re  de  l a  u i l l e .  Pau l  

Chemetou  qu i  rea l i sa  l e  ba t iment  du  min is te re  des  F inances  du  

quar t i e r  de  Bercg  a  Par is ,  i n te ru iendra i t  sur  1 ' a rch i tec tu re .  Un  
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arch i tec te  Barce lona is ,  Oc tau i  Mes t re  par le ra  des  nouueau»  

espaces  de  conu iu ia l i t e ,  r ea l i ses  dans  sa  u i l l e .  On  c i t e ra  auss i  

P ie r re  Bourd ieu ,  pour  donner  une  u is ion  de  l a  ban l i eue .  Pau l  

Fourne l  f e ra i t  une  communica t ion  sur  1 ' imag ina i re  auec  l e  

personnage  de  Zaz ie ,  Jacques  Seebacher ,  spec ia l i s te  de  U ic to r  

Hugo  par le ra i t  de  Gauroche ,  Jean -Noe l  B lanc  de  l a  c i togenne te  

e t  de  l a  u i l l e . . . e tc .  De  ces  reun ions  ressor t i ra  une  mul t i tudes  

d ' idees .  Tout  es t  f a i t  pour  que  les  deba ts  so ien t  de  t res  hau te  

tenue .C?) -

•  Tro is  a te l i e rs  sont  de ja  dec ides  :  l e  p remier  se ra  an ime  par  

l e  dess ina teur  Pe f ,  l e  second  auec  Rad io -F rance ,  F rance  In fo  e t  

F rance  Cu l tu re  pour ra i t  accue i l l i r  un  s tud io  de  rad io  amateur ,  l a  

p resse  j eunesse  e t  l es  F rancas  (auec  F ranc is  Uerhnes )  t i endront  

un  journa l  mura l  duran t  l e  Sa lon .  

I I  es t  a  no te r  que  de  nouueau»  par tena i res  se  dec la re ron t  

duran t  ce t te  per iode .  L iu re -hebdo ,  impress ionne  par  l e  

par ra inage  du  Monde  pour  l es  journees  pro fess ionne l l es ,  se  

dec la re ra  p re t  a  une  co l l abora t ion .  D 'au t res ,  uoudront  

par t i c iper  a  l a  rea l i sa t ion  du  ca ta logue  du  Sa lon .  

3 ° )  Un  regard  sur  l e  CPLJ  

( J) Voir en anriexes, le programme du colloquc 



2 9  

Un s tag ia i re  au  CPLJ ,  r e t i re  enormernent  d ' in fo rmat ions  sur  l e  

t raua i l  en  cours  pendant  ses  reun ions  d 'equ ipe  hebdomada i res .  

C 'es t  l e  moment  ou  i l  peu t  f a i re  l e  l i en  en t re  tou t  ce  dont  i l  

en tend  par le r  e t  sur tou t  apprendre  ou  en  es t  1 ' euo lu t ion  des  

p ro je ts .  En t re - temps ,  l e  t raua i l  se  p rec ise  lo rs  de  reun ions  p lus  

in fo rme l les  auec  l es  responsab les  de  chaque  sec teur  e t  l a  

d i rec t r i ce .  D 'ou  1 ' impress ion  e tonnante  des  p remieres  reun ions  

ou  tou t  es t  annonce  e t  apres  l esque l l es ,  chacun  repar t  a  son  

t raua i l  sachant  ce  qu ' i l  do i t  f a i re .  Une  mach ine  qu i  tourne  rond .  

Le  souc i  du  pub l ic  en fan t in  es t  tou jours  p resent ,  a ins i  que  de  

tous  ceuK qu i  peuuent  in te ruen i r  d 'une  fa^on  ou  d 'une  au t re  

au t re  dans  l a  l ec tu re  e t  l a  fo rmat ion  in te l l ec tue l l e  e t  a r t i s t ique  

de  1 'en fan t .  

Ce  Sa lon  ne  peu t  e t re  compare  a  aucun  au t re  de  ce t te  ampleur .  

Tout  es t  conpu  pour  qu ' i l  ne  so i t  pas  uecu  comme une  s imp le  

deambula t ion  en t re  des  s tands  d 'ed i teurs  cherchant  a  uendre  

l eur  p rodu i ts  (euK  memes  d 'a i l l eurs  p roposent  en  cont inu  des  

deba ts  e t  des  an imat ions ) .  C 'es t  un  l e i tmot iu  qu i  reu ien t  

cons tamment  dans  l e  d iscours  de  l a  d i rec t r i ce  du  Sa lon .  Depu is  

sa  c rea t ion ,  en  1985 ,  i l  a  e te  souuent  perpu  par  ce r ta ins ,  

comme une  en t repr ise  de  p res t ige .  Le  p res t ige  eH is te ,  ce r tes ,  

ma is  i l  n ' es t  pas  poss ib le  d 'a f f i rmer  qu ' i l  a  perdu  de  uue  ses  

ob jec t i f s  qu i  son t  de  p romouuo i r  l a  l ec tu re  pour  l a  j eunesse .  
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Le  nouueau  s ta tu t  e t  l a  nouue l l e  denomina t ion  du  Cent re  de  

Promot ion  de  l a  l i t t e ra tu re  j eunesse  ren force  ce t te  u is ion .  Le  

Sa lon  lu i -meme n 'en  deuenant  qu 'une  p roduc t ion ,  meme s i  e l l e  

en  res te  l a  p r inc ipa le  rea l i sa t ion .  Le  par tenar ia t  en t re tenu  auec  

l es  ins t i tu t ions  loca les ,  l es  contac ts  auec  l es  eco les ,  l es  

b ib l io theques ,  l es  p ro fess ionne ls  t raua i l l an t  dans  l e  sec teur  de  

Pen fance  demont re  qu ' i l  a  su  s 'ancre r  dans  l a  rea l i t e  du  

depar tement .  

I I  y  a  tou jours  l e  souc i  de  l a  con t inu i te  e t  du  su iu i  des  ac t ions ,  

que  ce la  so i t  pour  l es  e«pos i t ions  Imag ina i res ,  l es  a te l i e rs  

d 'ec r i tu re  ou  l es  ma l les  a  l iu res .  Le  CPLJ  se  ueu t  l e  p romoteur  

d 'euenements  de  qua l i t e ,  e t  une  s t ruc ture  federa t r i ce  

d 'energ ie ,  rassemblan t  des  par tena i res  mu l t ip les ,  t res  e lo ignes  

par fo is  geograph iquement  ou  pro fess ionne l l ement( t ) .  En ce  

sens ,  i l  d i f f e re  d 'au t res  ins t i tu t ions .  Ce t te  uo lon te ,  impu lsee  

par  sa  d i rec t r i ce  en  a  fa i t  un  in te r locu teur  reconnu  des  

ins t i tu t ions ,  des  med ias ,  des  c rea teurs .  

Cependant ,  i l  r es te  a  ce  nouueau  cen t re  l a  charge  de  fa i re  

passer  son  message  e t  de  se  pos i t ionner  pa r  rappor t  a  d 'au t res  

o rgan ismes  s 'occupant  de  l a  l i t t e ra tu re  en fan t ine .  No tamment ,  

La  Jo ie  pa r  l es  l iu res ,  1 'Heure  joyeuse ,  uo i r  p lus  p roche ,  l e  

cen t re  de  documenta t ion  sur  l e  l iu re  de  j eunesse  :  L iu res  au  

( 5) Guide des illustrateurs du livre de icuncssc./ Dcnise Dupont-Escarpit, 
Claude Lapointe.- Salon du livre de jcuncssc, Ed. du Ccrcle de la librairie, 1988. 
Sommaire. 



t resor ,  lu i  auss i  f inance  par  l e  Conse i l  genera l ,  e t  qu i  semble  

auo i r  beaucoup  de  ma l  a  t rouuer  sa  p lace  e t  des  mogens  pour  

fonc t ionner .  Ce la  semble  e t re ,  dans  ce  dern ie r  cas ,  beaucoup  

p lus  un  ques t ionnement  par  rappor t  a  un  meme produc teur  ( l e  

Conse i l  genera l  de  Se ine -Sa in t -Den is )  sou f f ran t  lu i -meme d 'une  

s i tua t ion  economique  genera le  d i f f i c i l e .  

Une  chose  es t  c la i re  :  l e  CPLJ  ne  se  ueu t  pas  un  cen t re  de  

documenta t ion  sur  l a  l i t t e ra tu re  en fan t ine .  P reuue  s ' i l  en  es t ,  

l a  d i f f i cu l te  de  rassemble r  des  in fo rmat ions  sur  son  h is to i re  

tou t  en  t raua i l l an t  dans  ses  locauH. . .  

Quo i  qu ' i l  en  so i t  1 'op t im isme  res te  de  mise .  " i l  g  a  du  t raua i l  

pour  tou t  l e  monde"  d i ra  l a  d i rec t r i ce .  Ce  qu i  semble  jus te  

quand  on  apprehende  tous  l es  p rob lemes  de  l a  l ec tu re  des  

en fan ts  e t  l es  d i f f i cu l tes  de  1 'ed i t ion  j eunesse .  Res te  

cependant ,  que  l e  p res t ige  c ree  euentue l l ement  des  r iua l i t es .  

Quand  de  surc ro i t ,  i l  peu t  con t r ibuer  a  l a  dec is ion  de  cho iH  

budgeta i res  de  l a  pa r t  d 'une  ins t i tu t ion ,  1 ' inqu ie tude  deu ien t  

l eg i t ime .  

De  tou te  eu idence ,  au jourd  hu i ,  l e  cen t re  es t  deuenu  

incontournab le  dans  son  domaine ,  t an t  pa r  l es  con tac ts  qu ' i l  a  

su  mu l t ip l i e r  dans  tous  l es  sec teurs  e t  auec  tous  l es  

p ro fess ionne ls  (ec r iua ins ,  i l l us t ra teurs ,  ed i teurs ,  journa l i s tes ,  

ins t i tu teurs ,  ense ignants . . . ) ,  que  par  l es  ac t ions  qu i  son t  
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menees  sous  son  l abe l .  I I  y  a  une  dynamique  in t r inseque  qu i  

semble  i r reuers ib le .  

I I  f au t  pour tan t  re leuer  que  ce t te  equ ipe  es t  res t re in te  e t  que ,  

ses  membres  on t  eu  un  e ian  c rea teur  ce r ta in .  Qu 'en  se ra  t - i l  

pour  l es  su iuan ts?  N 'y  a  t - i l  pas  l e  r i sque ,  que  l es  personnes  

nouue l l es  ne  t rouuent  pas  au tan t  d  en thous iasme  dans  l es  

rea l i sa t ions  fu tu res  de  ce  cen t re?  D 'au t re  pa r t ,  l a  

red is t r ibu t ion  du  t raua i l  des  personnes  manquantes  n 'a  pas  

cont r ibue  a  une  rede f in i t ion  p rec ise  des  pos tes  e t  

responsab i l i t es  de  chacun  au  se in  de  1 'equ ipe .  La  responsab le  

des  re la t ions  pub l iques  es t  pa r t i e  en  sep tembre  e t  n 'es t  pas  a  

ce  jour ,  remplacee  de f in i t iuement .  

Toute fo is ,  t raua i l l e r  sur  un  euenement  de  1 'ampleur  du  Sa lon  du  

L iu re  de  Jeunesse ,  ne  peu t  s ' accommoder  de  methodes  e t  

d 'hora i res  de  t raua i l  hab i tue ls ,  au  moins  en  ce  qu i  concerne  l e  

t r imes t re  p recedant  l a  man i fes ta t ion .  Une  g rande  d ispon ib i l i t e  

es t  requ ise  (so i rees  e t  lueek -end  compr is ) .  Ce la  pose  par fo is  

que lques  pe t i t s  p rob lemes  d 'o rgan isa t ion  quant  au  par tenar ia t  

auec  d 'au t res  ins t i tu t ions  ne  u iuan t  pas  au  merne  ry thme .  

f l  con t ra r io ,  comment  de fendre  son  budget  sans  donner  

tou jours  p lus  a  uo i r?  Comment  l eg i t imer  son  eH is tence  sans  

demont re r  son  e f f i cac i te?  



Deuxieme partie : 
la journee professionnelle 
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f lp res  auo i r  uu  qu 'e l l e  pouua i t  e t re  l ' enuergure  du  Sa lon  du  l iu re  

de  j eunesse  i l  f au t  aborder  p lus  par t i cu l i e rement  l a  journee  

Dro fess ionne l l e  du  Sa lon .  

Ce t te  annee ,  e l l e  aura  l i eu  l e  lund i  6  decembre .  C 'es t  l a  journee  

consacree  au«  l ib ra i res  e t  b ib l io theca i res ,  a lo rs  que  l e  samed i  

es t  p lus  par t i cu l i e rement  d i r ige  uers  l es  ense ignants .  E l l e  es t  

en t ie rement  consacree  a  des  deba ts .  Ce t te  annee ,  un  e f fo r t  

spec ia l  a  e te  fa i t  pour  que  l a  mat inee  so i t  p lus  coheren te  e t  

s t ruc turee .  E l l e  a  l ' ambi t ion  de  deuen i r  une  uer i t ab le  rencont re  

in te rpro fess ionne l l e  auec  des  deba ts  cen t res  au tour  des  

p reoccupat ions  de  ceu»  qu i  in te ru iennent  dans  l a  cha ine  du  

l iu re .  

Lfl DEMf lRCHE 

Des  deba ts  on t  tou jours  en is te  lo rs  des  sa lons  du  l iu re  de  

j eunesse .  Cependant ,  ce  n 'es t  qu 'en  1  989 ,  qu 'une  journee  a  e te  

en t ie rement  consacree  a  l a  rencont re  des  p ro fess ionne ls .  

Depu is ,  des  temoignages  d 'eHper iences  d iuerses  on t  p r is  p lace  

dans  ce  cadre .  

Ce t te  annee ,  l a  d i rec t ion  du  CPLJ ,  a  dec ide  de  fa i re  de  ce t te  

journee  une  ree l l e  rencont re  in te rpro fess ionne l l e  au tour  du  

l iu re  de  j eunesse .  
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Pour  ce  f a i re ,  i l  f a l l a i t  t raua i l l e r  dans  p lus ieurs  d i rec t ions  :  

d 'une  par t ,  i l  f a l l a i t  degager  l es  uer i t ab les  p rob lemes  des  

p ro fess ionne ls .  Les  syn the t ise r  e t  l es  fo rmule r  ensu i te  pour  

qu ' i l s  pu issen t  ren t re r  dans  l e  cadre  d 'un  sa lon  e t  pour  que  

1 'ensemble  des  p ro fess ionne ls  se  sen te  concerne .  D 'au t re  par t ,  

ma is  tou jours  en  re la t ion ,  l e  nouue l  en jeu  e ta i t  de  fa i re  uen i r  

l es  l ib ra i res  sous - representes  dans  ces  deba ts ,  pa r  rappor t  au«  

b ib l io theca i res  e t  aun  documenta l i s tes .  

l e )  l e  con ten te  

Ce  p ro je t  de  rencont res  in te rpro fess ionne l l es  n 'es t  pas  ne  de  l a  

seu le  enu ie  du  Sa lon  du  l iu re  de  j eunesse .  I I  es t  auss i  l e  re f l e t  

de  l a  rea l i t e  p ro fess ionne l l e  en te r ieure .  Des  ind ices  mont ra ien t  

une  uo lon te  de  l a  pa r t  de  tous  l es  ac teurs  du  l iu re  de  se  

rencont re r  

Des  ind ices  en te r ieurs  

•  Le  p remier  fu t  l es  journees  de  1 'ARRLD,  a  Lyon  l es  14  e t  15  

ju in .  P remiere  rencont re  in te rpro fess ionne l l e  o rgan isee  par  

Chr is t i an  Brue l ,  p res iden t  du  g roupe  j eunesse  du  Synd ica t  

na t iona l  de  1 'ed i t ion  e t  de  Geneu ieue  Da lb in ,  nouue l l e  d i rec t r i ce  

de  1 'RRRLD ( f lgence  Rhdne-A lpes  pour  l e  l iu re  e t  l a  

documenta t ion ) ,  anc iennement  chargee  d 'une  miss ion  l ec tu re  

par  l e  conse i l  genera l  du  Ua l  de  Marne .  Rencont res  qu i  euren t  

un  f ranc  succes  pu isqu 'une  g rande  par t i e  des  ed i teurs  j eunesse  



s'etait deplacee et que de nombreuH libraires et bibliothecaires 

etaient uenus de toute la region. 

Cet te  rencont re  e ta i t  cen t ree  au tour  d 'un  su je t  :  " le  l iu re  de  

j eunesse  :  cout  ,  ua leur  e t  p r iH  d 'une  c rea t ion  ma jeure" .  E l l e  

pe rmet ta i t  donc  de ja  de  poser  en  te rmes  economiques  l es  

p rob lemes  de  1 'ed i t ion  j eunesse .  

Ma is  au  de la  du  theme  t ra i te ,  i l  f a l l a i t  sur tou t  p rendre  l e  pou ls  

des  par t i c ipan ts  en  te rmes  de  par tenar ia t .  C 'es t  au  cours  de  

d iscuss ions  in fo rme l les  auec  des  l ib ra i res  no tamment ,  que  l ' on  

pouua i t  se  rendre  compte  de  l a  demande  de  communica t ion  

emanant  des  ces  dern ie rs .  Des  contac ts  auec  l es  ed i teurs  p lus  

appro fond is  e ta i t  unan imement  souha i tes .  Ce  qu i  s ' es t  sen t i  

des  ce t te  epoque ,  b ien  que  concre tement  aucune  so lu t ion  de  

coopera t ion  ree l l e  ne  se  so i t  degagee ,  fu t  un  des i r  eu iden t  de  

l a  pa r t  de  tous  de  cont inuer  a  se  rencont re r  a  nouueau .  

Beso in  du  a  l a  fo is ,  a  1 ' impor tance  nouue l l ement  p r ise  par  l es  

b ib l io theques  (moyens  p lus  impor tan ts ,  ac t ions  nouue l l es  dus  a  

une  po l i t ique  cu l tu re l l e  p lus  ac t iue ) .  Ma is  auss i ,  une  inqu ie tude  

recen te  sur  1 'auen i r  du  l iu re  ( resu l ta ts  en  ba isse  pour  1 'ed i t ion ) .  

Les  p rob lemes  economiques  rencont res  par  l es  l ib ra i res ,  l es  

b ib l io theca i res  e t  l es  ed i teurs  semblen t  e t re  un  e lement  

federa teur  face  a  l a  c r ise  economique  de  ces  dern ie res  annees .  
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D'au t res  ind ices  de  ce t te  uo lon te  de  communiquer  fu ren t  

dece les  dans  l es  euenements  an te r ieurs  au  Sa lon .  

•  Le  congres  de  1 ' f lBF  a  Chamberg  p roposa  un  deba t  sur  l e  d ro i t  

de  p re t ,  l eque l  ne  peu t  e t re  aborde  que  dans  un  conteHte  

in te rpro fess ionne l  ca r  i l  touche  tous  l es  ma i l lons  de  l a  cha ine  

de  p roduc t ion  e t  de  d i f fus ion  du  l iu re .  

•  Des  l e  mo is  de  feur ie r ,  l e  Conse i l  Super ieur  des  B ib l io theques  

s 'e ta i t  auss i  penche  sur  l e  p rob leme .  

•  Le  congres  de  l a  Federa t ion  In te rna t iona le  des  f l ssoc ia t ions  

de  B ib l io theca i res  ( IFL f l )  a  Barce lone ,  au  mois  d 'aou t  dern ie r ,  

u i t  pour  l a  p remiere  fo is  dans  ses  deba ts ,  l a  p resence  d 'un  

representan t  des  ed i teurs .  Ce la  re f l e ta i t  auss i  l a  uo lon te  

d ' ins taure r  l e  d ia logue  en t re  b ib l io theca i res  e t  ed i teurs ,  a  

l ' heure  ou  l es  ques t ions  de  reprograph ie  e t  de  d ro i t  de  p re t  

peuuent  l es  opposer .  

