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vIntroduction

INTRODUCTION

Le cours Vers de nouveaux horizons (FRA-1104-2) a une durée de 50 heures. 
C’est le deuxième de deux cours obligatoires en français, langue d’enseignement, 
1re secondaire.
Le présent cahier propose quatre situations d’apprentissage (SA) qui 
vous amèneront à :
• aborder des œuvres et des auteurs québécois (lecture et écoute) ;
• exposer vos découvertes, pour partager vos impressions ou pour donner

votre appréciation d’une œuvre québécoise (prise de parole).
Pour ce faire, ce cahier offre de nombreuses activités de lecture, d’écoute et de 
prise de parole signifiantes, claires et accessibles qui vous permettront d’ac-
quérir les connaissances et les savoirs prescrits et de développer des méthodes 
de travail efficaces.
Vous développerez aussi des stratégies qui vous aideront à relever, à organiser et 
à commenter différents aspects des œuvres abordées. 
Conçu pour soutenir un apprentissage individualisé, en établissement ou à 
distance, ce cahier contient donc tout ce qui est indispensable à votre chemi-
nement : des explications détaillées, de nombreux exemples, des activités liées 
aux savoirs essentiels à acquérir et des corrigés précis et commentés.
Bon travail !

Structure du cours et consignes d’utilisation
Que vous suiviez ce cours à distance ou en établissement, le présent cahier a 
été élaboré pour vous permettre de travailler en mode individualisé, de façon 
progressive et autonome.
Tout en respectant votre propre rythme, nous vous invitons :
• à vous engager sérieusement dans cette démarche ;
• à mettre à profit vos compétences et vos connaissances en français et à en

acquérir de nouvelles.

Les situations d’apprentissage
Le cahier est composé de quatre situations d’apprentissage (SA) qui vous 
trans-porteront dans différents univers. Chaque SA comporte plusieurs 
activités qui sont toujours réparties en trois étapes, selon les trois temps de 
la démarche d’apprentissage .
Préparation : Cette étape a pour but de vous situer personnellement par rap-
port au but de la SA.
Réalisation : C’est l’étape centrale au cours de laquelle vous réaliserez plu-
sieurs tâches mettant à profit vos compétences et vos connaissances pour réa-
liser ce qui est demandé. C’est aussi une étape où vous acquerrez de nouvelles 
connaissances.
Intégration : C’est l’étape où vous évaluerez, de diverses façons, votre maîtrise 
des compétences développées et des connaissances acquises au cours de la SA. 
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vi Introduction

Les activités notées
Le cahier est accompagné de trois activités 
notées, présentées dans des cahiers dis-
tincts qui vous auront été fournis avec votre 
matériel ou que vous pourrez télécharger 
sur le site portailsofad.com. Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires dans 
votre cahier au moment opportun.
Les activités notées doivent être soumises à 
la correction. Vous les remettrez à votre for-
matrice ou à votre formateur si vous suivez 
le cours en établissement ou vous les trans-
mettrez à votre tutrice ou à votre tuteur si 
vous étudiez à distance. Dans tous les cas, on 
vous rendra le document corrigé et annoté. 
Les activités notées sont un excellent moyen pour 
vous aider à reconnaître et à surmonter vos difficultés. 
L’activité notée finale a été élaborée à partir des mêmes 
critères que ceux qui seront appliqués au moment de 
l’évaluation finale du cours (l’épreuve finale officielle). C’est donc
un excellent moyen pour vous préparer à cette épreuve finale offi-
cielle qui aura lieu sous surveillance, dans un centre d’éducation
des adultes.

Matériel complémentaire
À certains moments, on vous invitera à consulter 
L’Indispensable en grammaire ou L’Indispensable – 
stratégies. Simples, accessibles et conçus pour facili-
ter l’apprentissage du français au secondaire, ces deux 
outils constituent des ouvrages de référence fort utiles. 
L’Indispensable en grammaire présente de façon suc-
cincte et schématisée tous les savoirs essentiels en gram-
maire prescrits dans le programme d’études Français, 
langue d’enseignement. Pour sa part, L’Indispensable – 
stratégies présente de façon explicite (le quoi, le pour-
quoi, le comment et le quand) les stratégies en lecture, 
en écriture et en communication orale. Les stratégies 
sont modélisées et on suggère des outils pour leur mise 
en application.

Voici d’autres ouvrages de référence que vous pourriez 
consulter :
• un dictionnaire usuel du français ;
• un dictionnaire de synonymes et d’antonymes ;
• un dictionnaire des difficultés de la langue française ;
• une grammaire ;
• un ouvrage sur la conjugaison.

INTÉGRATION

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE 
 1 h 30 But : Lire un extrait de roman policier pour interpréter le texte et 

exprimer votre réaction.

Au cours de cette situation d’apprentissage, vous avez acquis de nouvelles 
connaissances qui font de vous un meilleur lecteur ou une meilleure lectrice.

Il est maintenant temps de faire une activité notée dans laquelle vous devrez 
utiliser vos nouvelles habiletés. Cette activité notée permettra à votre for-
mateur ou formatrice de vous aider à faire le point sur les compétences que 
vous avez développées et sur les apprentissages que vous avez faits jusqu’à 
maintenant.