Des  s ignes  en te r ieurs  mont ra ien t  donc  l ' enu ie  e t  l e  beso in  de  

communica t ion  in te rpro fess ionne l l e .  Le  CPLJ  a  uou lu  re f l e te r  ce  

nouue l  e ta t  de  fa i t  e t  essayer  de  poser  l es  bases  d 'une  

re f l en ion  commune .  

Le  souc i  du  CPLJ  quant  a  l a  journee  pro fess ionne l l e  du  Sa lon  

cor responda i t  auss i  a  un  beso in  de  reorgan isa t ion  e t  

d 'ame l io ra t ion  de  ce t te  journee .  
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Une  uo lon te  in te rne  

C 'e$ t  en  e f fe t  depu is  l e  c inqu ieme  sa lon ,  que  l es  deba ts  

p ro fess ionne ls  son t  regroupes  sur  une  journee  supp lementa i re  

:  l e  lund i ,  de rn ie r  jour  de  l a  man i fes ta t ion .  Depu is ,  des  

temoignages  d 'ec r iua ins ,  de  con teurs ,  d 'ed i teurs  de  

b ib l io theca i res  se  sont  succedes  lo rs  de  ces  rencont res (S  >.  

Ma is  p lus  que  des  temoignages  p renant  p lace  l es  uns  apres  l es  

au t res  sans  aucun  l i en ,  l a  d i rec t ion  uou la i t  donner  une  

coherence  p lus  g rande  a  ce t te  journee ,  en  l a  recen t ran t  sur  des  

deba ts  au tour  de  themes  b ien  de f in is .  1 ' au t re  p reoccupat ion  du  

CPLJ ,  e ta i t  de  fa i re  uen i r  l es  l ib ra i res  en  p lus  g rand  nombre .  

Ces  dern ie rs ,  en  e f fe t  b ien  que  p resents  sur  l es  s tands  

d 'ed i teurs ,  son t  peu  nombreu»  dans  l es  deba ts .  

DeuK ra isons  eKp l iquent  sans  doute  l eur  manque  de  

par t i c ipa t ion .  D 'une  par t ,  l a  journee  du  lund i ,  b ien  qu 'e tan t  l e  

jour  de  fe rmeture  des  l ib ra i r i es ,  n ' en  es t  pas  mo ins  souuent  

une  journee  de  t raua i l  e t  l es  mo ins  g randes  d 'en t re  e l l es  on t  du  

ma l  a  l ibe re r  du  personne l  pour  se  rendre  a  Mont reu i l .  

Par t i cu l i e rement  au  mois  de  decembre  qu i  es t  une  per iode  t res  

ac t iue  pour  l a  l ib ra i r i e .  D 'au t re  par t ,  ces  deba ts  nombreuK e t  

uar ies  ne  l eur  permet ta i t  pas  de  se  sen t i r  su f f i samment  

concernes  par  l a  journee .  Les  250  l ib ra i res  repus  au  Sa lon ,  

(3 ) Voir en annexes le programme dc la journcc profcssionnelle de 1989 et 
de 1992. 
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Pannee  dern ie re ,  uena ien t  donc  auant  tou t  rencont re r  l es  

ed i teurs .  I I  f a l l a i t  m ieu«  l es  in fo rmer  e t  l eur  donner  l a  paro le .  

( 2 ° )  La  de f in i t ion  des  deba ts  

Les  contac ts  

Comment  imp l iquer  l es  l ib ra i res  fu t  donc  l a  p remiere  ques t ion .  

Une  p remiere  chose  fu t  de  reper to r ie r  ceun  e t  ce l l es  auec  qu i  

1 'on t  pouua i t  r en t re r  en  contac t .  Des  conuersa t ions  auec  l es  

d i f f e ren ts  g rands  l ib ra i res  par is iens  (G iber t - j eune ,  FNf lC . . . )  

a ins i  que  d i f f e ren tes  assoc ia t ions  de  l ib ra i res  on t  e te  l es  

p remieres  p rospec t ions .  Ce l l es -c i  son t  res tees  sans  g rands  

resu l ta ts .  Cer ta ins ,  deconcer tes  par  l a  demande  sembla ien t  

auo i r  du  ma l  a  enpr imer  l eur  sen t iment .  D 'au t res ,  no tamment  

l es  l ib ra i r i es  sco la i res  e ta ien t  t rop  occupes  auec  l a  ren t ree .  

Des  rencont res  auec  l es  responsab les  de  g roupements  de  

l ib ra i res ,  pe rmi ren t  d 'appro fond i r  l es  reuend ica t ions  e t  

p rob lemes  ac tue ls  de  l a  l ib ra i r i e .  La  uer i f i ca t ion  des  adresses  

e t  des  fonds  de  l ib ra i r i es  f ran^a ises  agant  un  ragon  jeunesse  

(pour  l e  fu tu r  Gu ide  europeen)  pe rmi t  auss i ,  quo ique  

moderement ,  d 'ob ten i r  que lques  in fo rmat ions  sur  l a  s i tua t ion  

de  l a  l ib ra i r i e  en  F rance .  Ma is  sur tou t  e l l e  fu t  un  mogen  de  

f a i re  passer  1 ' in fo rmat ion  sur  l es  p ro je ts  de  l a  journee  

pro fess ionne l l e .  L 'un ique  l ib ra i re  de  Mont reu i l ,  membre  du  
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conse i l  cTadmin is t ra t ion  de  1 ' f lSFODELP,  fu t  b ien  eu idemment  

assoc ie  au  p ro je t .  

En  ce  qu i  concerne  l es  b ib l io theca i res ,  1 ' f l ssoc ia t ion  des  

b ib l io theca i res  de  F rance  fu t  auss i  con tac tee .  ( l e  pa r ra inage  du  

co l loque  par  1 'assoc ia t ion  e tan t  en  d iscuss ion  a  ce  moment  l a ) .  

Une  rencont re  en t re  M iche l  Me lo t  e t  Henr ie t te  Zougheb i  au  

Conse i l  Super ieur  des  B ib l io theques  permet t ra  d ' in fo rmer  ce  

dern ie r  des  ob jec t i f s  de  l a  journee .  

Pau l  Fourne l ,  e t  Jean -Mar ie  Bouua is t ,  se ron t  eu»  auss i  jo in ts  

ou  rencont res  par  l a  d i rec t r i ce  du  CPLJ .  Par  l a  su i te ,  Geneu ieue  

Pa t te ,  d i rec t r i ce  de  La  Jo ie  par  l es  L iu res  y  se ra  auss i  

sens ib i l i see  lo rs  d 'une  reun ion  auec  l es  assoc ia t ions  s 'occupant  

de  l a  j eunesse .  E l l e  ne  se ra  pas  d ispon ib le  pour  uen i r  au»  

reun ions .  Ce t  o rgan isme  proposera  p lus  t a rd  d 'an imer  pendant  

l e  sa lon ,  un  deba t  "sur  l es  l iu res  qu i  de rangent" .  

Des  ce t te  per iode ,  1 ' euentue l  pa r tenar ia t  du  journa l  Le  Monde  

se  dess ine  de ja .  La  co l l abora t ion  du  Monde  d ip lomat ique  pour  

l e  co l loque  a  indu i t  l ' i dee  d 'un  au t re  par tenar ia t  pour  l a  journee  

p ro fess ionne l l e .  Josyane  Sau igneau  du  Monde  des  L iu res  fu t  

a ins i  con tac tee  pour  a rb i t re r  l es  deba ts .  

Quant  auH  ed i teurs  de  l iu res  pour  en fan t ,  don t  on  pouua i t  

penser  qu ' i l s  se ra ien t  l es  p remiers  concernes ,  Chr is t i an  Brue l ,  

n 'ob t iendra  qu 'une  "grosse  minor i te  de  reponses  pos i t iues"  de  
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l eu r  par t  pour  par t i c iper  a u K  debats  de  l a  journee  

pro fess ionne l l eUo) .  P remier  e tonnement  donc ,  ma is  re t i cences  

sans  doute  comprehens ib les ,  pour  des  hab i tues  d 'un  sa lon ,  

deuant  t en i r  un  s tand  e t  p roposant  l eurs  p ropres  deba ts .  

Ma lg re  tou t ,  l a  par t i c ipa t ion  du  p res iden t  de  l eur  g roupe  e ta i t  

p r imord ia le .  Leur  uenue ,  e l l e ,  ne  posa i t  pas  uer i t ab lement  

p rob leme  :  i l s  son t  tous  p resents  sur  l es  l i eu» .  

Cur ieusement ,  l a  ques t ion  du  par tenar ia t  cu l tu re l  s ' impose  

chez  l es  l ib ra i res .  I I  en is te  un  p rob leme  d ' iden t i t e  du  l ib ra i re ,  

co ince  en t re  son  image  de  commerpant  ( e t  donc  ses  souc is  de  

ren tab i l i t e )  e t  ce l l e  de  d i f fuseur  d 'un  p rodu i t  eminemment  

cu l tu re l .  

On  re t rouue  chez  l a  p lupar t  des  l ib ra i res  contac tes ,  l a  

reuend ica t ion  d 'un  s ta tu t  :  ce lu i  de  uer i t ab le  par tena i re  

cu l tu re l ,  agan t  des  re la t ions  nombreuses  e t  su iu ies  auec  

d 'au t res  ins t i tu t ions  a  uoca t ion  s imi la i re .  Ce  s ta tu t  ne  l eur  

para i t  pas  e t re  su f f i samment  reconnu .  Les  ques t ions  des  

remises  (accordees  par  l es  ed i teurs  e t  demandees  par  l es  

co l l ec t iu i tes  passant  des  marches )  son t  abordees .  Cependant ,  

p lus ieurs  d 'en t re  eun  penseront  qu ' i l  f au t  e la rg i r  ce  deba t  e t  

1 ' inc lu re  dans  l a  perspec t iue  p lus  genera le  du  marche  des  b iens  

cu l tu re ls .  

(li) voir en annexes le compte-rendu dc la prcmicrc rcunion du comite de 
pilotage. 
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Des  ce  moment ,  l a  bonne  uo lon te  de  tous  ces  responsab les  des  

d i f f e ren ts  sec teurs  es t  eu iden te .  Que lque fo is  meme,  se  degage ,  

e t  c ' es t  e tonnant ,  un  sen t iment  d 'u rgence  a  se  par le r .  Le  souc i  

du  CPLJ  de  fa i re  se  rencont re r  l es  p ro fess ionne ls  semble  donc  

tou t  a  fa i t  l eg i t ime  e t  cor respondre  a  un  uer i t ab le  beso in .  

La  p resse  

Cor re la t iuement ,  l e  depou i l l ement  de  l a  p resse  p ro fess ionne l l e ,  

a  pe rmis  de  de tec te r  que l l es  e ta ien t  l es  g randes  ques t ions  

deba t tues  ces  deu«  dern ie res  annees .  f l ins i  que  d 'apprec ie r  l es  

d i f f e ren tes  p r ises  de  pos i t ions .  

f l i ns i  t ro is  doss ie rs  documenta i res  fu ren t  e labores .  Un  p remier  

concerna i t  l e  d ro i t  de  p re t  e t  l es  d ro i ts  sur  l a  photocop ie .  Un  

second ,  l es  p rob lemes  de  remises  e t  l e  t ro is ieme ,  l a  fo rmat ion .  

Un  qua t r i eme  doss ie r  concernant  l es  p rob lemes  economiques  

de  l a  l ib ra i r i e  e t  de  I ' ed i t ion .  Ce lu i -c i  se ru i ra  sur tou t  a  l a  

fo rmula t ion  de  l a  p rob lemat ique  genera le ,  ma is  ne  sera  pas  

p resente  te l  que l .  

Ces  t ro is  doss ie rs  fu ren t  d is t r ibues  a  ceu»  qu i  pa r t i c iperen t  auH 

reun ions  p repara to i res .  

De  ces  d i f f e ren tes  p rospec t iues ,  fu ren t  degagees  l es  g randes  

l ignes  des  deba ts  de  l a  journee  pro fess ionne l l e .  Ce  fu t  l e  

par tenar ia t  cu l tu re l  uu  sous  t ro is  ang les  :  



4  2  

1° )  l a  fo rmat ion  des  med ia teurs  du  l iu re  de  j eunesse .  

2 ° )  l a  s i tua t ion  des  au teurs  e t  l es  remedes  proposes  (d ro i t  de  

p re t )  f ace  au«  miss ions  de  l ec tu re  pub l ique  des  ins t i tu t ions .  

3 ° )  p lus  genera lement ,  l a  responsab i l i t e  de  l a  pu issance  

pub l ique  e t  l e  ro le  des  o rgan ismes  d 'E ta t  f ace  une  s i tua t ion  

economique  d i f f i c i l e  e t  l eur  re la t ion  auec  l es  l ib ra i res  

(p rob leme  des  remises ) .  I l s  ressor t i ron t  te ls  que ls  dans  l e  

doss ie r  de  p resse  qu i  se ra  d is t r ibue  des  l e  mo is  de  sep tembre .  

O O O  

Lfl RERLISRT ION 

I I  n 'en  fa l l a i t  pas  mo ins  essager  d ' imp l iquer  dauantage  dans  

1 'o rgan isa t ion  de  ces  deba ts ,  tous  ces  ac teurs  agant  une  

uo lon te  de  coopera t ion  eu iden te .  

L ' idee  d 'Henr ie t te  Zougheb i ,  fu t  donc  de  c reer  un  "comi te  de  

p i lo tage"  de  l a  journee  pro fess ionne l l e .  

1 e )  Le  comi te  de  p i lo tage  

La  compos i t ion  

Les  par t i c ipan ts  fu ren t  l es  p r inc ipaun  responsab les  contac tes  

en  ju i l l e t .  Ce  fu t  un  succes ,  pu isque  de ja  sens ib i l i ses  aun  



4  3  

preoccupat ions  du  CPLJ ,  i l s  fu ren t  tous  d 'accord  pour  en  fa i re  

par t i e .  

I I  comprena i t  l es  responsab les  des  d i f f e ren ts  sec teurs .  Le  

par tenar ia t  e ta i t  donc  de ja  en  te te  d 'a f f i che  de  ce t te  journee .  

La  compos i t ion  de  ce  comi te  se ra  donc  annoncee  dans  l es  

doss ie rs  med ia teurs  e t  l es  doss ie rs  de  p resse .  

Ce  comi te ,  ou t re  l e  f a i t ,  d ' e t re  une  sor te  "d 'assurance -qua l i t e"  

pour  l es  fu tu rs  par t i c ipan ts ,  aua i t  auss i  l e  mer i te  de  fa i re  se  

rencont re r  des  personna l i t es  n 'agant  pas  1 'hab i tude  de  

t raua i l l e r  ensemble .  

Les  b ib l io theques  e ta ien t  representees ,  d 'une  par t  pa r  M iche l  

Me lo t ,  p res iden t  du  Conse i l  Super ieur  des  B ib l io theques ,  d 'au t re  

par t  pa r  C laud ine  Be lagche ,  responsab le  de  l a  sec t ion  l ec tu re  

pub l ique  de  l 'ABF .  

Les  au teurs  se  re t rouua ien t  dans  l a  p resence  de  Pau l  Fourne l ,  

p res iden t  de  l a  Soc ie te  des  Gens  de  Le t t res  e t  l es  ed i teurs ,  

dans  ce l l e  de  Chr is t i an  Brue l ,  p res iden t  du  g roupe  j eunesse  du  

Sgnd ica t  Na t iona l  de  1 'Ed i t ion .  

Les  l ib ra i res  aua ien t  pour  representan ts  :  P ie r re t te  Math ieu ,  

p res iden te  de  1 ' f l ssoc ia t ion  des  l ib ra i r i es  spec ia l i sees  j eunesse ,  

( f l ss l ib ) ,  F ran^o is  Mor r isse t ,  responsab le  du  g roupement  La  Uo ie  

pa r  l es  l iu res  e t  Th ie r rg  Magn ie r ,  p res iden t  du  g roupement  des  

l ib ra i r i es  C le .  Jean -Mar ie  Ozanne ,  seu l  l i b ra i re  de  Mont reu i l  
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represente ra  l e  conse i l  d ' adrn in is t ra t ion  de  PASFODELP.  Le  

journa l  Le  Monde ,  par ra in  de  ce t te  journee  e ta i t  represente  

par  son  secre ta i re  genera l  :  Manue l  Lucber t .  

P remiere  reun ion  

C 'es t  a ins i  que  l e  7  sep tembre ,  s ' es t  t enue  l a  p remiere  reun ion  

de  ce  comi te .  Ce t te  p remiere  reun ion  recen t ra  t res  ne t tement  

l es  p rob lemes  sur  l a  l i t t e ra tu re  j eunesse .  

La  s i tua t ion  des  au teurs  es t  d 'au tan t  p lus  c r i t ique ,  qu ' i l  g  a  une  

ree l l e  meconna issance  de  l eur  t raua i l .  E l l e  es t  ca tas t roph ique  

pour  ceuK qu i  s ' inues t issen t  dans  l a  l i t t e ra tu re  en fan t ine .  I I  n 'g  

a  pas  de  communica t ion  fa i t e  au tour  des  au teurs  e t  des  

i l l us t ra teurs  par  l es  med ias  ( journauK spec ia l i ses  ou  non ,  

reuues  l i t t e ra i res ,  rad io  e t  t e leu is ion ) .  Personne  ne  sa i t  que  des  

a r t i s tes  f ranga is  sont  p r imes  a  Pe t ranger  (Fo i re  de  Bo logne ,  

B IB  de  Bra t i s laua ) .  Les  ed i teurs  n 'on t  pas  l es  mogens  de  

s 'ache te r  de  l a  pub l ic i t e .  

L ' ed i t ion  j eunesse  es t  sur  l a  corde  ra ide .  E l l e ,  qu i  se  por ta i t  

re la t iuement  b ien ,  pa r  rappor t  a  1 'ed i t ion  genera le ,  accro i t  ses  

per tes  en  ch i f f re  d 'a f fa i re  en  1992 .  Ce  qu i  es t  d ramat ique  au  

regard  de  l a  qua l i t e  c ro issan te  des  ouurages  sur  l es  u ing t  

dern ie res  annees  e t  du  recen t rage  sur  l es  documenta i res .  

La  l ib ra i r i e ,  ua  ma l  f inanc ie rement .  Les  l ib ra i res  dans  des  

s i tua t ions  souuent  t res  d i f f i c i l es ,  se  sont  de  p lus  en  p lus  
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i nues t is  dans  l a  communica t ion  auec  l es  eco les ,  ma is  ne  

sen ten t  pas  l eurs  e f fo r ts  reconnus .  Les  l ib ra i res  se  p la ignent  

d 'un  manque  de  fo rmat ion  ree l l e  dans  un  sec teur  ou  l eur  ro le  

de  conse i l  e t  d 'an imat ion  es t  encore  p lus  g rand  que  dans  l a  

l ib ra i r i e  genera le .  I l s  son t  inqu ie ts  ca r  i l s  son t  t res  dependants  

des  marches  des  co l l ec t iu i tes  ( 50  a  607«  du  ch i f f re  d 'a f fa i re  

pour  l es  l ib ra i r i es  spec ia l i ses  j eunesse ,  hors  reg ion  par is ienne ) .  