Vous devez maintenant réaliser l’activité notée 1.
Remettez-la ensuite à votre formateur ou formatrice, ou faites-la parvenir 
à votre tuteur ou tutrice selon les modalités prévues lors de votre inscription.

Si les documents concernant les activités notées ne vous ont pas été fournis, 
téléchargez-les sur le site portailsofad.com.

40 La littérature et le crime
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INTÉGRATION

DU RIRE AUX LARMES
 2 h 30 But : Visionner un extrait vidéo pour interpréter un message et 

prendre la parole a� n de partager vos impressions et d’exprimer 
vos réactions.

Au cours de cette situation d’apprentissage, vous avez acquis de nouvelles 
connaissances qui font de vous un meilleur lecteur ou une meilleure lectrice 
et un meilleur communicateur ou une meilleure communicatrice.

Il est maintenant temps de faire une activité notée dans laquelle vous devrez 
utiliser vos nouvelles habiletés. Cette activité notée permettra à votre for-
mateur ou formatrice de vous aider à faire le point sur les compétences que 
vous avez développées et sur les apprentissages que vous avez faits jusqu’à 
maintenant.

Vous devez maintenant réaliser l’activité notée 2.
Remettez-la ensuite à votre formateur ou formatrice, ou faites-la parvenir à 
votre tuteur ou tutrice selon les modalités prévues lors de votre inscription.

Si les documents concernant les activités notées ne vous ont pas été fournis, 
téléchargez-les sur le site portailsofad.com.
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INTÉGRATION

L’AUTRE, L’ÉTRANGER
 3 h 30 But : Lire un extrait de roman pour découvrir une culture 

différente. Écouter une chanson pour ré� échir sur l’accueil 
réservé à l’étranger. Prendre la parole pour présenter une 
expérience d’immigration et partager vos impressions.

Vous avez maintenant terminé le cours FRA-1104-2, Vers de nouveaux 
horizons. 

Tout au long de ce cours, vous avez abordé diverses œuvres culturelles qué-
bécoises et leurs auteurs par la lecture et par l’écoute. Vous avez aussi pris la 
parole pour présenter vos découvertes, partager vos impressions ou donner 
votre appréciation concernant certaines de ces œuvres. Vous avez �nalement 
acquis des connaissances sur la langue et mis au point des stratégies qui vous 
ont aidé à réaliser ce travail.

Pour rendre compte de vos nouvelles compétences, vous pouvez maintenant 
faire l’activité notée �nale. Destinée à vous préparer à l’examen de �n de 
cours, cette activité vous permettra de mettre à pro�t les compétences et les 
stratégies que vous avez mises en œuvre ainsi que les connaissances que vous 
avez acquises tout au long de ce cours. Comme cette activité notée est bâtie à 
partir des mêmes critères que l’examen de �n de cours, elle constitue un exer-
cice important. Ce sera pour vous la meilleure façon de véri�er si vous êtes en 
mesure de réussir l’examen. 

Prévoyez 2 h 30 min pour faire cette activité et au moins 1 heure pour la pré-
paration de l’exposé oral.

Bonne chance pour cette dernière étape du cours ainsi que pour la suite de vos 
études !

Vous devez maintenant réaliser l’activité notée 3.
Remettez-la ensuite à votre formateur ou formatrice, ou faites-la parvenir à 
votre tuteur ou tutrice selon les modalités prévues lors de votre inscription.

Si les documents concernant les activités notées ne vous ont pas été fournis, 
téléchargez-les sur le site portailsofad.com.
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viiIntroduction

Soutien à l’apprentissage
Que vous suiviez le cours en établissement ou à distance, votre démarche d’ap-
prentissage ne se fera pas en solitaire. En classe, vous aurez le soutien d’une 
formatrice ou d’un formateur, tandis qu’à distance vous pourrez compter sur 
le soutien d’une tutrice ou d’un tuteur, pour répondre à vos questions et pour 
corriger et commenter vos activités notées.

Informations complémentaires concernant la formation à distance
La durée du cours est de 50 heures approximativement, incluant les activités 
notées. Les statistiques démontrent que les personnes qui commencent leur 
cours rapidement et qui y consacrent de 6 à 10 heures par semaine obtiennent 
de meilleurs résultats. Voici quelques suggestions qui vous aideront à organi-
ser votre temps d’étude. 

• Établissez un horaire d’étude en tenant compte non seulement de vos
besoins, mais aussi de vos obligations familiales, professionnelles ou autres.

• Essayez de consacrer quelques heures par semaine à l’étude, de préférence
en blocs de deux ou trois heures à la fois.

• Respectez autant que possible l’horaire que vous vous êtes fixé.
La tutrice ou le tuteur est la personne-ressource à qui vous ferez appel et qui 
corrigera et commentera les activités notées du cours. N’hésitez pas à l’inter-
roger si vous éprouvez des difficultés à réaliser certaines tâches ou certaines 
activités ou encore si vous avez besoin d’encouragement pour poursuivre 
votre cours. Notez vos questions au fur et à mesure qu’elles se présentent et 
communiquez avec votre tutrice ou votre tuteur par courriel ou par téléphone 
pendant ses heures de disponibilité. Si ses coordonnées et son horaire ne 
vous ont pas été transmis avec le présent cahier, demandez-les au centre de 
formation où vous avez fait votre inscription.