Les  b ib l io theca i res ,  consc ien ts  des  p rob lemes  f inanc ie rs  de  

tous  c ra ignent  d '  a  u  o  i  r  a  suppor te r  des  mesures  qu i  

res t re indra ien t  l eurs  miss ions  de  seru ice  pub l ic  ou  c reera ien t  

des  inega l i t es  en t re  l es  l ec teurs .  Ce  qu i  se ra i t  d ramat ique  pour  

l es  j eunes  lec teurs ,  qu i  representen t  p res  de  l a  mo i t i e  de  l eur  

pub l ic .  Les  b ib l io theques ,  apres  une  per iode  assez  fas te ,  uo ien t  

auss i  l eur  budget  d iminuer .  Les  responsab les  sont  donc  t res  

p reoccupes  par  des  remedes  economiques  (d ro i t  de  p re t  e t  

d ro i t  de  photocop ie )  en  faueur  des  au teurs  e t  des  ed i teurs  qu i  

" taKera i t "  l a  l ec tu re  pub l ique .  Les  b ib l io theca i res  sont  auss i  

t res  souc ieuses  de  l eur  fo rmat ion .  En  e f fe t ,  auec  1 'app l i ca t ion  

des  nouueauH s ta tu ts  e t  l a  d ispar i t ion  du  Cf lFB ,  l a  ques t ion  

d 'une  fo rmat ion  in i t i a le  spec i f ique  au  l iu re  de  j eunesse  se  

pose .  

Le  b i l an  economique  fu t  seuere .  Ma is  sur tou t  une  ree l l e  

consc ience  d ' in te rdependance  marquera  ses  d iscuss ions .  

Toucher  un  des  ma i l lons ,  e t  l es  repercuss ions  se  fon t  sen t i r  sur  
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tou te  l a  chaTne  de  produc t ion  ou  de  d i f fus ion .  Les  au teurs  on t  

beso in  d 'e t re  remuneres  ma is  auant  tou t  d 'e t re  connus  e t  son t  

donc  dependants  des  l ib ra i r i es  e t  des  b ib l io theques .  Les  

ed i teurs  e t  sur tou t  l es  l ib ra i res  spec ia l i ses  j eunesse ,  on t  

beso in  des  marches  pub l ics  des  b ib l io theques  e t  des  eco les .  

Les  b ib l io theques  sont  dependantes  des  pouuo i rs  pub l ics  e t  ne  

peuuent  a  e l l es  seu les  resoudre  l e  p rob leme  de  l a  recess ion  

economique  tou t  en  assuran t  un  seru ice  pub l ic  de  qua l i t e  

passant  pa r  des  acqu is i t ions  ou  des  ac t ions  de  p romot ion  en  

faueur  des  au teursO 1 ; .  

Le  p rob leme  de  l a  fo rmat ion ,  cur ieusement ,  semble  e t re  un  

po in t  c ruc ia l  pour  tous .  La  p lupar t  des  in te ruenants  on t  euoque  

l es  p rob lemes  de  l a  fo rmat ion .  So i t  pour  eu»  memes  so i t  pour  

l eurs  in te r locu teurs .  Ce la  se ra  une  des  g randes  ques t ions  

sou leuees .  La  demande  es t  d 'au tan t  p lus  u iue  que  l a  fo rmat ion  

dans  l es  IUFN pour  l es  ins t i tu teurs  e t  l es  docurnenta l i s tes  des  

CDI ,  semble  par t i cu l i e rement  f loue .  C 'es t  eKt remement  

p re jud ic iab le  pour  tous  l es  p ro fess ionne ls  t raua i l l an t  au tour  du  

l iu re  pour  en fan ts ,  ca r  i l s  en  sont  l es  p r inc ipauH prescr ip teurs .  

La  c rea t ion  d 'un  cen t re  na t iona l  d 'e tudes  sur  l e  l iu re  de  

j eunesse  sera  meme euoquee  par  M iche l  Me lo t .  

(Jl) Voir en annexes le compte-rendu dc la prcmicre rcunion du comite de 
pilotage. 
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Tous  l es  responsab les  p resents ,  semblen t  auo i r  sen t i ,  l e  beso in  

impera t i f  d ' engager  l e  d ia logue  pour  essager  de  degager  de  

nouue l l es  p is tes  de  re f l en ion .  L ' in te rpe l l a t ion  des  pouuo i rs  

pub l ics  fu t  souuent  euoquee  pour  qu 'une  p r ise  de  consc ience  

p lus  a igue  se  fasse  au tour  de  l ' en jeu  soc ia l  qu 'es t  l a  l ec tu re  

des  en fan ts .  

On  re t rouua  donc  au  cours  de  ce t te  p remiere  reun ion ,  l es  

p r inc ipauK themes  degages  par  l a  p resse  p ro fess ionne l l e  e t  

CBUK euoques  lo rs  des  contac ts  p recedants .  Le  recen t rage  sur  

l es  p rob lemes  de  1 'ed i t ion  j eunesse  permi t  tou te fo is  d 'en  

p rendre  l a  ree l l e  mesure .  Ma is  i l  es t  un  fa i t  inden iab le  :  tous  

apprec ie ren t  de  conf ron te r  l eurs  op in ions  e t  l eurs  eKper iences .  

Ce t te  reun ion  e ta i t  d ' au tan t  p lus  in te ressante  que  l es  

in te ruenants  par la ien t  en  responsab les  dans  l eur  domaine .  Les  

e lements  ch i f f res  e ta ien t  impress ionnants .  La  re f l eK ion  en  

sembla i t  d ' au tan t  p lus  cons t ruc t iue .  

2 ° )  l es  su i tes  donnees  

La  sunthese  

Par  l a  su i te ,  l e  comi te  dec ida  de  fa i re  des  reun ions  spec i f iques  

a  chacun  des  g rands  themes  sou leues .  La  su iuan te ,  concernant  
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p lus  par t i cu l i e rement  l a  fo rmat ion ,  fu t  p reuue  l e  29  sep tembre .  

E l l e  fu t  repor tee  au  12  oc tobre  en  ra ison  cTune  con fe rence  de  

p resse  du  M in is t re  de  l a  Cu l tu re  sur  l a  Fureur  de  L i re .  

En t re - temps ,  l e  doss ie r  med ia teur  fu t  enuoye  au«  l ib ra i res  

auec  une  l e t t re  personna l i see  pour  l es  sens ib i l i se r  a  l a  t enue  de  

l a  journee .  Les  responsab les  des  g roupements  de  l ib ra i res  

fu ren t  un  re la is  apprec iab le  t an t  qua l i t a t iuement  que  

quant i t a t iuement .  En  e f fe t ,  i l s  se  chargeren t  eun -memes ,  en  

tan t  que  membres  du  comi te  de  p i lo tage ,  de  l a  d is t r ibu t ion  a  

l eurs  adheren ts .  Ce la  pe rmi t  1 'enuo i  de  que lques  200  doss ie rs ,  

accompagnes  d 'un  cour r ie r  (ou  d 'une  p resenta t ion )  de  l eur  par t .  

Un  compte - rendu  prec is  de  ce t te  reun ion  fu t  red ige .  Tous  l es  

par t i c ipan ts  l e  requren t  ensu i te  apres  cor rec t ion  de  l eur  

in te ruen t ion  

Para l l e lement ,  La  recherche  d 'au t res  in te ruenants ,  

responsab les  de  fo rmat ion  fu ren t  con tac tes .  

f l i ns i ,  f lnn ie  Be thery ,  responsab le  de  l a  fo rmat ion  des  

b ib l io theca i res  a  Med iad iK  e t  in te ruenant  dans  l e  DUT met ie r  du  

l iu re  donna  son  accord  pour  sa  par t i c iper  a  l a  reun ion  du  12  

oc tobre .  

Nad ine  Herman ,  responsab le  des  fo rmat ions  de  l a  f i l i e re  

cu l tu re l l e  du  CNFPT  fu t  con tac tee ,  ma is  n 'e ta i t  pas  d ispon ib le  

pour  uen i r  a  l a  reun ion .  Toute fo is  ses  contac ts  f requents  auec  



Michel Melot et flnnie Bethery lui ont paru "suffisants pour que 

ces derniers puissent parler en son nom des formations du 

CNFPT et des problemes rencontres par cet organisme". Malgre 

tout cela fut dommageable car i l  g fut beaucoup question des 

formations dispensees par cet organisme. En effet, auec 

1'application des te«tes sur la decentralisation, i l  est charge de 

la formation initiale, continue ou d'application de la fi l iere 

culturelle du personnel territorial.  Or, a la montee de ses 

nouvelles responsabilites n'a pas correspondu des mogens 

financiers suffisants. 

fl lain Glegze, conseruateur general, charge des dossiers de 

formation des bibliothecaires au Ministere de 1'Enseignement 

Superieur et de la Recherche, participa aussi a la seconde 

reunion. fl insi que Ma« Butlen, responsable au CRDP du PerreuK 

et membre de 1'Obseruatoire sur les formations dans les IUFM. 

Jean-Marie Ozanne, membre de 1'flSFODELP, et interuenant dans 

le cursus metiers du liure a Uilletaneuse, se chargera de parler 

de la formation des libraires. Frederic Sabg, directeur de 

Mediat a Grenoble et rencontre par Henriette Zoughebi, ne 

pourra etre present. 

Dans chacune de ces reunions, des responsables des differents 

secteurs seront reunis. Les membres du comite de pilotage 

seront rejoints, par d'autres interuenants choisis en fonction 

de leur specialite. Cetait une garantie indeniable pour la 
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qualite des debats. D'autre part, i ls seront charges de reflechir 

a d'euentuels interuenants pour les debats de la journee du 6 

decembre. 

La deuHieme reunion sur la formation fera apparaitre des 

lacunes importantes dans ce domaine. Pourtant 1'unanimite 

sera faite quant a 1'importance de cette specialisation. La 

demande est tres importante et emane de differentes 

institutions. La disparition du CflFB pour les bibliothecaires, 

laisse en suspens la question d'une formation specialisee. Seul, 

I '  IUP de Uilletaneuse dispense un enseignement aussi 

consequent. C'est un cursus long (3 ans). 

La question est encore plus cruciale pour la fonction publique 

territoriale dont le CNFPT doit organiser la formation initiale et 

continue. Celui-ci ne semble pas auoir les mogens de cette 

nouuelle politique. D'autre part i l  laisse souuent la decision a 

ces delegations regionales. Quand celles-ci s'appuient sur un 

centre de formation regionale pour dispenser la formation, la 

lacune est comblee par ces enseignants specialises dans la 

formation bibliotheconomique. L'inegalite est creee dans les 

regions ou la delegation ne peut (ou ne ueut) s'appuyer sur 

aucun autre centre de formation. 

La reunion suiuante fut finee au 22 octobre, ce qui ne laissa pas 

suffisamment de temps pour trouuer d'autres interuenants. 

Mais les membres de comite semblaient, par leur responsabilite 
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professionnelle ou leur prise de position personnelle, tout a fait 

conscients des problemes souleues par un droit de pret sur la 

lecture publique. 

On assista, pourtant a un glissement des positions. Notamment, 

les auteurs reaffirment par la parole de leur president, leur 

refus qu'un droit de pret impute les budgets de la lecture 

publique. 

Oueloues refle»ions 

Le fait d'auoir pu impliquer des responsables dans ces reunions 

preparatoires est une garantie pour le tenue des futurs debats. 

La fiabilite des donnees est assuree. Le partenariat est affiche 

au plus haut niueau. 

I I  reste cependant a mettre en ordre ces donnees pour pouuoir 

organiser precisement les debats auec les interuenants finau». 

De plus, une plaquette eHplicatiue a ete tiree de ces reunions 

pour en faire une distribution aupres des inscrits a la journee 

professionnelle du Salon. 

Une communication plus personnalisee, en direction des 

libraires ainsi que la presence des responsables des principauH 

groupements dans le comite de pilotage, ne peut aller que uers 

une amelioration de leur participation a la journee du 6 

decembre. I I  est malheureusement trop tot pour apprecier les 

resultats. 
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Le bilan ne pourra etre fait qu'apres le comptage de$ entrees 

et surtout apres les echos qui en pourront en §tre faits. Malgre 

tout, on peut deja realiser qu'un reel trauail a ete fait dans les 

deuH directions que c'etait donnees le CRLJ :  auoir une joumee 

coherente, refletant fidelement les questionnements des 

professionnels du liure de jeunesse. Et d'autre part, attirer les 

libraires en plus grand nombre, dans ses debats. 

Toutefois, quelques lepons sont a t irer de ce trauail de 

preparation. 

D'une part, les premiers contacts auec les libraires ne furent 

pas tres fructueuH. Peu d'echos fut donne deuant des questions 

posees un peu a brule pourpoint. Les personnes qui seront 

sensibilisees au souci du Salon sont deja dans des postes a 

responsabilite et ont donc une uision plus globale de leur 

profession. En ce sens, i ls seront aussi conscients que 1'on ne 

peut poser tel quel le probleme des remises, sans risque de 

derapage, dans les debats d'un salon. 

D'autre part, ce sont souuent (pour les l ibraires) des 

professionnels agant deja collabore au Salon du Liure de 

Jeunesse. 

La sensibilisation aurait peut-etre due etre plus longue. Malgre 

tout, si l 'on tenait a euiter l 'eparpillement, i l  fallait l imiter les 
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contacts au« responsables. En fait,  le contact auec les libraires 

a surtout serui de communication pour cette future journee. 

Certains contacts auraient sans doute merite d'etre pris 

anterieurement pour une approche plus profonde et pour une 

meilleur plannification des reunions preparatoires. 

I I  faut cependant garder a l 'esprit que trauailler sur 

1'euenementiel n'autorise pas toujours une organisation sur le 

long terme. 

De plus, le Salon a l 'ambition de ce qu'il  est. C'est-a-dire, 

pouuoir, a trauers ses debats, donner des pistes de reflenion, 

de fagon a ce que le trauail puisse se prolonger par la suite. 

o o o 



conclusion 
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I I  g a enormement de choses a tirer d'un stage au Centre de 

Promotion du Liure de Jeunesse. De part son dgnamisme, i l  a su 

deuenir un element incontournable pour tous les professionnels 

du liure de jeunesse : editeurs, bibliothecaires, 

documentalistes, auteurs, i l lustrateurs, enseignants...etc. 

D'aucuns ont pu dire qu'il  uisait a faire du Salon, une entreprise 

de prestige, en fauorisant le cdte uitrine editoriale. Cependant 

le salon n'est qu'une partie de ses actiuites. Les eKpositions, 

les ateliers d'ecriture, les malles a l iures sont des actions 

menees tout au long de 1'annee. Elles sont toutes suiuies par 

1'equipe du centre. Que cela soit la retranscription des 

eKperiences des ecriuains auec les enfants, la circulation des 

eKpositions dans des lieun publiques (pas toujours tres 

ualorisants au depart comme renposition Macaulag dans la 

gare de Seuran-Beaudotte). Les malles indiennes donnent l ieu a 

une presentation de la part d'un ecriuain d'origine indienne ou 

d'un membre de 1'equipe qui s'est specialise dans leur 

confection. L'aide aun auteurs ou aun il lustrateurs se 

consacrant a la l itterature jeunesse est appreciable. Le centre 

a effectiuement defendu des artistes franpais dans des 

instances internationales. 

I I  a su deuelopper des partenariats auec des communes ou des 

institutions de Seine-Saint-Denis, pour les enpositions et les 

publications. fl insi qu'auec d'autres institutions. Participation a 



la Fureur de Lire a la Bibliotheque nationale, congres de 

l 'BBF,reunions au Conseil superieur des bibliotheques, contacts 

approfondis auec les editeurs jeunesse et les l ibraires. 

En realite il  est deuenu une instance federatrice de rencontres, 

de reflenions et d'actions autour du liure de jeunesse. 

I I  a mis en place des pistes nouuelles pour ses actions futures. 

fl  ce propos il  faut souligner quMI a ete preuogant. En effet en 

l 'etat de son budget et de son personnel, i l  est difficile 

d'imaginer qu'il  puisse g arriuer seul .  Ses nouueauH statuts lui 

imposant par ail leurs d'aller toujours plus loin dans la 

promotion du liure pour enfant. 

Quoiqu'il  en soit,  les partenariats sont inscrits dans la uolonte 

de la direction et du Conseil General de Seine-Saint-Denis, qui, 

se retrouuant pratiquement seul (hors les subuentions 

nationales) a financer ce centre n'en a que plus de poids pour 

eniger des resultats au niueau local. En ce sens, on peut donc 

affirmer que le Salon et le CPLJ ont une enuergure nationale 

uoire internationale. Par contre, dire qu'i! a perdu de uue ses 

responsabilites locales ne peut etre e»act, ne serait-ce regard 

des obligations qu'il  a enuers son producteur. 

Les actions uers les enfants et uers l 'edition jeunesse semblent 

passer auant les questions budgetaires. fl  tel point, qu'il  est 

parfois difficile de comprendre comment tous les projets uont 



etre finances. flu CPLJ, les idees affluent, les mogens pour les 

realiser arriuent en second plan. Cela en est parfois troublant. 

Cependant le CPLJ est compose d'une equipe de personnes 

motiuees, qui ne menage ni son temps, ni son energie. 

Malgre tout, cela sera t-i l  suffisant pour faire face a une 

actiuite de plus en plus grande et de plus en plus longue? I I  est 

deja parfois difficile de joindre la directrice elle-meme, qui a 

un agenda tres charge. Ce qui entraTne des retards bien 

inuolontaires mais neanmoins reels dans 1'enecution du trauail.  

Mais le Conseil general a toujours soutenu, 1'action d'Henriette 

Zoughebi et de son equipe. I I  a eponge la moitie du deficit cree 

par le depart de la uille de Montreuil.  

En ce qui concerne la journee professionnelle, la preparation de 

celle-ci a ete soignee. 

La rencontre de tous ses responsables ne peut laisser presager 

qu'une meilleure reflenion de part et d'autre. (certains ne se 

connaissaient pas, lors de la premiere reunion). Le fait que cela 

soit des responsables de leur secteur d'actiuite, en faisait des 

porte-parole de leur profession et garantissait les donnees 

entendues pendant ses debats preparatoires. I I  reste 

cependant a en faire une sgnthese. Le choi» des interuenants 

doit etre aussi fiHe lors de la derniere reunion qui reunira tous 

les participants a ces differentes reunions. Une plaquette 



synthetique doit aussi etre rernise ou enuoyee a tous les 

inscrits a la journee professionnelle. 

I I  ne peut en dit plus long a ce jour. Toutes les reunions du 

comite de pilotage n'ayant pas eu lieu. 

Les resultats de la journee seront a uoir lors du comptage des 

entrees de ce jour (notamment pour les libraires) et des echos 

qui pourront en etre fait dans la presse. 

Toutefois on peut affirmer que tout a ete fait pour que cette 

journee soit coherente et qu'elle soit un ueritable lieu 

d'echanges entre professionnels. 



Rnnexes 



TRBLERU DE BORD DES flCTIONS MENEES 

Juillet :  contacts auec les libraires et les 
bibliothecaires. 
depouillement de la presse 
premiere formulation des themes du debat. 

Fin aout :  Composition du comite de pilotage et 
conuocation de ses membres. 

Septembre :  selection des documents pour le dossier 
documentaire a remettre au» participants. 
Mise en place de la premiere reunion sur la 
formation. Premier compte-rendu de la reunion 
du comite de pilotage. Enuoi des interuentions, 
prise en compte des corrections et enuoi du 
compte-rendu complet a chacun des 
participants. 

Octobre :  mise en place de la deuKieme reunion sur le 
probleme de la formation. Conuocation des 
membres. Recherche d'interuenants. Contact, 
enuoi de courrier enplicatif.  
Compte-rendu de la reunion du 12 octobre. 
Mise en place de la deuKieme reunion sur le 
droit de pret. Compte-rendu. 
Preparation de la plaquette de sgnthese. 