Votre tutrice ou votre tuteur est là pour vous guider tout au long de votre 
apprentissage et pour vous fournir tout ce qui est susceptible d’assurer le suc-
cès de votre projet de formation.

Évaluation aux fins de sanction
Si vous désirez acquérir les unités rattachées à ce cours, vous devez obtenir 
une note d’au moins 60 % à l’évaluation finale, qui a lieu dans un centre d’édu-
cation des adultes. Pour vous présenter à cette épreuve, il est souhaitable que 
vous ayez obtenu au moins 60 % pour l’activité notée finale qui accompagne 
ce cahier. D’ailleurs, certains centres d’éducation des adultes exigent ce 
résultat de 60 % à l’activité notée finale pour vous admettre à l’épreuve 
officielle.

Pour connaître les modalités de passation et les critères d’évaluation 
de l’épreuve officielle, renseignez-vous auprès de votre formatrice ou 
formateur si vous suivez ce cours en établissement ou auprès de votre tutrice 
ou tuteur si vous étudiez à distance.

Bon parcours !
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viii Vue d’ensemble

VUE D’ENSEMBLE

 La littérature 
et le crime
Aimez-vous les récits policiers et les énigmes criminelles à résoudre, 
le suspense et les ambiances plutôt noires ? 

Lisez-vous des « polars » ?

Aborder la littérature policière québécoise

BUT DE LA S ITUATION D’APPRENTISSAGE

PRÉPARATION La littérature policière vous passionne-t-elle ?
But : Tester vos connaissances sur la littérature policière. Lire un texte sur le polar pour aborder 
le sujet.

RÉALISATION Il écrit des polars 
But : Lire un résumé de polar et des notes biographiques pour découvrir un auteur et une partie 
de son œuvre.

Elle mène des enquêtes criminelles
But : Lire trois extraits d’un roman policier pour dégager les principaux éléments de l’œuvre.

Il examine des cadavres 
But : Lire un extrait de biographie pour dégager les principales parties d’une histoire fascinante.

INTÉGRATION Participez à l’enquête
But : Lire un extrait de roman policier pour interpréter le texte et exprimer votre réaction.

«   « La littérature est la preuve 
que la vie ne suffit pas. »

Fernando Passoa

SITUATION 
D’APPRENTIS SAGE

DURÉE TOTALE 11 H 00
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La page d’ouverture d’une situation d’apprentissage

Les tâches
Chaque situation d’apprentissage comprend plusieurs tâches. 
Chaque tâche est présentée de façon dynamique et motivante. 
Vous serez guidés étape par étape pour réussir.

Le titre de la SA. 

Le cours comprend quatre situations 
d’appren tissage. Ici, le numéro de la SA. 

La durée totale de l’ensemble des activités 
de la SA, incluant les activités notées.

L’introduction vous présente toujours une 
question de départ en lien avec une situa-
tion de vie courante. 

Le but de la situation d’apprentissage  
résume la compétence que vous dévelop-
perez au cours de cette SA en recourant 
aux ressources de la langue. 

L’étape PRÉPARATION est celle où  
vous vous situerez personnellement  
par rapport au but de la SA. 

La RÉALISATION est l’étape centrale.  
Elle comporte plusieurs tâches où vous  
mobiliserez vos compétences, vos straté-
gies et vos connaissances et où vous en 
acquerrez aussi de nouvelles pour réaliser 
ce qui est proposé dans la SA. 

L’étape INTÉGRATION est celle où vous 
mesurerez, de différentes façons, votre 
maîtrise des compétences et des connais-
sances acquises au cours de la SA.

Qu’il s’agisse de lire un texte  
ou d’écouter un message,  
chaque tâche est constituée  
d’activités vous permettant  
d’acquérir les connaissances  
et les savoirs prescrits. 

Des intertitres vous guident quant  
aux types d’activités à effectuer. 
 
 
 
 
 

On vous invite régulièrement  
à consulter le corrigé. 

Au début de chaque tâche, vous  
pouvez lire le but de la tâche et  
les objectifs précis liés aux  
savoirs essentiels.

Vous aborderez une grande variété  
de sujets stimulants et intéressants  
dans les textes présentés.

L’ALLUNEUR
2 heures  But : Lire un conte pour approfondir votre connaissance 
  d’un conteur et de son œuvre, et exprimer votre réaction.

 Pour réaliser cette tâche
Ò Vous ferez l’apprentissage des variétés de langue. 

Ò Vous comparerez le conte écrit avec le conte oral.

Ò Vous exprimerez votre réaction au texte. 

Ò Vous dégagerez le sens du texte.

Ò Vous distinguerez l’univers réel de l’univers � ctif.

Ò Vous verrez les formes active et passive de la phrase.

Pour terminer votre visite dans le village et dans l’univers littéraire de Fred 
Pellerin, vous allez comparer le conte oral avec une version di� érente de celle 
que le conteur a écrite sur le même thème de la lune.

USEZ DE STRATÉGIE  !

Marquez le texte
• Surlignez, soulignez ou encadrez les passages du texte utiles à la tâche :
 des précisions sur les principaux éléments du texte narratif (personnages, 

lieux, époque, intrigue) et les mots nouveaux à dé� nir.

• Notez dans les marges un ou deux mots qui vous aideront à repérer rapide-
ment les informations.

L’alluneur
Dans l’activité précédente, vous avez fait connaissance avec le fou du village. L’auteur lui a donné 
le surnom de Babine. C’est Babine qui, tous les soirs, avait la responsabilité d’allumer les lanternes 
au village. Vous connaissez le sens de l’expression demander la lune : c’est ce que les gens deman-
daient parfois à Babine. Voici l’histoire de « L’alluneur ».

Au cœur de la nuit, c’était clair de lune. On aurait dit 

un temps arrêté : sans vent, tiède, sec. Un temps de 

juin qui annonce un juillet chaud.

Un soir, après une veillée de la Saint-Jean qui sou-

lignait l’arrivée des beaux jours de juin, les gens du 

village revenaient de fêter. Le feu de joie1 s’était tenu 

chez le bonhomme Chose, dans le septième rang.

5
temps

lieu

personnages

Précisez votre intention de lecture
Avant de lire le texte, allez consulter la question  19 a� n de préciser votre 
intention de lecture. Ceci vous permettra d’e� ectuer un marquage e�  cace du 
texte. Le premier paragraphe du texte a été marqué à titre d’exemple. 

1. feu de joie : Feu de camp, traditionnellement allumé lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, autour duquel les gens se réunissent 
pour festoyer.

>
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RÉALISATION

LE DÉCROCHEUR DE LUNE
 3 heures But : Visionner un extrait vidéo pour découvrir un conteur 
  québécois et son œuvre.

Pour réaliser cette tâche
Ò Vous exprimerez vos impressions et vos réactions.

Ò Vous observerez les éléments prosodiques dans l’expression 
du conteur.

Ò Vous dégagerez les principaux éléments de l’œuvre entendue.

Ò Vous interpréterez le sens des mots et des expressions.

Ò Vous découvrirez les caractéristiques d’une variété de langue 
(la langue populaire). 

Ò Vous dégagerez le sens du message entendu.

Allez à la rencontre d’un conteur
Nul besoin d’être un humoriste attitré ni d’enchaîner les gags pour faire rire 
son public. Entrez dans l’univers de Fred Pellerin, ce conteur à l’imagination 
débridée, aux histoires farfelues et au vocabulaire surprenant !

Dans cette activité, vous allez voir et entendre Fred Pellerin raconter une de 
ses histoires au sujet du fou de son village. A� n d’anticiper la performance du 
conteur, répondez aux questions suivantes en faisant appel à votre expérience 
ou à vos connaissances.

6  Quelle idée avez-vous de ce qu’est un conte ?

 a) Est-ce un texte long ou court ? littéraire ou courant ? réel ou � ctif ? Est-ce un récit oral ou écrit ?

 b) Souvent, les premiers mots d’un conte sont :

7  Comment interprétez-vous l’expression passeur d’histoi res qu’on applique à un conteur comme Fred 
Pellerin ?

 Comparez vos réponses avec celles du corrigé.

52 La littérature et l’humour
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ixVue d’ensemble

VUE D’ENSEMBLE Cernez l’univers narratif
Pour bien comprendre et apprécier l’univers créé par l’auteur du texte narratif, 
il est important d’en faire ressortir les principaux éléments.

Découvrez le personnage principal
Laissons l’auteure parler de son personnage.

« Quand j’ai inventé Maud Graham, je voulais créer une femme qui nous ressemble, parce que je trou-

vais que dans les romans policiers, il n’y avait que des blondes évaporées, des rousses pulpeuses et 

des noires méchantes. Si Maud a du succès et plaît aux gens, c’est qu’elle peut exister1. »

En entrevue, lorsque la romancière Chrystine Brouillet présente son person-
nage, elle dit souvent qu’elle considère Maud Graham comme une copine. 
L’auteure veut que les lecteurs sachent ce que l’héroïne aime, ce qu’elle mange 
et qu’elle a des problèmes avec ses verres de contact.

19  a) Quelle sorte de personnage de roman Chrystine Brouillet a-t-elle voulu créer ?

 Un personnage typique de roman policier
 Un personnage réaliste
 Une héroïne invraisemblable

b) D’après vous, quel serait le portrait de Maud Graham ? Essayez d’imaginer la détective du roman 
Le Collectionneur. À quoi ressemble-t-elle ?

Comparez vos réponses avec celles du corrigé.

SAVOIR ESSENTIEL

Le texte narratif
Le texte narratif sert à raconter une histoire. Il comporte des éléments principaux 
(lieu, époque, personnages, narrateur) et il est organisé selon une structure 
particulière, le schéma narratif que vous verrez dans une prochaine activité.