BIBHQGRRPHIE  SUR LE CENTRE DE PROMOTION DU L lURE DE 

JEUNESSE.  

-  Journal Officiel de la Republique Frangaise "Rssociations". 

9 juin 1993. 

-  Liures au Tresor :  le role d'une mission departementale du 

liure de jeunesse /  Isabelle Lang, sous la direction de 

Madame Franpoise Lerouge. l l i l leurbanne : Ecole Nationale 

superieure de bibliothecaires,1 990. (DESS Direction de projets 

culturels:1990,1 1). 

-  Seine-Saint-Denis :  priorite a la lecture pour la jeunesse. 

Liure-Hebdo, 4 juin 1 993, n°75, p.56. 

Les catalooues du Salon du Liure de Jeunesse : 

-  Salon festiual, l iure de jeunesse :  7 decembre 85-5 januier 

86. 

- Salon du liure de jeunesse :  catalogue realise par le Salon du 

Liure de Jeunesse et Liures-Hebdo. Montreuil :  Salon du liure 

dejeunesse, 1 986. 

-  4eme salon du liure de Jeunesse :  centre des enpositons, 

Montreuil,  lerau 4 decembre 1988. 

-  5eme Salon du Liure de Jeunesse : la halle au» liures, 

Montreuil,  30 nouembre-4 decembrel 989. 

-  Est-ce qu'il  g a des liures qui font grandir plus uite? Salon du 

Liure de Jeunesse, 2-7 dec. 92, Seine-Saint-Denis. 



- Les dossiers de presse et les dossiers mediateur du 8eme 

Salon du Liure de Jeunesse. 

PUBHCRTIONS DU Sf lLON DU L IURE DE JEUNESSE (HORS LES 

CFLTRLOGUES CITES PRECEDEMMENT) 

-Les Enjeu» de 1'edition-jeunesse a la ueille de 1992 : creation-

Production-Diffusion /  Jean-Marie Bouuaist. Montreuil :  Salon 

du liure de Jeunesse, 1 990.- 1 1 7p. ;  27 cm. 

-  Guide des auteurs du liure de jeunesse frangais /  Denise 

Dupont-Escarpit,  Nicole du Rog, Bernard Epin, Odile Limousin.-

Montreuil :  Salon du liure de jeunesse .  Paris :  Ed. du Cercle de 

la l ibrairie, 1 989.176 p. ;  27 cm. 

-  guide des il lustrateurs du liure de jeunesse franpais /  Denise 

Dupont-Escarpit,  Claude Lapointe.- Montreuil :  Salon du liure 

deJeunesse.Paris :  Ed. du Cercle de la Librairie, 1 988. 172 p. ;  

27 cm. 

-  "On a le droit" :  Etats GenerauH des Jeunes des colleges de 

Seine-Saint-Denis. Montreuil :  Salon du liure de 

jeunesse,1990.-52p. ;  20cm. 

-  Sang gris :  un atelier d'ecriture a La Courneuue /  dir. par 

Franpois Bon.- Paris :  Uerdier ;  Bobigng : Conseil general de 

Seine-Saint-Denis, 1 992. 1 25p. ;  22cm. 



Les cataloques d'eHDQsitions realises par le Salon 

-  Imaginaires :  sept i l lustrateurs en Seine-Saint-Denis. 

Enposition itinerante et presentee a 1'occasion du 7eme Salon 

du Liure de jeunesse. Montreuil :  Salon du Liure de jeunesse 

,1991. 8 feuillets non pagines. 22cm. 

-  Imaginaires :  fllberto Breccia .  Enposition du 8eme Salon du 

liure et a Saint Ouent 1 992. -  Montreuil,  Salon du Liure de 

Jeunesse, 1992. 15p.;21cm. -  ISBN 2-908368-1 1-0. 

-  Imaginaires :  Chris Uan fll lsburg.EHposition du 8erne Salon du 

liure de jeunesse.. Montreuil :  Salon du liure de 

jeunesse,1 992. 18 F. non pagines -  ISBN 2-908368-1 2-9. 

-  Imaginaires :  Etienne delessert; eHposition du 8eme salon du 

liure de Jeunesse. I I I;  couu; i l l;  en coul.,  20o, 1992. 

-  ISBN 2-908368-10-8. 

-  Enposition figures futur 92 : jeunes il lustrateurs pour demain 

/  Uille de pantin,salon du liure de jeunesse.-montreuil :  salon 

du liure de jeunesse, 1993. 25p ; 21 cm.-ISBN 2-908368-09-9. 



BIBLIOGBBPHIE DU DOSSIER DOCUMENTRIRE (PflR ORDRE 

CHRONOLOGIQUE) 

dossier sur la formation 

-  Turbulences sur la forrnation des libraires. Liure-Hebdo, 14 

mai 1993, n°72, p. 37. 

-  Bibliothecaires en lle de France : titularisations, integrations 

formations :  Ou en est-on? :journee d'etude /organisee par le 

groupe lle de France de 1'Rssociation des Bibliothecaires de 

Fran^ais. -  Nanterre : Mediadi» ; Paris :  Groupe l le de France 

de 1'flssociation des bibliothecaires franpais, 1 993. 53p. 29cm. 

dossier sur le droit de pret 

-  Directiue 92/100 du 12 nouembre 1 992 relatiue au droit de 

location et de pret et a certains droits uoisins du droit 

d'auteur dans le domaine de la propriete intellectuelle. 

Journdl officiel des Communautes europeennes, serie 

legislation. 27 nouembre 1992. 

-  Faut-il  faire pager les bibliotheques?. Liure-Hebdo, 12 feurier 

1993, n°59, p.38. 

-  Le droit de pret mobilise la profession. Liure-Hebdo, 21 mai 

1993, N°73, p.29. 



- 1'Edition au risque de ia lecture publique /  Paul Fournel. Liure-

Hebdo, 25 juin 1993, n°78, p.42 

-  Pret gratuit ou pret pagant? /  Claudine Belayche. Liure-

Hebdo, 27 aout 1 993, n°81 p.6. 

-  Pour une SflCEM de 1'ecrit /  Frangois Geze. Liure-Hebdo, 24 

septembre 1993, n°85, p.40. 

-  La question du droit de pret/ Conseil superieur des 

bibliotheques,- Entrait du rapport 1992 du Conseil Superieur 

des bibliotheques. 

dossier sur les remises 

-  Les bibliothecaires face a 1'interprofession. Liure-Hebdo, 7 

septembre 1992, n°36. 

-  Les remises dechirent les libraires et les bibliothecaires. 

Liures-Hebdo, 27 nouembre 1 992, n°48, p.36. 

-  Negociations : les libraires enaminent les propositions du SNE. 

Liure-Hebdo, 12 mars 1993, p.62. 

-  Les libraires de Paris en colere. Liure-Hebdo, 28 mai 1 993, 

n°74, p.28. 

-  Les remises au» collectiuites bientot plafonnees. Liure-Hebdo, 

juin 1993. 
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DU 

EXTRAIT du JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE "ASSOCIA TIONS' 
(Cet extrait a la meme valeur que celui figurant sur le Jourrial Officiel) 

93 -  SEINE-ST-DENIS 
MODIFICATION 

D e c l a r a t i o n  a  l a  p r e f e c t u r e  
d e  t a  S e i n e - S a i r l t - D e n i s  
A n c i e n  t i t r e  :  A S S O C I A T I O N  P O U R  L E  
L I V R E  E T  L A  L E C T U R E  E N  S E I N E - S A I N T  
D E N I S  
N c u v e a u  t i t r e  :  C E N T R E  D £  P R 0 H 0 T I 0 N  
L I V R E  D  E  J E U N E S S E  S  E I N  E - S  A I N  T - D  E  N I S  
N o u v e t  o b j  e t  :  m i  s e  e  n  u v r e  d 1 u n e  
a c t i o n  p e r m a n e n t e  d e  p r o m o t i o n  d e  l a  
l e c t u r e  p o u r  l a  j e u n e s s e z  
p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l e  d e p a r t e m e n t  d e  
S e i n e - S a i n t - D e n i s z  e n  c o l l a b o r a t i o n  
a v e c  l e  s  p  r o f e  s s i  o n n e  l  s  e t  u s - a g e r  s z  l e  i  
c o l l e c t i v i t e s  p u b l i q u e s  c o n c e r n e e s z  
M n s i  q u e  l a  d i r e c t i o n  e t  L a  g e s t i o n  d i  
^ a t o n  d u  l i v r e  d e  j e u n e s s e z  s a l o n  
n  a  t  i  o  n  a  t  
" i e g e  s o c i c t  :  
• •  ° t  e  t  d u  d e p a r t e m e n t z  1  2 4 z  r u e  
C a r n o t  .  
9 3 0 0 0  B o b i  -_ny -  ?  u n  e x e m p t a i  r e  d u  J o u r n a t  
D a t e  :  3  m  a i  1993 O f f i c i e l  d e  t  a  R e p u b t i q u e  f  r  a  n  < ;  a  i  s  

-  A s s o c i a t i  o n s  -  =  3 F 5 C  
F r a i s  f o r f a i t a i r e s  d ' e x p e d i t i o n  =  7  F  

PAR LE PREFET, DIRECTEUR DES JOURNAUX OFFICIELS 



BP 1993 analytique '20/09/93* 

PRODUITS CPLJ - 93 1993 16 300 000 

SUBVENTIONS 13 014 000 

CONSEIL GENERAL 12 578 000 
Salon du livre 9 478 000 
Actions de promotion du livre de jeunesse 3 100 000 

ETAT 436 000 
Centre National des Lettres 200 000 
DRAC-d6l6gation au livre 180 000 
CNC 30 000 
Affaires Etrangeres 
Education Nationale 
Jeunesse et Sports 
Rectorat de Creteil 50 000 
TVA sur subventions Etat -24 000 

RECETTES PROPRES 3 286 000 

RECETTES EXPOSANTS 2 000 000 

PUBLICITE CATALOGUE 120 000 

ENTREESSALON (10.000) 190 000 

CESNCF 75 000 

INSCRIPTIONS COLLOQUE (500) 146 000 

PRODUITS DES CONCESSDNS 10 000 

RECb I I bS COPRODUCTIONS 400 000 

LOCATION EXPOSITIONS 50 000 

MERCHANDISING 55 000 
Ventes produits 40 000 
Vente catalogue OIP 15 000 

RECb 11 bS COPRODUCTION TOTEMS 30 000 

VENTE GUIDE (800) 120 000 

DIVERS 90 000 

document CPLJ - 93 6tabli le 20 septembre 1993 page 1 



BP 1993 analytique '20/09/93* 

CHARGES CPLJ - 93 1993 16 300 000 

STRUCTURE 3 548 000 

ACHATS 220 000 

SERVICES EXTERIEURS 380 000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 335 000 

IMPOTS ET TAXES 13 000 

PERSONNEL 2 380 000 

AMORT1SSEMENTS 120 000 

FRAIS GENERAUX 270 000 

PROVISIONS 100 000 

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE 9 745 000 

MISSIONS-RECEPTION-VOYAGES 300 000 
Communication-receptions 50 000 
Conferences de presse 40 000 
Missions 50 000 
Receptions 50 000 
Voyages 110 000 

SCENOGRAPHIE 500 000 

TECHNIOUE 4 400 000 
Location structure 1 478 000 
Chauffage et fuel 280 000 
Amenagements des stands et divers 690 000 
Sonorisation 250 000 
Lumiere 440 000 
Nettoyage 150 000 
Gardiennage 350 000 
Parking 77 000 
Assurances 50 000 
Personnel 425 000 
Restauration 50 000 
Achat de materiel 80 000 
Location de mat6riel 80 000 

PERSONNEL TEMPORAIRE & ANIMATIONS 1 300 000 

EDITIONS 750 000 

ROUTAGE 400 000 

COMMUNICATION 1 350 000 
ACHAT D'ESPACES 650 000 
FRAIS TECHNIQUES 400 000 
HONORAIRES 300 000 

document CPLJ - 93 etabli le 20 septembre 1993 page 2 



BP 1993 analytique '20/09/93* 

COMMERCIALISATION 580 000 
STANDS 540 000 
PUBLICITE CATALOGUE 40 000 

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS 165 000 

JOURNEE PRCFESSIONNELLE 80 000 
FORUMILLUSTRATEURS 90 000 
INAUGURATION 75 000 

ACTIONS DE PROMOTION 3 007 000 
DU LIVRE DE JEUNESSE 

SALON ET EXPLOITATION 1 683 000 

ILES DE LECTURE D. MACAULAY 600 000 

EXPOSITION VILLE, GAVROCHE ETZAZIE 330 000 

ESPACES THEMATIQUES 100 000 

VOCABULAIRE VILLE, M. CHAILLOU 33 000 

TOTEMS 100 000 

JEU 80 000 

RENCONTRE DES 300 ENFANTS 120 000 

COLLOQUE 250 000 

ITINERANCE FIGURE FUTUR 92 20 000 

ATELIER D1LLUSTRATION 50 000 

ILES DE LECTURES ITINERANCES 60 000 

TOTEMS 1993 60 000 

ACTIONS SPECIFIQUES 964 000 

MALLES A LIVRES - FRONTIERES 100 000 

ATELIERS ECRITURE 120 000 

LESJEUNES LECTURES DURENT TOUJOURS 85 000 

ENFANTILLAGES 44 000 

EXPOILLUSTRATEURS ALLEMANDS ET DEBATS 180 000 

EXPOSITION DAVID MACAULAY 220 000 

VIDEOS 135 000 

BRATISLAVA 80 000 

GUIDE 240 000 

document CPLJ - 93 etabli le 20 septembre 1993 page 3 
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LA JOURNEE PROFESSIONNELLE 
lundi 4 decembre 9h - 19h 

1 1989, le Salon du Livre de Jeunesse s'allonge d'une journee, plus particuliere-
ent consacree a la rencontre des mediateurs, enseignants, bibliothecaires, 
)cumentalistes, libraires, avec les editeurs, directeurs litteraires, de coilection, 
sponsables commerciaux presents sur leurs stands. 

5 Salon s'est, d'autre part, affirme au cours de ces 4 annees d'existence, comme 
i lieu de rencontres, de questionnements, de debats pour ceux qui font le livre 
3 jcunesse, aussi bien pour les createurs que pour les mediateurs. Nous contin-
)ns donc a organiser cette reflexion autour de plusieurs debats: 

10h-12h 

LES TREMPLINS DE L'ILLUSTRATION 
parcours de 1'illustrateur, de l'Ecole au metier: pieges a eviter 

Salle des Fetes de l'Hdtel de Ville 

15h 

CHOISIR LES LIVRES 
les mediateurs s'interrogent 

une responsabilite individuelle suffit-elle? 
une responsabilite collective est-elle souhaitable? 

avec 
Genevieve Patte. La Joie par ies Livres 

Genevieve de Meribel. ABF 
Josette Evrard. FADBEN 

Max Butlen. enseignant-formateur. CRDP Creteil 
Nathalie Beau. Association des Libraires Specialises Jeunesse 

Vivian Griffiths (Grande-Bretagne) 
Roswitha Kuhnert(R.D.A.) 

Toril Bang Lancelot (Norvege) 
Salle des Fetes de l'Hotel de Ville 

17h30 

THEATRE ETJEUNES PUBLICS 
recherche auteurs desesperement 

avec les auteurs 
Philippe Dorin, Patricia Giros, Jean-Claude Grumberg, 

Joel Jouanneau, Jean-Pierre Moreux, 
Michel Vinaver, Maurice Yendt 

les editeurs 
Christian Dupeyron (Actes-Sud Papiers) 

Janine Pillot (Dialogues CDNEJ Lille) 
un responsable de Folio Junior 
Theatre des jeunes spectateurs 

151 



A C T U A U T E S  A C T U A U T E S  

10 h-13 h 
Salle Zanzibar 
Imaginaires, illustrateurs 
en Seine-Saint-Denis. 
Rencontre avec: 

10 h 
C h r i s  V a n  A l l s b u r g  
e t  D a v i d  M a c a u l a y  
Animee par Frangois Salvaing, 
ecrivain, journaiiste 
a l'Humanite Dimanche 

11 h 
A l b e r t o  B r e c c i a  
Animee par Pierre Dumayet, 
ecrivain, journaliste 

12 h 
E t i e n n e  D e l e s s e r t  
e t  F r a n c o i s  N o u r i s s i e r  
Animee par Pauia Jacques, 
ecrivain, journaiiste a France-lnter 

10 h 
Salle Valparaiso 
C a l l i g r a m  
Presentation d'une nouvelle 
maison d'edition 
avec Pascaie et Christian 
Gallimard et Etienne Delessert. 
Animee par Alain Fourment, 
journaliste au Monde 

Salle Tombouctou 
Les Uns, les autres, une collection 

de Syros-Alternatives 
Avec Germaine Finifter, directrice 
de collection, Xavier Gautier 
et Bertrand Solet, auteurs 

Saile des contes 
Biblioth§que Robert-Oesnos 
De la rencontre avec les livres 
a la conquete de ses propres mots 
Ateliers lecture-ecriture animes 
par le Groupe Frangais d'Education 
Nouvelle (GFEN). Duree : 2 heures 

11 h 
Salle Texaco 
Rencontres inter-professionnelles 
du livre de jeunesse 
Avec Jean-Guy Boin, responsable 
du departement du livre au Centre 
National des Lettres 
Christian Bruel. president 
du groupe jeunesse du Syndicat 
National de TEdition 
Anne Brouillet Fnac Etoile 
Agnes Claeys, Flammarion 
Pierre Decitre, librairies L 
Thierry Magnier, librairies Cle 
Pierrette Mathieu, Association 
des libraires specialises jeunesse 
Jean-Paul Noziere, ecrivain 
Evelyne Pisier, directeur du Livre 
Henriette Zoughebi, dlrectrice 
du Salon du livre de jeunesse 
et les librairies Flammarion, Fnac, 
Joseph Gibert, Majuscule 

Remise du prix Les Cercles d'Or 
des lecteurs de Livres Hebdo 
Avec Marianne Grangie, 
redactrice en chef 

Salle Valparaiso 
Rencontre autour de Toeuvre 
de Tove Jansson, Les Moumines 
Avec Isabeile Jan, auteur, 
directrice de collection, et Marja 
Kemppinem, auteur finlandais 

Salle Tombouctou 
Le rSle des referents culturels 
dans l'apprentisage de la lecture, 
Un exemple: le Mali 
Avec Fatogamo Diakite, 
responsable de la creation et du 
developpement des bibliotheques 
de brousse. Rencontre animee 
par Genevieve Patte, presidente 
de La Joie par les livres 

12 h 
Salie Valparaiso 
Presentation de 1,2,3, j'aime lire 
Bayard Presse 
La lecture de presse des 6-10 ans 
avec Jean-Frangois Barbier, 
sociologue, et Martine Lamy, 
redactrice en chef de J'aime lire 

Salie Tombouctou 
Passer des histoires qu'on aime 
aux histoires qu'on lit 
Rencontre organisee 

par l'Association Frangaise 
pour la Lecture 
Avec Yvanne Chenouf 

13 h 
Salle Valparaiso 
Bouquin-Potin deAaZ 
Une serie audiovisuelle 
sur le livre de jeunesse 
Presentee par Patrice Wolf, 
animateur de la serie et journaliste 
a France-lnter, en presence 
de Bernard Wicher, realisateur 
et Claude Gutman, ecrivain 

Salle Tombouctou 
Presentation de UOreille 
en colimagon, un produit Radio-
France. Livre et cassette pour 
initier les enfants a la musique 
autour des quatre elements : 
la terre, l'air, le feu, l'eau 
Avec Genevieve Clement, 
Gaston Tavel, Anne Ben Hammou, 
Monique Frappat 

13 h 30 
Salle Zanzibar 
Le livre et la petite enfance, 
rencontre avec Kveta Pacovska, 
peintre-i!lustratrice, auteur de 
1, 5, beaucoup (editions Ouest-
Francel.et Le Petit Roi des fleurs 
(editions Pastel-Ecole des loisirsj. 
Animee par Aline Pailler, 
journaliste 

198 199 



A C T U A U T E S  A C T U A I I T 6 S  

14h Catherine Bedarida, redactrice 16 h De 9 h a 18 h 
Salle Valparaiso en chef du Monde de l'education, Salle Zanzibar Stand des Associations (812) 
Rresentation de la collection Henriette Zoughebi, directrice Presentation de Transeurop Presentation de Livrjeun 
Camets du monde du Salon du livre de jeunesse, bouquins, en avant-premiere Une nouvelle banque de donnees, 
d'Albin Michel jeunesse Yves Peschet, enseignant. Une s6rie d'emissions televisuelles livres jeunesse 
Avec Anne Bouin, Rencontre animee par Marie- sur la litterature de jeunesse par le CRILJ Yvelines et l'AFL 
directeur de collection, Christine Navarro, journaliste illustree.N0 0: Gregoire Solotareff. Responsables: Monique Bermond, 
Frederic Houssin, directeur, a France-lnter Une coproduction EVB/Oirection Roger Boquie 
Jean-Michel Rodrigo, auteur, du Livre/Ligue frangaise 
Laurent Girault, illustrateur. 15 h de lenseignement 11 het17h 
un libraire jeunesse. Salle Valparaiso et de 1'education permanente Place de la Mairie 
Animee par Oenis Cheissoux, Presentation de Contes et Presentation du bibliobus 
journaliste a France-lnter legendes du Louvre-editions Salle Valparaiso a espaces modulables 

de la Reunion des musees Presentation du Livre des parents de 2 a 5 metres 
Salle Tombouctou nationaux editions Flammarion Par Armand Barrier, 
Presentation de Broussaille avec projection video Sous la direction depute permanent 
des editions Dupuis de Anne Debarede de la province de Luxembourg, 
Un outil pedagogique Salle Tombouctou et Evelyne Laurent. Belgique 
pluridisciplinaire, coedite Quand j'avais 10 ans... Avec Jean-Emile Gombert, 
par le CROP de Poitiers pour La presse jeunesse d'hier Jean-Frangois Chenin, auteurs 
utiliser la 80 en milieu scolaire. et d'aujourd'hui Animee par Oenis Cheissoux, 
Avec Franck Pe, auteur, Oebat organise par le Syndicat journaliste £ France-lnter 
Oidier Quella-Quyot, directeur de la presse des jeunes. 
du dossier et Paul Brouzeng, President: Francis Verhnes Salle Tombouctou 
historien des sciences 

Salle Zanzibar 
Pourquoi raconter 
LOdyssee aujourd'hui ? 