Éléments du texte narratif Exemples

Lieu La ville de Québec

Époque Fin d’avril

Personnage principal La détective, Maud Graham

Personnage(s) secondaire(s) L’assassin

1. Geneviève VÉZINA-MONTPLAISIR, « Chrystine Brouillet : Le bruit qui tue… », dans Métro de Montréal.

12 La littérature et le crime
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Êtes-vous satisfait ou satisfaite de cette présentation ? 

Évaluez votre performance, votre démarche et l’efficacité des stratégies 
utilisées. Vous pouvez le faire en notant ce que vous souhaitez améliorer a�n 
de bien réussir la prochaine activité notée.

Je suis satisfait ou satisfaite de ma présentation parce que…

 j’ai transmis toutes les informations que je désirais communiquer ; 

 j’ai utilisé un débit approprié (ni trop vite, ni trop lent) ;

 j’ai utilisé un ton approprié (voix expressive) ;

 j’ai bien articulé, je n’ai pas bafouillé ni hésité durant la présentation ;

 j’ai fait des pauses aux bons moments ;

 je n’ai pas lu les notes de mes � ches ;

 j’ai réussi à intéresser la personne à qui je m’adressais ;

 autre raison :  

Je souhaite améliorer…

Les éléments prosodiques (le volume, le débit, la 
prononciation, les pauses et l’intonation) caracté-
risent l’expression orale.

La variété de langue est une façon de s’exprimer 
en fonction des situations et des personnes à qui 
on s’adresse. Il y a quatre principales variétés de 
langue : standard, familière, populaire et soutenue.

La langue populaire ressemble à la langue fami-
lière, mais elle s’éloigne beaucoup de la norme.

Il existe huit formes de phrases.

Une phrase a toujours quatre formes :
• positive ou négative ;
• active ou passive ;
• neutre ou emphatique ;
• personnelle ou impersonnelle.

Contrairement à la phrase de forme active, la phrase 
de forme passive met l’accent sur le résultat de l’ac-
tion. Elle est construite avec un verbe passif et un 
complément de ce verbe passif (qui n’est pas tou-
jours exprimé).

La personnifi cation est la �gure de style qui consiste 
à présenter une réalité non humaine (par exemple, 
un animal ou une chose, un objet animé ou inanimé) 
comme s’il s’agissait d’une personne.

En général, les pronoms personnels de la 3e  per-
sonne, comme il, ils, elle, elles, le, la, l’, lui, leur,
sont des pronoms de reprise. Ils permettent de 
reprendre les éléments du texte en évitant de les 
répéter. L’élément repris par le pronom est appelé 
antécédent. 

En bref

87SI T UAT ION D’A PPR E N T I S SAGE 2
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Corrigé
SA1

16. Votre réponse est personnelle, mais elle doit 
s’appuyer sur les trois éléments mentionnés 
dans la question.
Exemples de réponses :
Oui, j’aimerais lire ce polar, parce que sa pre-
mière de couverture me surprend. Deux intri-
gues semblent s’y dérouler en même temps. 
Sont-elles reliées ? J’aimerais connaître la suite 
du résumé. Tous les prix remportés par l’auteur 
me permettent de croire que ses livres doivent 
être captivants.
Non, je n’aimerais pas lire ce polar parce que la 
première de couverture me semble déprimante. 
Le premier paragraphe du résumé me choque 
et il semble dif�cile à suivre avec toutes ces 
intrigues. En ce qui concerne l’auteur, je trouve 
que ce n’est pas très sérieux de laisser une 
carrière d’avocat pour écrire des romans.

17. Dans le texte littéraire Vrai Faux

• Une biographie est toujours basée 
sur un personnage réel.

• Un récit policier exploite parfois un
fait divers, c’est-à-dire un événement 
qui s’est réellement passé.

• Un roman historique ne doit pré-
senter que des personnes qui ont 
réellement existé.

 (Le roman historique relate un épi-
sode de l’histoire qui a réellement 
existé, en y mêlant des événements 
et des personnages réels et � ctifs.)

• Les auteurs transforment souvent 
des personnes réelles en person-
nages de � ction.

• Une histoire � ctive se passe souvent 
dans des lieux réels.

• Un auteur peut décider de combiner, 
à sa guise, des éléments réels et 
� ctifs dans un même récit.

• Une histoire de science-� ction ne 
contient aucun détail réaliste. 

18.  a) Le nom de l’auteure :
 Chrystine Brouillet.

b) Le titre du livre :
 Le Collectionneur.

c) Le nom de l’héroïne :
Maud Graham.

d) Une caractéristique importante 
de l’héroïne :

 La ténacité.

41SI T UAT ION D’A PPR E N T I S SAGE 1

 1. Canadienne.

 2. Hercule.

 3. Chrystine Brouillet.

 4. Saint-Pacôme.

 5. Martin Michaud.

 6. Frédéric Dard.

7. a) Maurice Leblanc.
 b) Le gentleman cambrioleur.

 8. Double assassinat dans la rue Morgue. 
(Vous avez huit bonnes réponses sur huit ? 
Bravo ! Vous connaissez bien les récits poli-
ciers (auteurs et personnages). Si votre résul-
tat est plutôt moyen, ne vous inquiétez pas, 
vous en lirez plusieurs dans cette situation 
d’apprentissage.)

 9. D’un roman policier.

10. On peut lire « Une enquête de Lessard ». S’il 
enquête, on peut supposer que Lessard est un 
policier.
Le titre, La chorale du diable, et l’atmosphère
qui se dégage de la photographie sont assez 
macabres.

 11. Martin Michaud.

12. a) L’éditeur du livre : Les éditions Goélette.  
b)  La partie avant de la couverture d’un livre se 

nomme la première de couverture.
c) Une table des matières.

(Une table des matières est une liste de 
toutes les parties de l’ouvrage avec la numé-
rotation des pages. Elle peut se trouver au 
début ou à la �n d’un livre, mais on ne la voit 
jamais sans ouvrir le livre. Certains romans 
ne comportent pas de table des matières.)

d) La quatrième de couverture.
(On la nomme ainsi parce qu’elle est la qua-
trième page qui fait partie de la couverture
du livre.)

13. L’adjectif présumé signi� e qu’on suppose qu’il
est coupable.

14. Des policiers au comportement menaçant ou 
agressif.

15. Non, ils ne travailleront pas ensemble : 
« Deux énigmes que vont s’attacher à 
résoudre en parallèle deux policiers au style 
rentre-dedans ».
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On vous propose plusieurs 
autoévaluations tout au long 
du cahier afin de faire le 
point sur les connaissances 
acquises, reconnaître vos 
points forts et déterminer 
ce que vous pouvez amé-
liorer. C’est le moment de 
constater à quel point vous 
avez progressé dans votre 
démarche d’apprentissage !

Avant d’aborder l’étape d’intégration, l’encadré  
EN BREF fait un retour sur les savoirs essentiels vus 
au cours de la SA.

Au fil des activités, on vous invite à aller consulter le 
corrigé qui se trouve à la fin de chaque SA pour évaluer 
vos réponses, vos plans, vos fiches, bref, tout ce que vous 
aurez réalisé. Il importe de faire cette vérification au fur  
et à mesure, car c’est cela qui vous permettra de constater 
si vous êtes sur la bonne voie avant d’aller plus loin.

Les nouvelles notions  
sont expliquées à l’aide  
de rubriques, de consignes 
ou d’exemples, puis on  
vous invite à faire une  
activité pour travailler les  
connaissances apprises. 

Les extraits de texte avec 
lesquels vous travaillerez  
sont reproduits dans les  
activités pour faciliter  
le repérage.

Saisissez le sens des mots
6  Pour apprécier toute la beauté de Kigali dans cet extrait, il est important de saisir le sens de certains 

mots et de certaines expressions. Relisez l’extrait et utilisez le contexte ou un dictionnaire pour dé� -
nir les mots qui sont en gras dans le texte.

a) braseros (ligne 8) :

b) volute (ligne 9) :

c) bruissante (ligne 23) :

d) se lovait (ligne 23) :

7  « Déjà le sarclage. Le travail avait débuté. » (lignes 34-35)

Dans cette phrase tirée de l’extrait, le mot travail est plutôt un terme générique. Il peut englober le 
mot sarclage, qui est un terme spécifique.

L’auteur a donc utilisé la reprise par un terme générique. En vous référant au texte et à ce que vous 
avez appris du contexte politique de cette histoire, expliquez ce que l’auteur a voulu faire comprendre 
par ce procédé de reprise.

Comparez vos réponses avec celles du corrigé.

Observez la description dans le récit
Relisez maintenant le début de l’extrait (lignes 1 à 15). Formez dans votre tête 
les images de ce qui est décrit. Appréciez le paysage.

Selon vous, qu’est-ce que l’auteur a voulu faire avec ce passage ?

 Décrire les lieux de l’histoire.

 Faire parler directement les personnages.

 Faire avancer les actions de l’histoire.

140 La littérature et le monde
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Ce cahier offre une grande variété d’activités 
sous diverses formes : des tableaux, des  
questions à réponses courtes, à choix  
multiples ou à développement, des tests  
personnels, etc.
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x Vue d’ensemble

À vous de jouer !

39  a) Dans le texte suivant, soulignez les pronoms personnels de reprise.

Chaque fois qu’elle croyait en� n le tenir, hop ! quelques coups d’ailes et il atterrissait juste à 

un pas de sa portée. Durant cette poursuite acharnée, ma pauvre mère, si digne, si « classe » 

et qui avait travaillé si fort pour se débarrasser de son accent du Lac-Saint-Jean, le retrouvait 

soudain, de rage, à notre plus grand étonnement. […] 

Comme de fait, au bout de la ruelle, elle l’a eu. Elle fut la plus forte, comme toujours et en 

toutes circonstances. Elle le ramena sous son bras, le tenant solidement.

 b) Plusieurs de ces pronoms de reprise ont comme antécédent un GN qui n’est pas mentionné dans 
cette partie du texte, mais qui était signalé précédemment dans le texte original. Quel est ce GN ?