Salle Texaco Les mots n'ont pas d'age par Bruno de La Salle, conteur 
Bilan de l'operation: Avec Dominique Grandmont Une rencontre proposee 
100 livres dans les ecoles et Veronique Vassiliou, poetes par les editions Vif Argent 
En collabaration 
avec 1'Education nationale 
et Le Monde de 1'education. 
Avec Andre Legrand, 
directeur d'eco!e, Marc Baudry, 
directeur du secteur jeunesse 
aux editions Nathan, 

zoo 201 



A C T U A L I T E S  A C T U A L I T E S  

10 h-13 h 
Salie Zanzibar 
Imaginaires, illustrateurs 
en Seine-Sainl-Denis. 
Rencontre avec: 

10 h 
C h r i s  V a n  A l h b u r g  
e t  D a v i d  M a c a u l a y  
Animee par Frangois Salvaing, 
ecrivain, journaliste 
a l'Humanire Oimanche 

11 h 
A l b e r t o  B r e c c i a  
Animee par Pierre Oumayet, 
ecrivain, journaliste 

12 h 
E t i e n n e  D e l e s s e r t  
e t  F r a n g o i s  N o u r i s s i e r  
Animee par Paula Jacques, 
ecrivain, journaiiste a France-lnter 

10 h 
Salle Valparaiso 
C a l l i g r a m  
Presentation d'une nouvelle 
maison d'edition 
avec Pascale et Christian 
Gallimard et Etienne Oelessert. 
Animee par Alain Fourment, 
journaliste au Monde 

Salle Tombouctou 
les Uns, les autres, une collection 

de Syros-Alternatives 
Avec Germaine Finifter, directrice 
de collection, Xavier Gautier 
et Bertrand Solet, auteurs 

Salle des contes 
Bibliotheque Robert-Desnos 
De la rencontre avec les livres 
a la conquete de ses propres mots 

Ateliers lecture-ecriture animes 
par le Groupe Frangais d'Education 
Nouvelle (GFEN). Duree: 2 heures 

11 h 
Salle Texaco 
Rencontres inter-professionnelles 
du livre de jeunesse 
Avec Jean-Guy Boin, responsable 
du departement du livre au Centre 
National des Lettres 
Christian Bruel, president 
du groupe jeunesse du Syndicat 
National de 1'Edition _ 
Anne Brouillet, Fnac Etoile 
Agnes Claeys, Flammarion 
Pierre Decitre, librairies L 
Thierry Magnier, librairies Cle 
Pierrette Mathieu, Association 
des libraires specialises jeunesse 
Jean-Paul Noziere, ecrivain 
Evelyne Pisier, directeur du Livre 
Henriette Zoughebi, directrice 
du Salon du livre de jeunesse 
et les librairies Flammarion, Fnac, 
Joseph Gibert, Majuscule 

Remise du prix Les Cercles d'Or 
des lecteurs de Livres Hebdo 
Avec Marianne Grangie, 
redactrice en chef 

Salle Vaiparaiso 
Rencontre autour de 1'ceuvre 
de Tove Jansson, Les Moumines 
Avec Isabelle Jan, auteur, 
directrice de collection, et Marja 
Kemppinem, auteur finlandais 

Salle Tombouctou 
Le role des referents culturels 
dans l'apprentisage de la lecture. 
Un exemple: le Mali 
Avec Fatogarno Diakite, 
responsable de la creation et du 
developpement des bibliotheques 
de brousse. Rencantre animee 
par Genevieve Patte, presidente 
deLaJoie parles livres 

12 li 
Salle Valparaiso 
Presentation de 1,2,3, j'aime lire 
Bayard Presse 
La lecture de presse des 6-10 ans 
avec Jean-Frangois Barbier, 
sociologue, et Martine Lamy, 
redactrice en chef de Jaime lire 

Salie Tombouctou 
Passer des histoires qu'on aime 
aux histoires qu'on lit 
Rencontre organisee 

par l'Association Frangaise 
pour la Lecture 
Avec Yvanne Chenouf 

13 h 
Salle Valparaiso 
Bouquin-Potin de A a Z 
Une serie audiovisuelle 
sur le livre de jeunesse 
Presentee par Patrice Wolf, 
animateur de la serie et journaliste 
6 France-lnter, en presence 
de Bernard Wicher, reaiisateur 
et Claude Gutman, ecrivain 

Saile Tombouctou 
Presentation de LOreille 
en colimagon, un produit Radio-
France. Livre et cassette pour 
initier les enfants a la musique 
autour des quatre elements: 
la terre, Vair, le feu, l'eau 
Avec Genevieve Clement, 
Gaston Tavel, Anne Ben Hammou, 
Monique Frappat 

13 h 30 
Salle Zanzibar 
Le livre et la petite enfance, 
rencontre avec Kveta Pacovska, 
peintre-illustratrice, auteur de 
1, 5, beaucoup (editions Ouest-
France),et Le Petit Roi des fleurs 
(editions Pastel-Ecole des loisirs). 
Animee par Aline Pailler, 
journaliste 
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COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE 

Reunion du 7 septembre 1993 en presence de : Henriette 
Zoughebi, Manuel Lucbert, Christian Bruel, Pierrette Mathieu, 
Frangois Morrisset, Thierry Magnier, Paul Fournel, Jean-Marie 
Ozanne, Michel Melot. 
Jean-Marie Bouvaist, excuse. 

Henriette Zoughebi rappelle ce que represente aujourd'hui le 
Salon du livre de jeunesse a Montreuil en termes de frequentation 
et insiste sur Vattente des professionnels ressentie 1'annee derniere 
concernant les rencontres de la journee professionnelle. 
Trois grands sujets de preoccupation lui semblent importants, et 
concerner tous les professionnels du livre notamment les acteurs du 
livre de jeunesse. 
1°) les libraires 
leur relations avec les collectivites? 
les achats des collectivites, representent une grande part de la 
vente en librairie, mais outre cela,il convient de poser la question 
des rapports entre secteur public et secteur prive. 
Le livre est a la fois marchandise et bien culturel et en ce sens il 
pose des problemes economiques mais aussi de politique culturelle. 
2°) le droit d'auteur 
Recemment, il a ete dit que le nombre de pret depassait celui des 
achats de livres. Dans ce cas, cela poserait effectivement le 
probleme de la survie de 1'edition et de la librairie. 
L'augmentation des prets serait-elle responsable de la diminution 
des ventes? 
L'interet de l'auteur serait-il contraire a celui des bibliotheques? 
Ne serait-ce pas plutdt le nombre de lecteurs qui serait au coeur du 
probleme? 
Le point de vue des auteurs est a ce niveau tres important. 
Cette problematique est a relier, au niveau national, a l'effort des 
collectivites et de l'Etat en faveur de la lecture et, au niveau 
international, a 1'application de la directive europeenne de 
novembre 1992 sur le droit d'auteur. 
3)° la formation 
Cette question semble etre particulierement d'actualite. 
II en a deja ete question lors d'une reunion au Conseil Superieur des 
Bibliotheques avec Genevieve Patte. 
Ou en est la formation des bibliothecaires ? 
Partout un recul semble s'amorcer concernant la formation de tous 
les mediateurs de la lecture enfantine (CAFB, IUFM?). 

Paul Fournel evoque ensuite la situation des ecrivains. 



Selon lui, les auteurs appartiennent a la meme chaine du livre et en 
consequence, une grande solidarite existe de fait entre les 
differents acteurs intervenant dans cette chaine de production. 
Pour ce qui est des auteurs a proprement parler, Paul Fournel insite 
sur le fait que ces derniers vont mal financierement. 
A cote d'auteurs de notoriete qui vivent bien, d'autres connaissent 
de grandes difficultes. 
Pour preuve, les declarations de revenus -qu'il a ete autorise a 
communiquer- de certains auteurs dont la reputation et la 
production n'est pas contestable : 
J. Roubaud declare en effet, (malgre ses 62 ans et ses titres qui 
couvrent tout le domaine litteraire, de 1'essai a la poesie en passant 
par la prose) : 56000F annuels de droit d'auteur; Annie Saumont 
qui publie ses nouvelles depuis 30 ans, declare 54000F et J. Bense 
28000F. 
L"'accident" dans la vie d'un auteur est 1'attribution d'un prix 
litteraire qui lui permettra d'acheter la 1/2 d'un appartement ! 
La consequence immediate est 1'obligation pour un auteur d'avoir 
un second metier. 
II y a donc perte de textes par manque de temps et, plus 
generalement, perte de 1'image de la profession d'ecrivain. Les gens 
viennent a Vecriture de plus en plus tard (souvent apres un essai 
dans le cinema). Les jeunes sont de moins en moins interesses. 
Pourtant le systeme d'aide aux auteurs est un appareil complet. 
A Vechelon national : le CNL distribue des fonds sous forme de 
bourses ou d'annees sabbatiques, et la SGDL intervient dans des cas 
difficiles sous forme d'aide sociale, souvent a la demande du 
Ministere. 
En haut de la pyramide du systeme d'aide, on trouve des ecrivains 
mensualises qui sont environ une douzaine. Cela correspond a une 
"retraite de notoriete", equivalente a un salaire mensuel de 10 a 
12000 F mensuels. A titre d'exemple, Rene Char ou Claude Simon 
ont beneficie de cette mensualisation ; ce dernier ayant renonce a 
cette remuneration apres avoir re$u le Prix Nobel. 
Au niveau local, certaines aides existent, comme 1'attribution de 
residences. Systeme qui a beaucoup de merite, mais qui peut avoir 
un defaut : celui de devier vers un certain clientelisme. 
Les auteurs sont tres attaches a la legitimite de leurs revenus. 
Un auteur doit percevoir de l'argent parce qu'il est lu. 
Ce qui mene directement au probleme de la photocopie et du pret 
gratuit en lecture publique. 
Ceci sans compter les problemes futurs de la circulation des textes 
que peut poser 1'edition electronique. Une matrice unique 
permettra t-elle de multiples reproductions sous forme de 
disquettes ou de disques numeriques? 



La prefiguration de ce futur peut etre le cas de la BDF qui numerise 
des milliers de documents. 
La remuneration des auteurs sera donc obligee d'evoluer. 
Sans oublier que la France est le dernier tenant du droit moral et 
qu'il faudra continuer a defendre ce droit jusqu'au bout. 
Mais la France est deja depassee dans le domaine de la 
remuneration des auteurs par 1'Amerique du Nord ou les pays 
d'Europe du Nord. La Norvege, la Suede, le Danemark ou le Canada 
paient leurs auteurs. En Norvege, le droit de pret atteint meme 10% 
du prix de vente, ce qui equivaut au droit d'auteur frangais. 
Cependant les auteurs veulent etre lus et sont tres attaches aux 
bibliotheques et aux librairies. 
Ils sont conscients qu'il faut une modulation de ces droits et qu'une 
part doit aller a la creation si l'on veut que le systeme dure (soit sur 
100, une proportion de 30 a 40 ). 
II existe d'ailleurs des modifications de fait dans la remuneration 
des auteurs : la preuve, un contrat-type, dernierement re?u qui 
stipule une remuneration egale a 10% sur les exemplaires broches 
mais tombe a 5% pour les exemplaires de grande diffusion, s'ils sont 
tires. C'est 1'edition de poche qui est visee. II y a donc glissement 
d'un droit derive (vente des droits a un autre editeur) vers un droit 
direct. 
Christian Bruel, a la fois editeur et createur, reprend sur 1'edition 
en enongant le chiffre d'affaire de Vedition jeunesse qui se portait 
relativement bien dans le contexte general de 1'edition avec 
seulement 0,33% de perte en 1991. Pour 1992 la tendance semble 
malheureusement s'accentuer avec un pourcentage de 3%. D'ou une 
inquietude d'autant plus grande que ces resultats se situent dans 
un contexte de recentrage sur le documentaire. 
Mais il y a une dimension de resistance dans la profession aux 
seules lois du marche ; sa place en tant que president du groupe 
Jeunesse du SNE en faisant foi, n'etant par ailleurs qu'une petite 
maison d'edition. 
Pour revenir a la situation des auteurs, evoquee par Paul Fournel,, 
Christian Bruel confirme ces propos en resituant le probleme au 
niveau des auteurs de jeunesse. II y a drame dit-il, car pour ces 
derniers, la notoriete est inexistante. Cest 1'ecriture qui est une 
seconde profession. 
Cest un peu pour cela que le Syndicat a lance une campagne de 
sensibilisation intitulee "les jeunes lectures durent toujours" ; une 
fa$on de mettre 1'accent sur les racines culturelles des jeunes. 
Malgre cela, il n'y a pas forcement consensus chez les editeurs et 
seule une grosse minorite a finalement considere necessaire de 
participer aux debats de la journee professionnelle. D'autres 
pensant que ce n'etait pas le lieu pour discuter des problemes de la 
profession. 



Pourtant ils sont tous troubles par 1'absence de culture sur la 
production jeunesse. A ce titre, ils sont donc fortement interesses 
par tous les problemes de formation et souhaitent la creation 
d'outils d'information pour tous les mediateurs avec les enfants. La 
situation semble d'autant plus preoccupante qu'en ce qui concerne 
la formation des maitres personne ne semble avoir beaucoup de 
renseignements sur ses contenus. Ces derniers temps, 1'etat des 
IUFM semblait laisser supposer une diminution en termes de 
formation et d'information. 
Actuellement, les editeurs connaissent quelques difficultes avec les 
pouvoirs publics, ne serait-ce que par 1'incertitude regnant au sujet 
des decisions ministerielles. Monsieur Bayrou a cependant annonce 
lors de sa derniere conference de presse, le renouvellement du plan 
lecture pour cette annee. 
Le livre est bien place comme lieu de resistance a la loi de 
l'audimat. Mais, pour bien faire, il doit exister des "microclimats de 
lecture". 
En ce qui concerne le droit de pret, Christian Bruel pense que toute 
la chaine du livre doit etre reevaluee car 1'ensemble des droits 
interprofessionnels va etre touche. 
Christian Bruel rappelle qu'a la Foire de Bologne deux prix sur trois 
ont ete decernes a des albums frangais. Qui le sait?. 
La notoriete des auteurs pose le probleme de la publicite dans la 
presse. Aucun editeur-jeunesse n'a les moyens d'acheter de la 
publicite pour un auteur ou un titre. Seuls quelques grands editeurs 
peuvent le faire pour une collection. En retour, la presse est donc 
peu encline a publier des papiers sur 1'edition jeunesse. 
Paul Fournel confirmera ce propos en citant 1'exemple de Jean-
Noel Blanc qui a eu si peu de citations dans la presse en publiant 
dans une collection jeunesse. D'autre part, il relevera le manque 
d'appareil critique, et en amont, le manque d'appareil universitaire 
pour former cette critique. 
Au sujet de la formation, il ajoutera qu'il va intervenir dans le 
cadre du DESS-Edition a Paris et se demande s'il n'y aurait pas 
quelquechose a installer dans ce cadre. 
Michel Melot intervient pour faire part de deux types de reflexion 
qui lui semblent importants : 
Les bibliotheques de jeunesse, qui sont un fleuron de la lecture 
publique en France, connaissent maintenant un pallier, un temps de 
reflexion, notamment en ce qui concerne leur insertion avec la 
lecture adulte. 
Une journee de travail a Grenoble a deja eu lieu dont plusieurs 
points seraient a reprendre. 
Pour ce qui est de la formation, la situation est en effet 
catastrophique. La formation specialisee peut-elle etre equivalente 
a la formation continue? 



La situation est d'autant plus choquante que la moitie du public des 
bibliotheques est un public jeune. 
II y a beaucoup de choses a faire car la demande en formation est 
multiforme. Elle provient, entre autre, du Ministere de la Jeunesse 
et des Sports qui manque de personnels formes. Le Ministere des 
Affaires Etrangeres cherche aussi des formations pour les 
personnes travaillant dans les centres culturels frangais a 
1'etranger. 
II faut donc faire comprendre a toutes les autorites possibles qu'il y 
a un secteur qui marche bien et qui est meconnu. 
Une des solutions consisterait peut-etre en la creation d'un centre 
national d'etudes sur le livre de jeunesse qui comblerait le manque 
d'etudes et de critiques dans ce domaine. 
Ce centre pourrait accueillir des chercheurs, collecterait des theses 
et serait charge de la formation des enseignants. 
Ce centre serait le moyen d'un rayonnement a 1'etranger, en 
valorisant la litterature jeunesse. 
Une autre serie de problemes concerne les remises et le droit de 
pret. Question de grande ampleur, si l'on ne degage pas la specificite 
du livre de jeunesse et importante, si l'on considere la part des 
marches des collectivites dans les revenus des libraires specialisees. 
Le droit de pret lui, implique l'interrogation sur 1'exoneration des 
enfants. 
Or, le bibliothecaire a directement affaire avec eux, la bibliotheque 
est un passage oblige et meme si les libraires, -comme l'indiquent 
Pierrette Mathieu et Thierry Magnier- ont de plus en plus de 
contacts avec les enfants ou les ecoles-, les comportements sont 
differents. 
II est donc important de debattre de cette question tout en ayant a 
1'esprit que la distinction enfant/adulte ne coule pas de source. En 
effet, ou se trouve la distinction? 
Michel Melot demandera aussi a Paul Fournel de degager, si 
possible, la specificite de 1'auteur de jeunesse comme il a pu le faire 
pour les autres ecrivains. 
Pierrette Mathieu, apres avoir confirme que le marche des 
collectivites represente 50 a 60% des ventes en librairie, expose 
1'importance du partenariat avec les collectivites, au niveau du 
departement, de la commune et des ecoles. II y a, selon elle, un 
travail collectif a faire face aux collectivites et aux editeurs qui 
jonglent avec des budgets -et donc des remises- entre lesquels le 
libraire se sent coince. 
II y a une grande dependance du libraire avec le milieu 
environnant. L'information que les libraires dispensent represente 
un travail et un investissement enormes en relations. 
Cela pose aussi la question du bibliothecaire qui, au depart, ne se 
sentait pas investi d'un rdle de communication. 