40  Relevez l’antécédent de chaque pronom en gras dans les phrases suivantes.

 a) « Ma pauvre mère, si digne, si “classe” et qui avait travaillé si fort pour se débarrasser de son 
accent du Lac-Saint-Jean, le retrouvait soudain. » (lignes 78 à 81)

  Antécédent :  

 b) « Le canard a un vocabulaire assez limité et le mot “ viens ” n’en fait pas partie. Il n’écoute pas, de 
toute manière. » (lignes 55 à 57)

  Antécédent :  

 c) « Ma mère s’est donc élancée à la poursuite de Gaspard, elle courait derrière lui, morte de honte... » 
(lignes 68-69)

  Antécédent :  

 Comparez vos réponses avec celles du corrigé. 

Le pronom il est de forme neutre quand il est sujet d’un verbe impersonnel1. 
Même s’il est toujours de la 3e personne du singulier, si, dans ce cas, il ne 
reprend rien.

Ex. : Il faut beaucoup de patience avec un canard.

 Il est impossible de consoler ma sœurette.

 Il pleuvait cet après-midi-là.

1. Les verbes impersonnels sont conjugués à la 3e personne du singulier avec le pronom imper-
sonnel il qui ne représente rien.

PIÈGE À ÉVITER

78 La littérature et l’humour
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La rubrique PIÈGE À ÉVITER attire votre attention sur  
des erreurs fréquentes et sur les moyens de les éviter. 

Ces encadrés présentent des STRATÉGIES utiles à la réalisation  
des tâches.

Cernez l’univers narratif
Pour bien comprendre et apprécier l’univers créé par l’auteur du texte narratif, 
il est important d’en faire ressortir les principaux éléments.

Découvrez le personnage principal
Laissons l’auteure parler de son personnage.

« Quand j’ai inventé Maud Graham, je voulais créer une femme qui nous ressemble, parce que je trou-

vais que dans les romans policiers, il n’y avait que des blondes évaporées, des rousses pulpeuses et 

des noires méchantes. Si Maud a du succès et plaît aux gens, c’est qu’elle peut exister1. »

En entrevue, lorsque la romancière Chrystine Brouillet présente son person-
nage, elle dit souvent qu’elle considère Maud Graham comme une copine. 
L’auteure veut que les lecteurs sachent ce que l’héroïne aime, ce qu’elle mange 
et qu’elle a des problèmes avec ses verres de contact.

19  a) Quelle sorte de personnage de roman Chrystine Brouillet a-t-elle voulu créer ?

 Un personnage typique de roman policier
 Un personnage réaliste
 Une héroïne invraisemblable

b) D’après vous, quel serait le portrait de Maud Graham ? Essayez d’imaginer la détective du roman 
Le Collectionneur. À quoi ressemble-t-elle ?

 Comparez vos réponses avec celles du corrigé.

SAVOIR ESSENTIEL

Le texte narratif
Le texte narratif sert à raconter une histoire. Il comporte des éléments principaux 
(lieu, époque, personnages, narrateur) et il est organisé selon une structure 
particulière, le schéma narratif que vous verrez dans une prochaine activité.

Éléments du texte narratif Exemples

Lieu La ville de Québec

Époque Fin d’avril

Personnage principal La détective, Maud Graham

Personnage(s) secondaire(s) L’assassin

1. Geneviève VÉZINA-MONTPLAISIR, « Chrystine Brouillet : Le bruit qui tue… », dans Métro de Montréal.

12 La littérature et le crime
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Ces encadrés présentent des SAVOIRS ESSENTIELS utiles  
à la réalisation des tâches. 

folie. Elle ne sortirait pas indemne de cet univers ; 

on ne s’approche pas impunément des frontières du 

Mal, elle en était consciente. Mais elle n’avait pu s’em-

pêcher de dé� er le tueur ; elle ne pouvait supporter 

d’être impuissante, ignorante. Elle lui montrait sa vul-

nérabilité pour l’obliger à faire de même.

Elle mentait ; elle dormirait très mal. Elle n’imaginait 

pas qu’il s’attaque directement à elle, non, il ne la tue-

rait pas. Mais elle frissonnait en sachant qu’il pense-

rait à elle, qu’il regarderait sa photo dans les journaux, 

qu’il l’épinglerait peut-être sur le mur de sa chambre, 

qu’elle l’obséderait, qu’elle pénétrerait ainsi dans sa 

Dégagez le sens du texte
Pour comprendre un texte, vous vous servez de stratégies de lecture. Ce n’est 
pas une pratique nouvelle pour vous. Dans le cours précédent, vous avez mis 
au point des stratégies et vous avez évalué l’e�  cacité de celles que vous utili-
siez. Continuez de le faire.

30  Quelle scène typique d’un récit policier présente cet extrait ?

  Un interrogatoire de police

  La comparution d’un suspect

  Une conférence de presse

  Une séance d’identi� cation du meurtrier

31  a) Qui sont les deux personnages principaux de cet extrait ?

 b) En une phrase, exprimez brièvement ce que ces deux personnages font.

60

65

Source : Chrystine BROUILLET, Le Collectionneur, Montréal, Les éditions de la courte échelle, 1995, p. 99 à 101.

Reproduit avec l’autorisation des Éditions de la courte échelle inc. 

USEZ DE STRATÉGIE !