Ce sont les bibliothecaires et les libraires qui sont alles vers les 
ecoles et non Tinverse.-Cela malgre un manque de formation 
certain-. 
De plus, 1'image du libraire est ambigue. Le libraire, mediateur 
culturel, est bien accepte mais le commergant n'est pas reconnu. Ces 
deux fonctions font pourtant partie integrantes du metier. 
Thierry Magnier tout en affirmant que la sollicitation des 
libraires est toujours plus grande, pense qu'il est difficile, dans le 
cadre du Salon, de discuter des problemes de remises, mais qu'il lui 
semble tout a fait fructueux de travailler sur la cooperation et sur 
le probleme des auteurs. 
II indiquera, pour ce qui est de la presse, qu'il publiera dans le 
Nouvel Observateur une page consacree a la litterature jeunesse, au 
titre des plus grosses ventes en librairie. 
Jean-Marie Ozanne affirme que l'on demande toujours plus 
d'actions au libraire, et qu'il n'a pas toujours les moyens de tout 
faire. Selon lui, les libraires deviennent des militants du livre. 
II ajoute, qu'a defaut d'analyse fine de gestion, on ne peut parler 
que de taux moyen de marge pour les libraires. 
En effet, comme l'a souligne Claudine Belayche, les gros libraires 
n'ont pas le meme poids pour discuter aupres des editeurs que les 
petits libraires. 
Jean-Marie Ozanne, rappelant la conjoncture economique, ajoute 
que tous sont touches de Fauteur au lecteur. 
Malgre tout, il y a, selon lui, plusieurs marches du livre, qui ne sont 
pas comparables. Lui-meme se sentant plus proche de certains 
editeurs que de certains libraires. 
Pour certains, le livre est actif, pour d'autres, il ne s'agit que d'un 
produit a distribuer. 
Frangois Morrisset s'inquiete de savoir si au sein du SNE, il n'y a 
pas une commission chargee d'etudier le probleme des remises? 
Claudine Belayche informe qu'une enquete a ete faite par l'ABF 
sur les 50 derniers livres qui ont ete pretes dans les bibliotheques 
et que celle-ci revele des surprises. 
Quant aux bibliothecaires, ils ont ete eux aussi de plus en plus 
sollicites et le probleme de la formation devient crucial, 
particulierement en ce qui concerne la litterature jeunesse. 
Elle rappelle a ce sujet la disparition du CAFB qui permettait des 
specialisations. 
La seule formation sera desormais le DUT qui ne peut egaler ceile 
du CAFB -Cette formation universitaire ayant des programmes 
beaucoup plus generaux-. Jean-Marie Bouvaist, responsable d'une 
formation metier du livre pourrait en parler. II faudrait voir aussi 
du cdte du CNFPT pour savoir ce qui dans les collectivites 
territoriales. 



Pour ce qui est du pret en lecture publique, Claudine Belayche 
indique que, d'une fagon generale, Ies prets sont en baisse et ne 
seraient donc pas la cause de la baisse de la vente en librairie. 
C'est le probleme de la lecture, en general, qu'il faut poser. 
Pour venir au droit de pret a proprement parle,elle pense qu'il se 
pose de fagon plus vive pour les livres pour enfants. 
D'autant plus que, d'apres l'enquete faite en Seine-Saint-Denis sur 
le public des bibliotheques, 60% au moins des lecteurs aurait moins 
de 18 ans. 
II existe cependant des cas de bibliotheques, ou 1'acces est payant 
pour les enfants. 
Mais le droit de pret se pose t-il de la meme fagon quelquesoit 
1'ouvrage ? Ce dernier n'aidera pas forcement les livres que l'on a 
envie de defendre. En effet, dans les bibliotheques, il y a beaucoup 
de livres qui sont achetes et ne sortent pas. 
Ce qui ne peut pas forcement etre dit au niveau des collectivites, 
qui verraient la un moyen possible de reduire les budgets. 
Qui va payer au bout du compte ? Parents, enfants ou collectivites ? 
Si ce sont ces dernieres, on en revient a des questions de budget et 
donc de passation de marche. Or, les budgets d'acquisition sont en 
diminution. 
Si c'est sur le budget des animations, il y aura moins d'actions faites 
en faveur de la connaissance des auteurs. 
En France, contrairement a certains pays etrangers, comme le 
Royaume-Uni, il n'y a pas de legislation sur les bibliotheques. Ce 
manque de texte legislatif entraine un risque constant de 
suppression de services. 
On connait bien, le prix de la chaine du livre, il faudrait maintenant 
faire la repartition entre le prix en librairie et le prix en 
bibliotheque. 
Pour ce qui est de la formation des maitres, elle a pris contact avec 
1'IUFM de Reims sans aucune reponse a ce jour. 
Claudine Belayche est interrogee sur Venquete de 1'ABF a propos 
des titres en jeunesse 
Cette derniere repond qu'il n'a pas ete fait de distinction dans le 
questionnaire mais que, dans les resultats, les 25 premiers titres 
pretes sont des bandes dessinees (adultes ou enfants). 
Un intervenant pense qu'il serait interessant d'avoir une enquete 
similaire sur les titres jeunesse. 
Henriette Zoughebi pense qu'il faut comprendre comment les 
collectivites interviennent et dans quelle ampleur. Le cas est le 
meme que celui du cinema. Dans une situation ou le poids des 
charges sociales est plus lourd en raison de la crise economique, les 
collectivites doivent reflechir sur leur nouveau rdle. C'est un enjeu 
social et le rdle du Salon est de donner la mesure de ces enjeux. 



Pour revenir a l'enquete faite sur le public des bibliotheques en 
Seine-Saint-Denis, elle precise que celle-ci portait sur des enfants 
qui venaient individuellement a la bibliotheque. Les resultats 
tendent a demontrer qu'elle fait donc partie du milieu urbain, et 
qu'elle touche toutes les couches sociales. 
La bibliotheque connaitrait donc les memes problemes que l'ecole 
en tant que lieu d'accueil large. Elle est centre de vie mais pas 
obligatoirement lieu de lecture. 
II y a des connexions qui ne se font pas entre les systemes educatifs 
ou culturels et la vie active. 
Quant a la formation dans les IUFM, elle indique qu'il en existe 
concernant la litterature enfantine dans ceux de Creteil et Livry-
Gargan. 
Manuel Lucbert confirme la volonte du Monde des Livres d'etre 
partenaire au Salon. II rappelle que ce journal publie regulierement 
des articles sur la litterature jeunesse. 
Cette annee, le Monde des livres fera un encart de six pages (au lieu 
de quatre 1'annee derniere), reserve au Salon et un tire a part sera 
distribue. II annonce que les equipes du journal aideront a animer 
les tables rondes de la journee professionnelle. 

Le principe d'avoir des reunions specifiques par sujet, est adopte. 
La prochaine reunion portant sur la formation est fixee le 
mercredi 29 septembre & 14H30. 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 12.10 
1993 SUR LA FORMATION. 

Presents : Max Butlen, Annie Bethery, Alain Gleyze, Michel Melot, 
Christian Bruel, Jean-Marie Ozanne, Frangois Morrisset, 
Henriette Zoughebi. 

Excuses : Pierrette Mathieu, Claudine Belayche, Jean-Marie 
Bouvaist, Paul Fournel, Frederic Saby, Nadine Herman 
et Manuel Lucbert. 

Henriette Zoughebi redefinit le but du Salon : avoir une meilleure 
construction de la journee professionnelle. Cette derniere se veut 
une aide a 1'interprofession pour construire des propositions, 
surtout dans une peridode ou l'on per§oit un interet croissant pour 
le livre de jeunesse et des exigences professionnelles plus elevees. 
II faudrait pouvoir donner ensuite un document a chacun des 
visiteurs avec l'explication de cette journee. C'est une fagon de faire 
entendre a tous les professionnels qu'ils sont concernes. 
Cest pourquoi en ce qui concerne la formation, il faut envisager la 
formation pour tous les mediateurs du livre. 
Elle fait part ensuite de la demande de collaboration emanant des 
comites d'entreprise qui ont des actions au niveau du livre de 
jeunesse dans les centres de loisirs et de vacances. Ces centres 
touchent enormement de public. Cette collaboration, un peu 
marginale ne peut se realiser au niveau du comite de pilotage. Mais 
ces comites d'entreprise ont prevu d'envoyer des documents sur les 
actions qu'ils realisent. 
La methode de travail sera la suivante. II faut examiner ce qui se 
passe dans chaque secteur concerne et ce qu'il serait bon de faire. 
Elle passe donc la parole a Madame Annie Bethery. 

Annie Bethery explique qu'elle intervient dans le cadre des 
formations dispensees par Mediadix et dans la formation en IUT. A 
Paris X, c'est sa troisieme intervention dans le cadre du CAPES-
documentation. Elle affirme qu'il faut sensibiliser les gens, meme si 
1'interet des enseignants est par ailleurs de plus en plus grand. 
Cette annee verra la derniere preparation au Certificat d'Aptitude 
aux Fonctions de Bibliothecaires. Une formation jeunesse est 
programmee. Elle est rendue possible par la grande couverture 
demographique du centre de Nanterre, ce qui a permis d'ouvrir une 
session de formation avec un nombre suffisant d'etudiants (venus 
des bibliotheques municipales, departementales ou d'entreprises). 
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Dans le cadre de cette formation, on trouve une presentation des 
differents secteurs de 1'edition jeunesse, ainsi qu'un entramement a 
l'analyse des ouvrages en vue de 1'acquisition et du conseil. Des 
seances annexes sont organisees comme celle autour du conte. En 
tout cet enseignement porte sur 130 heures de formation. 
En IUT, il est indispensable d'intervenir dans le DUT Metiers du 
livre. Celui-ci a une maquette de programme recente, renouvelee en 
1991, avec 40 heures consacrees a la litterature contemporaine. Elle 
y a inclus d'autorite 25 heures sur la litterature jeunesse. 
Le DUT est congu comme une formation generaliste, les etudiants se 
destinent a travailler aussi bien en librairie qu'en bibliotheque. 
II n'y a donc pas d'option et tous suivent des cours de catalogage ou 
de gestion de librairie. Ce qui est une bonne chose en soi pour le 
futur partenariat des professionnels. Des intervenants viennent de 
la librairie comme Mme Lemonier ou de l'edition comme Mme 
Perceval. 
Le CAFB avait lui, un enseignement beaucoup plus cible. 
II existe aussi des formations, plus reduites pour le CAPES-
documentation grace a des conventions passees entre 1'Universite et 
1'IUFM. Mais celle-ci ne porte que sur 20 heures de cours a raison 
de deux heures hebdomadaires. 
Les collegues bibliothecaires sont tres inquiets de la disparition du 
CAFB. 
Un centre national sur la litterature jeunesse serait une idee pour 
remedier a ces lacunes. 
II faut remettre la litterature jeunesse au programme des 
formations pour les bibliothecaires et les documentalistes. Cela 
permettrait de 1'officialiser. En ce qui concerne le CAPES-
documentation, ajoutera t-elle, il n'y est fait aucune mention dans 
les textes officiels. 
Pour ce qui est de la formation dispensee par le CNFPT, le probleme 
se pose dans les regions ou il n'y a pas de centres de formation avec 
lesquels cet organisme pourrait passer des conventions de 
formation professionnelle. De plus, dans certains endroits, le CNFPT 
organise lui-meme les nouvelles formations. 
Les risques de dequalification lui semblent reels. 
Pour ce qui est des formations palliant a la disparition du CAFB, elle 
pense qu'une formation non diplomante n'est pas motivante. Par 
exemple, un enseignement etait dispense par correspondance pour 
la preparation au CAFB, aux personnes qui se trouvaient a 
1'etranger. Maintenant, les responsables posent la question de la 
sanction d'une autre formation. 
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Pour Michel Melot, la specialisation peut avoir un effet pervers. 
Celui d'agir comme un separateur entre la litterature pour les 
jeunes et celle pour les adultes. Toutefois, on ne peut qu'etre frappe 
par 1'abondance de la demande en formation. Elle provient des 
bibliotheques mais aussi des associations comme celles de parents 
d'eleves apres 1'instauration du plan-lecture. Le Ministere de la 
Recherche a lui, des demandes pour sa nouvelle cellule de 
vulgarisation scientifique. Au Ministere de la Jeunesse et des 
Sports, l'equipe de Fabienne Coblence qui subventionne des 
associations doit faire face a des demandes de formation lecture en 
liaison avec les problemes d'insertion rencontres par ces 
associations. Rene Herbouze (qui coordonne les centres culturels a 
l'etranger au Ministere des Affaires etrangeres), se pose la question 
de la formation, surtout celle de la formation jeunesse, pour 
laquelle existe une forte demande de la part de la population locale. 
II y a 130 bibliotheques dans ces centres, avec un personnel 
generalement non forme. 
Devant ces demandes, les centres de formation regionaux repondent 
a celles des bibliotheques mais ne peuvent faire face a tout. 
II faut donc reintroduire la formation en litterature jeunesse dans 
les formations initiales ou d'application. A 1'Ecole Nationale 
Superieure des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques 
(ENSSIB) ou a 1 'Institut de Formation des Bibliothecaires (IFB), le 
cadre de la formation est trop rigide pour introduire de nouveaux 
enseignements lourds. Mais la sensibilisation peut se faire par des 
stages a Vexterieur ou des sujets de theses. 
La creation d'un centre national d'etudes specialisees est une 
demande unanime. Ce sont des formateurs qu'il faut former car la 
demande generale est trop polyvalente. 
II faut aussi de nouveaux outils de formation allant des manuels 
aux ouvrages de recherche. Pour le moment aucun ne semble faire 
1'affaire. Une reconnaissance des auteurs pourrait se faire par un 
bulletin signaletique qui fasse autorite. Les editeurs Nathan et 
Gallimard ont ete sensibilises au probleme d'une etude de marche 
pour lancer une revue, sans reponse de leur part, a ce jour. 
Un editeur devrait se pencher sur le projet d'un mensuel. 
Pour ce qui est de la seule demande d'information, pour reprendre 
la distinction introduite par Jean-Marie Ozanne, Michel Melot 
pense qu'il est possible d'y repondre plus facilement. A Nantes, par 
exemple, il existe un centre d'information sur le livre de jeunesse, 
au sein de la bibliotheque municipale. 
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Par ailleurs, un des problemes rencontre par le CNFPT, est qu'il a 
lui-meme du mal a se positionner. II n'y a pas de doctrine. Tantot 
celui-ci se voit comme un formateur a part entiere, tantot comme 
un gestionnaire des differentes formations dispensees. La question 
financiere est aussi un gros probleme face a des responsabilites qui 
augmentent. II serait plus simple et plus efficace qu'une negociation 
ait lieu au niveau national. 

Alain Gleyze dresse ensuite le tableau des formations des 
personnels de categorie B de la fonction publique territoriale tel 
qu'il se presente apres la reforme statutaire de septembre 1991. 
Le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaires (CAFB), 
reforme en 1989 (premiere session selon les nouvelles modalites en 
1990), s'acheve en 1994. 
Ce CAFB comporte 420 heures de formation : 200 heures 
d'enseignement professionnel de base et 220 heures d'option et de 
specialisation. Par rapport au diplome precedent, c'est surtout la 
partie specialisee qui a ete renforcee et qui a fait le succes du 
diplome aupres des employeurs. La specialisation jeunesse (120 
heures) a ainsi ete preparee par de nombreux centres de formation 
(11 centres de formation sur 12 en 1992-1993). De 1990 a 1992 
(trois sessions), 1090 candidats ont obtenu cette specialisation. 
L'une des questions posees par Ja nouvelle construction statutaire 
est celle du maintien du niveau de qualification des personnels de 
categorie B, tant en ce qui concerne les competences generales que 
les competences specialisees. 
Les assistants de conservation sont recrutes par concours sur 
epreuves au niveau du baccalaureat. Ils regoivent apres leur 
recrutement par une collectivite (operation distincte de la reussite 
au concours, qui permet seulement d'etre inscrit sur une liste 
d'aptitude) une formation initiale d'application de six mois dont 
environ deux mois de stage et deux mois de formation a 
l'administration locale commune avec d'autres categories de 
personnel territorial. II reste donc deux mois pour la formation 
professionnelle. Le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) est responsable de cette formation. 
Ces personnels sont au meme niveau hierarchique que les anciens 
sous-bibliothecaires territoriaux, qui etaient souvent titulaires du 
CAFB et qui avaient donc acquis des competences 
bibliotheconomiques generales et specialisees. Le temps disponible 
pour la formation professionnelle ne permettra aux assistants de 
conservation que d'acquerir des rudiments de formation 
bibliotheconomique generale dans le cadre de leur formation 
initiale d'appIication. II y a donc pour cette categorie, un risque de 
dequalification evident. 
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Les assistants qualifies de conservation sont recrutes par concours 
sur epreuve parmi les titulaires d'un diplome technico-
professionnel de niveau bac + 2 : diplome universitaire de 
technologie (dut), diplome d'etudes universitaires scientifiques et 
techniques (DEUST) des metiers du livre et de la documentation, ou 
diplome equivalent. Ils auront donc acquis avant leur recrutement 
une formation bibliotheconomique generale souvent renforcee par 
rapport a celle dispensee par le CAFB. 
Le probleme en ce qui concerne cette categorie se situe plutot au 
niveau de la formation specialisee, correspondant aux 
specialisations du CAFB : ces specialisations peuvent trouver place 
dans les DEUST mais sont en general absentes des DUT, qui sont 
regis par une maquette nationale avec quelques possibilites 
d'adaptation. La formation initiale d'appiication souffre des memes 
limitations que celle des assistants de conservation mais 
permettrait neanmoins, compte tenu des acquis de la formation 
initiale diplomante, de dispenser une formation specialisee. En effet, 
les 120 heures necessaires a cette specialisation peuvent 
representer quatre semaines de formation. 
Certaines difficultes sont liees a la position du CNFPT. Celui-ci laisse 
ses delegations regionales libres d'elaborer les programmes des 
formations initiales d'application, et de choisir les organismes 
charges de les dispenser. II faut ajouter que les centres de 
formation, qui sont disponibles pour collaborer avec le CNFPT, ne 
sont pas presents dans toutes ies regions. Les negociations se 
conduisent donc region par region. Certains resultats sont 
surprenants : ainsi, le programme de formation des assistants de 
conservation de la grande couronne de l'Ile de France comprend des 
sessions sur les associations loi de 1901, sur le conte, sur le 
theatre... et rien sur les techniques professionnelles. 
Les solutions qui se dessinent ne permettent pas d'affirmer que les 
personnels de categorie B recrutes selon les nouvelles modalites 
auront dans tous les cas un niveau de qualification au moins egal a 
celui des personnels recrutes selon les modalites anterieures. II 
reste cependant la possibilite de la formation continue pour 
combler certaines lacunes des formations initiales. Le CNFPT en a 
aussi la responsabilite. 
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Pour ce qui concerne les douze centres de formation, il semble 
important de leur permettre de preserver leurs competences en 
matiere de formation bibliotheconomiques generale et specialisee. 
Pour y parvenir, il faut au minimum conserver les unites de 
controle du CAFB actuel sous la forme de modules de formation 
continue. Les assistants de conservation pourraient ainsi suivre des 
stages de formation correspondant a 1'enseignement professionnel 
de base, puis a une option et a une specialisation. Les assistants 
qualifies de conservation pourraient suivre des modules de 
formation specialises. La question de savoir si ces formations 
seraient ou non dipldmantes est posee mais n'a pas encore regu de 
reponse. Differentes possibilites peuvent etre envisagees : diplome 
d'universite ou diplome professionnel national. 
II apparait en effet que les employeurs restent tres attaches au 
CAFB et a ses specialisations : les offres d'emplois en font tres 
souvent mention, et il arrive que l'on demande a des personnels 
recrutes selon les nouvelles modalites, qui ne font plus intervenir le 
CAFB, si elles sont titulaires de ce diplome dans une specialisation 
precise... 

Christian Bruel prendra la parole tout d'abord pour repondre a 
Michel Melot qu'aucun editeur ne peut prendre le risque d'editer 
une revue sur les livres de jeunesse, sans etre en but aux critiques 
de ses confreres. Par contre la profession entiere pourrait s'associer 
a la creation d'une revue ainsi qu'a l'eiaboration de son cahier des 
charges. La responsabilite doit en revenir a une institution 
autonome par rapport au secteur de la production. 
Les editeurs sont par ailleurs tres inquiets du risque de 
dequalification des prescripteurs du livre. Le SNE a ressenti une 
demande tres forte de contacts interprofessionnels. C'est pourquoi, 
il a organise des rencontres regionales. La premiere a eu lieu a Lyon 
sous 1'auspices de L'ARALD et du conseil general de Rhone-Alpes. 
Une autre est prevue en Aquitaine. Cette demande repose sur des 
inquietudes liees a la crise economique, qui a induit des 
questionnements sur le droit de pret, la formation ou le 
plafonnement des remises aux libraires et aux collectivites. Le 
chiffre d'affaire de 1'edition est en baisse. II represente 1,2 milliards 
de francs dont 9% reviennent a 1'edition jeunesse. 
Mais plus generalement, 1'inquietude porte sur la responsabilite des 
vecteurs culturels. Face a 1'angoisse du probleme de la lecture 
comme acces a la connaissance, le risque est de trouver des objets 
culturels calibres. II faut militer pour que les livres soient des 
oeuvres. Dans ce sens, les editeurs travaillent aussi beaucoup a 
desaisonnaliser le livre de jeunesse pour qu'il soit autre chose qu'un 
objet a offrir, sans aucun supplement d'ame. 
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Pour ce qui est de la formation des bibliothecaires, il remarque que 
les editeurs sont de moins en moins sollicites pour faire des 
interventions. 
Par rapport a la formation dans les ecoles, le plan lecture a ete une 
bonne chose mais il doit etre accompagne par une formation 
specifique. Les editeurs n'ont pas ete associes au choix des livres et 
sont peu associes a la formation. 
Quant au discours sur la formation et 1'information, il n'est pas 
legitime. Tout est fait sous couvert, de fagon presque clandestine. II 
faut placer la formation sur la litterature jeunesse, dans les 
programmes. II y a un veritable probleme dans la formation 
initiale. 
II fera ensuite une remarque sur le fonds, a propos d'un article 
paru dans le Canard enchaine sur la FNAC. Celui-ci rapporte qu'il y 
circule un document interne instaurant la disparition sur les tables 
presentoirs des livres de plus de trois mois. Dans les magasins ne 
restera plus qu'un seul exemplaire de chacun des ses livres. Cela 
pose un veritable probleme quand on sait que le tirage moyen d'un 
livre pour la jeunesse atteint 9700 exemplaires. Qu'en est-il de la 
comparaison entre le lectorat potentiel et cette course aux 
nouveautes ? II y a une absence d'un marche du livre d'occasion. 
Cela se fait cruellement ressentir par rapport a la formation des 
maitres, et c'est dommageable au regard des racines culturelles. 
Mais pour reprendre les propos de Jean-Marie Ozanne qui 
soutient que les editeurs n'entretiennent pas leurs fonds, Christian 
Bruel reconnaitra la complexite des rapports interprofessionnels. 
Par contre en ce qui concerne la demande de formation des 
libraires, il soulignera qu'on ne connait pas les besoins des grands 
patrons de la librairie. La question de 1'echelle des salaires se pose. 

Annie Bethery approuvera en evoquant la desillusion des 
etudiants au regard de leur feuille de paye. 

Jean-Marie Ozanne dressera donc un tableau de la formation des 
libraires faite par 1'ASFODELP et de celle delivree par l'IUP Metiers 
du livre a Villetaneuse ou il est charge d'enseignements. 
Auparavant, il donnera son opinion sur une revue specifique aux 
livres de jeunesse en relevant que certaines maisons d'edition 
fondent leur politique commerciale par ce biais (Minuit ,  le Seui l?).  
De plus, la litterature jeunesse est encore recente, elle n'a que 
quinze ans d'existence. II est trop tdt pour en degager les oeuvres 
essentielles. 
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L'ASFODELP a une vocation generaliste, due a sa creation. En effet il 
est ne d'une convention entre differents syndicats de libraires. Un 
de ces problemes, en tant qu'organisme prive est la non obligation 
de cotiser pour la formation. II y a toujours eu beaucoup de 
formation initiale. Un brevet professionnel "jeunesse" porte sur 30 a 
40 heures de cours. L'ASFODELP intervient dans plusieurs lieux, par 
exemple, Aix-en-Provence ou Mulhouse, la ou il y des accords avec 
les universites. 
Mais la formation la plus aboutie est celle de l'IUP de Villetaneuse 
qui se deroule sur trois ans. Au cours de la deuxieme annee, il y a 
120 a 140 heures consacrees a la formation sur la litterature 
jeunesse. 
L'idee au depart est de ne pas avoir de formation "maison" avec des 
cours generaux comme par exemple la definition d'un reseau de 
creation. Cette formation ne se veut pas prisonniere non plus de 
1'edition. II faut que cela reste independant du producteur. II est 
essentiel que l'histoire de l'edition jeunesse soit abordee voire que 
celle-ci soit mise en relation avec le developpement 
psychopedagogique de 1'enfant. 
Cependant l'inquietude est grande face a une demande qui est 
ecartelee. II y a souvent confusion entre formation et information. 
La plupart du temps, ce n'est pas une veritable formation qui est 
demandee. En ce qui concerne les libraires specialises jeunesse, 
Jean-Marie Ozanne souligne le role social important de ces derniers. 
C'est un travail de fourmi qui ne se voit pas mais qui est reel face 
au probleme de la lecture. Ces libraires se deplacent dans les ecoles 
et dans les bibliotheques. 
Le probleme de la formation continue se pose differemment aux 
libraires, car la formation initiale est importante. II faut souligner 
cependant que certains libraires privilegient la formation sur la 
terrain. L'exemple du Furet du Nord(a Lille) en est un bon exemple. 
Des commerciaux sont places dans les rayons a charge pour eux de 
s'y former seuls. 
Quant a la relation avec les enseignants, le dialogue est difficile. 
Certains enseignants confondent libraires et editeurs. Leurs 
questions portant sur la definition d'un livre disponible sont la 
preuve d'une certaine suspicion. 
Pour revenir a la question des diplomes, Jean-Marie Ozanne 
reconnaitra que c'est une des difficultes rencontres par les libraires 
car leur formation n'est pas reconnue. 
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Le recrutement se fait pourtant de plus en plus haut (bac, ou bac + 
2). La typologie style "Oeil de La Lettre" a essaime (un responsable 
des achats chez Verdier en est la preuve). Mais la realite des 
salaires est differente et un etudiant de niveau bac + 4 ou 5 peut se 
retrouver a 5000 F. II faut avoir conscience de ce type de realite. 
Tout le secteur est en difficulte 

Avant de presenter les travaux de 1'Observatoire national des 
formations en lecture-ecriture, Max Butlen souhaite evoquer les 
formations litterature de jeunesse en direction des personnels de la 
petite enfance. Depuis 10 ans les actions dans ce secteur de 
formation se sont considerablement developpees, grace au CRILJ, a 
1'association ACCES, a 1'universite Paris XIII,...au CNFPT,... a des 
conseils generaux comme celui du Val de Marne..., il y a eu une 
reelle mobilisation des personnels des creches, haltes garderies, 
centres de PMI. Ce qui a entraine un developpement des situations 
de lecture, des propositions, des projets pour les tout-petits. 
Du cote de PEducation Nationale, un observatoire national des 
formations a ete mis en place par la Direction des colleges. Des 
formateurs qui ont tous une assez longue experience de la 
formation des enseignants en lecture/ecriture ont souhaite procede 
a un etat des lieux, ils ont voulu cerner les points forts et discerner 
les faiblesses des dispositifs academiques de formation. L'etude 
porte sur un echantillon (representatif) de 15 academies, elle 
concerne essentiellement la formation continue et integre bien sur 
1'analyse des formations litterature de jeunesse. 
Un rapport sera remis au ministere a la fin du trimestre. L'objectif 
est d'aller vers des propositions susceptibles d'ameliorer, d'enrichir 
les dispositifs de formation en traitant une serie de problemes 
complexes et notamment : 
-la relation, 1'articulation entre la demande de formation (tres 
eclatee) et l'offre souvent tres (trop) liee aux competences des 
formateurs locaux, a leur presence, a leur disponibilite. 
-la liaison entre les les formations lecture/ecriture et les formations 
litterature de jeunesse. 
-1'articulation formation initiale-formation continue. 
-les questions soulevees par un veritable partenariat dans le 
secteur de la formation avec les professionnels du livre. 
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Dans le domaine de la lecture-ecriture, il existe une formation tous 
azimuts. L'offre s'est demultipliee. En litterature jeunesse, il y a 
aussi eu une augmentation de 1'offre mais avec un recentrage sur 
les contenus a la demande de la profession a la demande de la 
profession. II faut articuler la litterature jeunesse avec l'ecole. La 
litterature jeunesse croise de plus en plus la demande de formation 
des bibliotheques : CDI et BCD. II y a des possibilites de formation 
sous forme de stages ou d'universites d'ete. Cependant, il n'est pas 
certain que cela soit suivi d'effets dans les academies. II y a un 
ecart entre la formation initiale et la formation continue. 
La premiere est dans un carcan de plus en plus rigide. Cependant, il 
y a une distinction a faire entre la demande de formation et celle 
d'information. II ne peut y avoir une formation sur les contenus 
dans un apprentissage prealable. La formation jeunesse doit etre 
rattachee a une pratique culturelle sociale et pedagogique. 
On est dans une periode de rapprochement entre les formateurs de 
1'Education Nationale et ceux de la Culture. C'est un temps de 
redistribution. La formation en lecture-ecriture augmente, ainsi que 
la demande de formation en litterature jeunesse, mais celle-ci doit 
etre mieux integree. II ne faut pas qu'elle soit marginalisee. 
Toutefois, la demande dans les colleges n'est pas vieille. II faut 
relever aussi 1'ambigui'te qu'il y a dans la formation des professeurs 
de lettres qui reste classique et traditionnelle. 
Ceux qui viennent dans les stages de forment un public de fideles. 
La consequence en est un pourcentage faible de personnes tres bien 
formees. 
Fran^ois Morrisset presentera ensuite la formation realisee dans 
son groupement la Voie par les Livres. Ce groupement a une 
vocation generaliste. Mais il y a des caracteristiques specifiques au 
libraire specialise jeunesse. Ce dernier doit faire face notamment a 
une grande diversite de lecteurs et d'acheteurs. Les acheteurs sont 
souvent les prescripteurs du livre de jeunesse. Le produit a un role 
pedagogique lie au developpement de l'enfant. Le groupement offre 
des formations liees au produit lui-meme. II favorise aussi la 
rencontre des libraires en vue d'echanges professionnels. De plus, 
cinq catalogues sont publies avec une rubrique jeunesse. 
II reviendra ensuite sur les difficultes des libraires a financer de la 
formation. Le libraire a toujours un souci de rentabilite et doit gerer 
des charges patronales. 
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Henriette Zoughebi est personnellement en faveur d'un 
changement du cahier des charges de la revue de la Joie par les 
Livres, avec un personnel correspondant. II y a un veritable enjeu 
social et economique a defendre. Si c'est une priorite nationale, il 
faut que la puissance publique porte son effort sur les outils 
professionnels, avec une volonte de rayonnement et 
d'independance. Ce n'est pas de 1'ordre de 1'utopie. 
Elle degagera les points qui ressortent des differentes interventions, 
notamment 1'accord de tous sur 1'importance de la demande 
generale. C'est une periode de redefinition des contenus et des 
rdles. Malgre tout, pour pouvoir cerner la realite, elle invitera les 
participants a donner des elements chiffres. Ou en est-on dans 
chacun des differents corps ? 
Dans certaines villes s'organisent des centres de ressources, a 
Bobigny par exemple, le Centre de documentation sur le livre de 
jeunesse (Livres au Tresor) repond au besoin d'information des 
personnes de Seine-Saint-Denis. 
Mais les bibliotheques en general, sont devenues le lieu d'une 
demande de formation. Cette demande de formation continue ne 
decoule t-elle pas des manques de la formation initiale? A ce 
propos, Henriette Zoughebi s'inquietera de savoir s'il y a au 
Ministere de 1'Education Nationale, une personne chargee de la 
formation initiale des maitres, en vue d'un eclaircissement reel sur 
les contenus de la formation dispensee. 
La question de la formation est transversale, il y a un rapport etroit 
entre formation initiale et formation continue. II faut donner la 
formation de base, savoir comment analyser un livre, le rapport 
entre 1'image et le texte... On ne peut vouloir faire lire des livres 
sans en lire soi-meme et avoir des cles pour les comprendre. Ce qui 
est interessant dans la formation "metiers du livre", c'est le cote 
interprofessionnel des enseignements. 
C'est dans cet etat d'esprit que travaille le Salon. Les enseignants ne 
sont pas laisses a 1'ecart, et il y a un reel appel de leur part. Le 
probleme, pour revenir sur les propos de Max Butlen, est que peu 
d'enseignants s'interessent a la litterature jeunesse car elle n'existe 
pas pour eux. Les stages proposes dans le cadre de la formation 
continue pallient les manques en litterature jeunesse. II faut donc 
s'interroger : comment donner a chacun les outils professionnels 
adequats et comment creer la motivation? Pour revenir sur la 
course aux nouveautes sur le marche du livre, Henriette Zoughebi, 
citera 1'exemple de 1'illustrateur Macaulay, invite d'honneur du 
9eme Salon et sur lequel une exposition est montee a Sevran. 
L'editeur de cet illustrateur ne souhaitait pas faire de promotion 
sur lui, car certains de ces livres ont plus de vingt ans! 
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Quant au CNFPT, elle relevera les problemes financiers rencontres 
par cet organisme, apres l'accroissement de ses responsabilites en 
matiere de formation. Par contre, en ce qui concerne la non 
information des elus sur les nouvelles dispositions statutaires, elle 
pense qu'il serait bon d'avoir leur sentiment et surtout de connaitre 
leurs besoins reels en personnel. Quitte a les faire intervenir 
directement car ce sont eux qui font les offres d'emploi et ce sont 
eux qui financent. 
Pour repondre a Michel Melot, elle indiquera la suite a donner a 
cette reunions. C'est a dire la realisation d'un expose sur chaque 
secteur avec un document. Le journal Le Monde rendra compte de 
ces debats dans ses colonnes. 
Les enjeux depassent les cadres professionnels directs. Le rdle sur 
Salon etant d'agir comme une caisse de resonance. 
La seance est levee a 17H45. La prochaine reunion aura lieu le 
vendredi 22 octobre a dans les locaux 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 22.10 
1993 SUR LE DROIT DE PRET 

Presents : Henriette Zoughebi, Paul Fournel, Michel Melot, M. 
Souchere (de l'ABF), Thierry Magnier, Pierrette Mathieu, 
Florence Noiville.(du Monde des Livres) 

Excuses : Christian Bruel, Jean-Marie Ozanne, Frangois Morrisset. 

Henriette Zoughebi rappelle qu'il fallait voir pour chacun les 
elements qui lui paraissent importants sur cette question. 

Paul Fournel prend la parole au nom des auteurs. 
Ce qui est essentiel pour les auteurs tient en deux, trois points : 
toute peine merite salaire d'une part, d'autre part les auteurs 
souhaitent etre lus. La problematique sur le droit de pret et sur la 
photocopie s'inscrit entre ces deux assertions. 11 faut que l'auteur 
puisse gagner sa vie, il doit etre paye au prorata de la lecture qui 
est faite de ses oeuvres. 
Ce paiement legitime et attendu, doit etre cependant module au 
mieux pour les lecteurs et les bibliotheques. 
La question est d'autant plus cruciale, qu'elle se pose dans un 
contexte de diffusion beaucoup grande avec 1'edition electronique 
(l'exemple de la Bibliotheque de France prefigure ce futur). 
Ce dossier sur les droits d'auteur est minuscule compare a celui qui 
se discute actuellement au niveau mondial, sur la propriete 
intellectuelle et les telecommunications. Mais il est exemplaire car il 
est le reflet des problemes qui vont se poser dans les dix 
prochaines annees. 
Aux USA, on assiste deja a des discussions sur la fusion de grands 
groupes de telecommunications comme la Bell Company. 
En France, il y a aussi des regroupements de societes de 
communications. (Havas, Canal plus, Presses de la Cite). 
Au niveau du gouvernement, la commission Serinelli se penche sur 
la revision de la loi de 1957 sur le droit d'auteur. Elle comprend les 
representants de Philips, Sony et de France-Telecoms. La SGDL a 
demande a etre associee a cette discussion, mais elle s'est heurtee a 
un refus. 
Paul Fournel pense, qu'il faut reconnaitre le droit d'auteur sans 
s'obstiner a regarder les modeles etrangers. Car cela serait faire de 
la mauvaise Europe. II existe deja deux grandes distinctions entre 
les pays : ceux qui reconnaissent le copyright (Grande-Bretagne et 
USA) et ceux qui ont des legislations sur la propriete litteraire 
(France, Allemagne et le bloc des pays sud-europeens). 
Quand Michel Melot 1'interrogera sur les eventuels souhaits 
existants, Paul Fournel repondra que chaque pays affiche un 
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temperament different. En France, parler du livre comme un 
produit fait horreur. II faut deja posseder une grande culture pour 
comprendre que l'on peut payer 120 F pour un roman recent, 30 F 
pour lire Madame Bovary et rien du tout a la bibliotheque. II n'y a 
pas d'autre produit qui demande une comprehension aussi grande 
d'un paiement pour une oeuvre qui est fragile. 
II faut rentrer dans 1'economie de marche alors que les outils 
conceptuels sont desuets. 
C'est un chantier enorme que de poser le probleme du droit 
d'auteur, des droits de 1'edition et de la lecture publique. Comment 
faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience? 
Paul Fournel citera a ce propos un exemple personnel : a propos 
d'une exposition sur son oeuvre, il avait pose la question du droit 
d'auteur. II lui a ete repondu qu'apres les frais de menuiserie et 
d'encadrement, il n'a avait plus de budget pour la remuneration de 
1'auteur ! 
II faut absolument que les auteurs obtiennent d'etre de toutes les 
discussions sur le droit d'auteur. A propos des discussions 
gouvernementales il ajoutera que le Syndicat national de 1'edition 
s'est vu lui aussi refuser 1'entree a ces debats par le Ministere. 
Au sujet de l'intervention de monsieur Souchere sur les 
defraiements des auteurs (en cas de deplacement et d'intervention 
locales) par les bibliotheques, il precisera que ce sont deux activites 
qui peuvent etre correlees mais pas liees. On ne peut pas les 
opposer. Ce sont des prestations qui sont l'objet d'accords 
personnels et n'ont rien a voir avec 1'oeuvre. 
II n'y a aucune raison pour qu'on agisse differemment en ce qui 
concerne le livre et les produits audiovisuels. Meme dans les 
bibliotheques des zones defavorisees, repondra t-il a Thierry 
Magnier, le pret est deja payant pour les disques compacts et les 
videos. Personne n'y trouve a redire. 
Pour ce qui est de la comparaison avec les autres artistes qui ne 
vivent pas forcement de leur art, Paul Fournel repondra qu'il n'est 
pas possible d'etablir une echelle de notoriete qui permettrait la 
comparaison. Comment estimer le travail d'un cineaste, d'un 
violoncelliste ou d'un peintre? On ne peut legitimer la situation des 
auteurs par le malheur des autres. 
La comparaison avec la grille de remuneration des professeurs lui 
semble un meilleur exemple. 
La situation des auteurs de jeunesse est encore plus difficile car le 
droit d'auteur s'eleve souvent a 3% du prix de vente. Pour les 
illustrateurs il existe un droit forfaitaire. C'est un systeme 
semblable a la repartition des benefices d'un film : 50% des droits 
pour 1'auteur et 50% pour 1'illustrateur. 
Mais 1'argument massue contre le pret payant est le probleme d'un 
paiement sur la lecture enfantine. Toutefois si l'on veut discuter du 
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droit d'auteur, il ne faut pas mettre en avant les exceptions. Dans le 
cadre de la lecture des enfants, il est clair que les collectivites 
locales doivent assurer le paiement de ces droits. II faut de surcroit 
pouvoir faire payer chacun selon son du. 
II ne faut pas, precisera t-il, que cela soit les budgets d'acquisition 
des bibliotheques qui soient amputes des droits sur le pret des 
ouvrages. C'est une mesure qui doit etre inscrite dans la loi. 
La SGDL a refuse d'ailleurs le systeme de taxes sur les 
photocopieurs, qui par 1'intermediaire du CNL, touchait 
indirectement les bibliotheques. II affirme que tout droit d'auteur 
preleve sur les bibliotheques sera refuse par les auteurs. 
Par contre, le droit d'auteur ne peut souffrir d'exceptions, que cela 
soit du cote des lecteurs comme du cote des auteurs. II faut 
l'imposer comme principe avant tout autre chose. 
Cette derniere affirmation interviendra pour repondre a ceux qui 
s'inquietent du fait que les droits d'auteurs iront aux auteurs de 
Best-sellers. Ensuite, dira t-il, c'est une question de repartition 
interne entre les auteurs. Et pour repondre a Michel Melot sur les 
systemes de solidarite entre les auteurs, Paul Fournel, indiquera 
qu'il y a en effet des lacunes a ce sujet. Les cotisations sociales et 
les charges patronales sont recuperees globalement par la Securite 
sociale. L'AGESSA ne gere que les auteurs dont le revenu principal 
provient du droit d'auteur.. II n'existe meme pas de systeme 
d'ASSEDIC comme pour les intermittents du spectacle (qui a permis 
de conserver des spectacle de qualite). Un auteur, au chomage, peut 
se retrouver sans couverture sociale. 
Par contre, depuis Beaumarchais, il y a toujours eu un systeme 
d'aides diverses. La SGDL gere, entre autre, le denier des veuves et 
des orphelins. 
Quant a la participation des editeurs a l'amelioration de la situation 
des auteurs (pourcentage sur les ventes), Paul Fournel soutient que 
l'edition est mal en point et que 50 a 60% des titres sortent a perte. 
C'est la diffusion (meme pour un distributeur) qui coute de plus en 
plus cher, mais pour avoir une diffusion de qualite il faut payer. 
Le Seuil lui-meme, a etait oblige de creer des satellites pour s'en 
sortir. 
II faut aussi s'interroger sur la vocation de la bibliotheque qui est 
double. Elle un role de conservation et de diffusion (pret). Comment 
expliquer qu'un premier roman qui est tire a 250 exemplaires ne 
soient pas lu par Ies bibliothecaires? Or, un bibliothecaire qui 
connait moins bien les livres que le lecteur, lui est soumis. Pour ce 
qui est des bibliothecaires jeunesse, il y a eu beaucoup 
d'engouement et de travail avec les libraires. Mais il reconnait le 
probleme que pose la mega-distribution par rapport a la librairie. 
Paul Fournel conclura sur la Convention de Berne, en disant qu'il y a 
une solidarite entre tous les auteurs au niveau europeen. Des 
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auteurs anglo-saxons recupereront des droits d'auteurs venant de 
la France. Par contre, un auteur frangais recuperera ses droits sur la 
lecture de ses livres en Europe (comme Le Clezio qui est beaucoup 
lu en Roumanie). 
L'essentiel est d'abord de poser le droit d'auteur comme principe de 
base. 

Florence NoiviLle, interviendra plusieurs fois pour obtenir des 
precisions ou faire part de son experience personnelle. 
Elle pergoit une situation tendue. Son travail chez un editeur lui a 
permis de voir les problemes rencontres par un editeur avec une 
collection de poche deficitaire. Malgre des actions de promotion, la 
solution proposee a ete de reduire de moitie les droits d'auteurs. 
Elle constate a ce sujet, que les auteurs ont peu de moyens pour 
discuter. Ils sont obliges de faire des sacrifices pour sauver la 
collection. 
Par contre, elle a lu que certains auteurs vivaient de leur 
profession, comme Pef. Paul Fournel lui precisera que certains 
auteurs sont salaries de certains magazines ou de certaines revues 
mais que ce revenu ne rentre pas dans le cadre des droits d'auteur. 
Meme Pef ne vit pas de ses livres. 
Elle se fera preciser ensuite l'age pris en compte dans les sections 
jeunesse des bibliotheques. Michel Melot lui indiquera qu'en 
general, 1'inscription est prise jusqu'a 14 ans. Celle-ci est restee 
gratuite bien que 75% des bibliotheques fassent payer I'inscription 
adulte. Ce qui a eu comme effet pervers l'emprunt de livres par des 
enfants pour le compte d'adultes. 
Elle s'interrogera sur le role du livre d'appel en bibliotheque. 
Elle constatera ensuite que se degage dans cette reunion, un 
consensus sur le droit d'auteur. Ce n'est pas ce qu'elle avait compris 
lors un entretien avec Frangoise Danset. En effet, l'ABF semblait se 
placer sur un plan plus ethique. Cette derniere, s'opposait au 
paiement d'un droit par le lecteur d'une part et a la Directive 
europeenne plus generalement. 
II lui sera repondu que la reunion de l'ABF le 22 novembre 
indiquera la position officielle de 1'association et que, par contre, 
pour ce qui est des instances gouvernementales, le Ministere de la 
Culture renvoie le probleme vers les collectivites territoriales et 
celui de 1'Education Nationale evite de se pencher sur le dossier. 
Les libraires reviendront sur la promotion faite par les editeurs. 

Thierry Magnier tout d'abord fera remarquer que les editeurs 
axent leur publicite sur les nouveautes. 

Pierrette Mathieu confirmera qu'en periode de surproduction, 
des resultats immediats s'imposent. La demande de comptes est 
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trop rapide. Les libraires n'ont plus le temps de tout lire. Ce qui va 
au depens du role de conseil du libraire. D'autre part, les librairies 
se trouvent envahies par des piles de nouveautes, laissant peu de 
place aux autres ouvrages. 
Or, comme le fera remarquer Thierry Magnier, les libraires ne 
peuvent aider un auteur, qu'en leur faisant des promotions a 
travers une presentation de leurs ouvrages. 

Pierrette Mathieu reviendra sur un eventuel conflit entre 
bibliothecaires et libraires, pour affirmer que cela lui semble 
nouveau. Elle ne comprend pas d'ou vient cette polemique. Son 
experience de libraire lui a toujours demontre que le travail de 
chacun allait toujours vers une grande collaboration. II y a toujours 
eu un enorme travail avec les autres institutions. 

Thierry Magnier s'inquiete par ailieurs d'une reduction de leur 
budget d'acquisition, en soulignant que plus il y a de public dans les 
bibliotheques, plus il y a de clients dans les librairies. Monsieur 
Souchere confirmera ce propos en citant l 'exemple d'Annecy, ou il  y 
a 50% de la population inscrit a la bibliotheque et ou la librairie d'a 
cote explose litteralement. 
Tous les deux remarqueront qu'ils ne maitrisent pas toutes les 
donnees pour avoir une vision globale de ce qu'entrainerait un pret 
payant. Mais ils s'inquieteront fortement de la repartition de cette 
remuneration entre les auteurs. Ils sont d'accord pour 
desapprouver un revenu supplementaire qui irait aux auteurs les 
plus vendus et donc les plus riches. 

Pierrette Mathieu se demande ou 1'argent peut etre pris. Mais 
elle reviendra sur 1'exemple des bibliotheques de la Ville de Paris 
qui achetent directement aux editeurs. Cet argent n'aide aucun 
professionnel. Et bien que la question ait ete largement debattue, le 
probleme n'est toujours pas regle. 

Thierry Magnier approuvera Paul Fournel en disant que le pret 
payant est d'abord une question d'ordre culturel, mais s'interroge 
tout de meme sur son opportunite dans les zones defavorisees. II 
relevera ensuite que peu d'artistes vivent de leur art. Pourquoi ne 
pas mettre a contribution les editeurs? 
Les libraires ne pourront pas survivre face a une grande 
distribution generalisee. Deja, ajoutera, Thierry Magnier, on 
assiste a une entreprise de seduction des instituteurs de la part des 
editeurs jeunesse. Ce n'est plus seulement 1'equipe pedagogique qui 
se deplace dans les ecoles, il y a aussi des ventes directes. 
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M. Souchere interviendra apres 1'affirmation de Paul Fournel, sur 
le montant des droits d'auteur au Quebec qui peuvent s'elever a 50 
000F annuels. Le cas du Quebec est partieulier. 60% de la population 
est inscrit a la bibliotheque et celles-ci regoivent la quasi totalite de 
ce qui est publie. Puis il exposera la position de l'ABF, qui doit etre 
officielle apres la journee d'etude du 22 novembre et la reunion du 
Conseil National le 23 novembre. A priori, 1'association des 
bibliothecaires est plutdt contre le droit de pret qui consisterait, 
pour les bibliotheques a passer a la caisse. Une analyse a ete faite 
sur une bibliotheque de Savoie. A raison de 3F par pret. Cela fait 
(sur 600 000 livres pretes annuellement), une somme de 1,8 
million de francs. Or, le budget global des bibliotheques s'eleve a 
2,4 millions. 
Parallelement, une autre enquete est menee et plus de 200 
bibliotheques ont deja repondu. 
D'autre part, si l'on instaure un droit de pret, il faut qu'il ne 
revienne qu'aux seuls auteurs. 
Le role de conservation de la bibliotheque doit aussi etre pose. 
Celle-ci a un cout. Qui va le payer? Certains livres n'existent plus 
que dans les bibliotheques. 
Dans certaines bibliotheques, il a ete constate que pres de 60% des 
livres ne sont pas empruntes ou bien le sont seulement apres une 
action de promotion. Les fonds sont de pius en plus importants. II 
faut les faire tourner. 
De plus, les subventions du CNL qui etaient quasi automatiques, ont 
ete suspendues depuis plus de 3 ans. Cela pouvait representer un 
quart du budget d'une bibliotheque. 
La definition des missions des bibliotheques est importante mais 
aussi son positionnement. Si c'est un lieu de democratisation 
culturelle, elle a donc une mission nationale. L'Etat doit le 
reconnaitre officiellement. 
M. Souchere pose egalement la question de la reciprocite des droits 
avec les pays etrangers. La quasi totalite des droits d'auteur (si un 
droit de pret etait instaure) va aller aux pays etrangers, 
notamment les pays anglo-saxons. 
Quant a la collaboration avec les libraires, il ajoute que celle-ci s'est 
toujours pratiquee sur le plan des achats. Par contre, a l'heure 
actuelle, il pense que la possibilite de se rendre en librairie pour y 
voir la production editoriale, n'est peut etre pas encore aussi 
etendue qu'il serait souhaitable. 

Michel Melot trouve 1'analyse de Paul Fournel pertinente. Au CSB, 
le debat sur le droit d'auteur a deja eu lieu avec un editeur Claude 
Cherky. La principale crainte reside en 1'inefficacite de la mesure. 
Le droit de pret coute cher a la source, pour etre ensuite vaporise 
sur toute la profession. II faudrait trouver d'autres moyens plus 
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substantiels, qu'un cheque de quelques centaines de francs annuels 
reverses a un auteur, qui ne changera en rien sa situation. 
A propos des sommes indiquees par Paul Fournel pour les auteurs 
quebecois, Michel Melot precise que ce pays, ainsi que le Danemark 
qui connait aussi le droit de pret, ont tous les deux beaucoup plus 
de prets et beaucoup moins d'auteurs. De plus, dans ces pays, 
librairies et bibliotheques sont concurrentes. 

II y a aussi un probleme d'opportunite. La reaction est politique. 
Les villes n'appliqueront pas ces mesures car elles s'essoufflent deja 
avec leurs bibliotheques. Est-ce le bon moment pour ouvrir le 
debat? La question du droit de pret est venu apres le livre vert de 
la CEE. Le premier document remonte a 1988, mais il n'y etait pas 
fait mention de l'imprime, tenu pour negligeable. Actuellement ce 
debat arrive sur un terrain mal prepare, juste apres les 
negociations avec les editeurs et le droit sur la photocopie. 

La demande des auteurs est legitime, et personnellement, Michel 
Melot pense que le principe du droit de pret doit etre reconnu. II 
affirme etre d'accord pour une SACEM des auteurs. Par contre, il ne 
faut pas s'obstiner a comparer les modeles etrangers. Cela serait 
construire 1'Europe sur de mauvais modeles. 
II serait pourtant opportun que ce dossier n'arrive pas avant juillet 
1993. 
II constate que personne ne tire de grands benefices de sa 
profession, dans le domaine du livre. La lecture publique est 
devenue tellement vaste qu'elle en est insaisissable. Quelles sont les 
priorites et les grands axes? La bibliotheque joue un role de plus en 
plus grand dans le developpement de la lecture des milieux 
defavorises. II y a de nombreux exemples de cette action, mais il 
existe aussi des deserts ou des bibliotheques qui ne menent qu'une 
politique de promotion autour des nouveautes et d'achat directs aux 
editeurs. Une des missions des bibliotheques est aussi la 
conservation a long terme d'un fonds. 

Elle doit avoir des actions ciblees vers les faibles lecteurs par 
exemple, et ne doit pas etre prioritairement le lieu ou l'on trouve le 
dernier Goncourt. Son experience en tant que directeur de la BPI, 
lui fait dire que l'on n'a pas assez tire les legons du succes de cette 
bibliotheque. En effet, a 1'ouverture de cette derniere, beaucoup 
trouvaient qu'il etait impensable qu'elle puisse fonctionner sans 
preter des ouvrages. La bibliotheque, a 1'instar des bibliotheques 
anglo-saxonnes doit etre d'abord un lieu d'information. 
Pour revenir au droit de pret, Michel Melot pense qu'aborder cette 
question dans la perspective du lectorat enfantin, consiste en fait a 
1'aborder par le bout le plus difficile. Lui-meme poserait deja le 
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probleme de Fedition electronique, et plutdt au regard de la 
litterature scientifique. 
Au vu des differentes contraintes, il n'est pas possible de penser 
que les solutions ne peuvent leser personne. II serait bon de 
travailler dans un avenir moins proche, afin de mieux preparer la 
discussion. 

Pour Henriette Zoughebi le droit de pret est un probleme majeur 
mais complexe. C'est pour cela que l'interprofession doit se 
mobiliser. 
Le debat au sein du Salon du livre de jeunesse est complementaire 
de celui de l'ABF. II le recentre sur les problemes de l'edition 
jeunesse. 
A propos de la legitimite de la remuneration des auteurs, elle 
constate 1'accord de tous pour dire que l'on ne peut plus considerer 
les choses comme avant. Et ce n'est pas une affirmation portant 
uniquement sur des problemes de Iegislation. 
Ce dossier est important pour les vingt ans a venir. II fallait en 
discuter. On ne peut rester sur des positions de principe. II faut 
remettre sur le devant de la scene les questions d'ethique. C'est 
important pour 1'avenir de la creation. 
Sur la situation des auteurs de jeunesse, et apres que Paul Fournel 
lui ait indique qu'a la SGDL, il n'etait fait aucune distinction entre 
les auteurs, elle indique qu'un questionnaire a ete envoye a 400 
auteurs et illustrateurs. II en ressort que mis a part les auteurs 
ayant une deuxieme profession ou ayant un conjoint qui travaille, 
aucun ne pouvait vivre de son art. 
C'est important de le souligner. Certains auteurs vivent avec le 
SMIG. 
Quant au probleme de la diffusion, elle reconnait que c'est un des 
maillons les plus lourds dans la chaine du livre. 
Dans le contexte actuel, la bibliotheque peut jouer un role 
important. Quelle est sa responsabilite? Par rapport au probleme du 
droit d'auteur et celui des livres a risque? II faut poser le probleme 
au niveau national. Cela fait longtemps que les bibliothecaires 
n'assurent pas leur responsabilite jusqu'au bout. Notamment en ce 
qui concerne 1'achat collectif de titres. Elle a un role culturel a jouer 
en ce sens. Aux Etats-Unis comme au Danemark, il existe des 
structures qui garantissent ces achats. En France un achat collectif 
representerait 1500 exemplaires vendus. 
II est important que les fonctions des bibliothecaires soient bien 
exprimees. II y a encore des efforts a faire. 
II serait interessant de livrer certains elements au debat. Quel 
impact financier, le droit de pret aurait sur les bibliotheques? 
notamment dans le domaine de 1'enfance? 
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En ce qui concerne le role de 1'Etat ce dernier est deja intervenu, 
par l'intermediaire de la DLL, au sujet des produits audiovisuels. 
Les bibliotheques fonctionnent avec de 1'argent public, il faut donc 
que ses missions soient clairement definies. 
Elle a une mission de conservation. D'autre part, le pret payant 
deplace le probleme sur les lecteurs. 
En ce qui concerne le pret payant des enfants, Henriette Zoughebi 
approuve Paul Fournel. Les collectivites locales doivent assumer le 
droit de pret. 
On doit affirmer correctement la legitimite de la demande des 
auteurs, tout en obtenant une redefinition de la profession de 
bibliothecaires. 
C'est une erreur de penser que la bibliotheque peut et doit couvrir 
tout le champ de la lecture. Elle fait des choix, elle a une mission 
d'adulte. La bibliotheque a un role pedagogique a jouer. C'est par le 
choix de son fonds qu'elle 1'exerce. 
Henriette Zoughebi cloturera la reunion en redemandant aux 
participants de penser a des intervenants pour la journee 
professionnelle. 
La prochaine et derniere reunion du comite de pilotage consistera 
dans la mise au clair des tables rondes. Elle sera centree sur la 
responsabilite de la puissance publique en ce qui concerne la 
situation des auteurs, la creation d'un Centre national d'etudes et de 
recherche dans le domaine de la litterature jeunesse et enfin ses 
relations avec les libraires (le probleme des remises). 
Elle se tiendra le vendredi 19 novembre a neuf heures dans 
les locaux de la SGDL. 
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