Dégagez le sens du texte
Les actions suivantes vous aideront à comprendre le message et à interpréter 
le sens du texte.

• Dégagez l’essentiel de l’information.

• Reformulez un passage dans vos mots.

• Explorez le champ lexical.

• Utilisez des indices grammaticaux et le contexte pour comprendre un mot 
nouveau ou une expression.

• Consultez un dictionnaire pour trouver ou préciser le sens d’un mot.

23SI T UAT ION D’A PPR E N T I S SAGE 1
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La rubrique LE SAVIEZ-VOUS ? présente  
un complément d’information intéressant  
sur le sujet traité. 

Le terme policier caractérise un univers narratif que vous connaissez sans 
doute bien. Il regroupe des romans, des � lms et des séries télévisées, où 
règnent des atmosphères parfois lugubres, parfois humoristiques. On dit sou-
vent du roman policier qu’il est un « roman noir », parce que l’ambiance y est 
inquiétante ou angoissante.

Aimez-vous les polars ?
À l’occasion de la 4e édition du Festival international de la littérature policière, 
Les Printemps meurtriers de Knowlton, quelques écrivains ont ré� échi sur le 
sujet. Voici, selon eux, quelques raisons d’aimer les polars.

1. Parce qu’il vaut mieux se faire renverser par un auteur de polar que par une voiture de police.

2. Parce que c’est prenant au point de nous faire oublier tous nos problèmes.

3. Parce qu’on peut vivre nos pires craintes à l’abri dans notre salon.

4. Parce que le bien triomphe presque toujours du mal. En ces temps troublés, c’est rassurant.

5. Parce que c’est amusant, apeurant, délectable, anesthésiant, défoulant et même quelquefois... 
délirant.

Source : Laurent CHABIN, Hervé GAGNON et Johanne SEYMOUR, 10 raisons d’aimer les polars [en ligne]. (Consulté le 
1er février 2017.)

Êtes-vous d’accord avec toutes les raisons que ces écrivains ont données ?

 Oui

 Seulement les raisons  

 Pas du tout 

Les activités qui suivent vous permettront de con� rmer ou de modi� er votre 
opinion sur ce sujet.

 ?LE SAVIEZ-VOUS 

Le polar
Le terme polar est une expression 
appartenant à la langue populaire. 
Il est  apparu en France dans les 
années 1970. On l’a d’abord utilisé 
pour désigner le genre cinéma-
tographique policier, puis par la 
suite, le roman policier.

3SI T UAT ION D’A PPR E N T I S SAGE 1
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Les rubriques

La rubrique TIC (technologies de l’information  
et de la communication) vous aiguille vers  
diverses ressources technologiques ou  
ressources Web pour enrichir votre démarche.

Le texte littéraire est une œuvre de fi ction (c’est-
à-dire inventée ou imaginaire). Ce qui est présenté 
dans un texte littéraire n’appartient pas au domaine 
de la réalité, même si les auteurs intègrent souvent 
des éléments réels à leur création : lieux, personnes, 
événements, etc.

Le texte narratif sert à raconter une histoire. Il com-
porte des éléments principaux (lieu, temps, per-
sonnages, narrateur) et il est organisé selon une 
structure particulière, le schéma narratif.

Dans le texte narratif, c’est toujours le narrateur qui 
raconte l’histoire.

Le narrateur d’un récit doit être distingué de l’au-
teur d’un récit. Comme les personnages, il est une 
créature de l’auteur.

Tout récit est constitué d’une intrigue : une suite d’ac-
tions organisées selon une structure qu’on appelle 
schéma narratif. Le schéma narratif comporte cinq 
parties  : la situation initiale, l’élément déclencheur, 
le déroulement (les péripéties), le dénouement et la 
situation � nale. 

Dans presque tous les récits, on trouve des pas-
sages où on énumère les caractéristiques des per-
sonnages, des lieux, des objets, des animaux, etc. 
Ce sont des descriptions.

Lorsqu’il décrit une personne, l’auteur mentionne 
généralement son physique, son allure ou sa person-
nalité. On parle alors du portrait d’un personnage.

La conjonction de coordination sert à joindre des 
mots, des groupes de mots ou des phrases. 

Les coordonnants ont un sens et jouent ainsi un 
rôle de marqueurs de relation entre les phrases. 
Les marqueurs de relation assurent des liens entre 
les idées. Les phrases liées doivent donc être cohé-
rentes sur le plan du sens.

La coordination sert à joindre des groupes de mots 
ou des phrases remplissant la même fonction à 
l’aide d’un coordonnant : une conjonction de coor-
dination (mais, ou, et, donc, car, ni, or, etc.) ou un 
adverbe (ainsi, c’est pourquoi, ensuite, pourtant, en 
fait, etc.).

La juxtaposition est une forme de coordination. Elle 
sert à joindre des groupes de mots ou des phrases à 
l’aide d’un signe de ponctuation qui prend la place 
d’un coordonnant. Les éléments liés à l’aide d’un 
signe de ponctuation sont appelés « juxtaposés ».

On appelle champ lexical un ensemble de mots 
associés à un même thème. Ces mots forment le 
champ lexical, car ils sont rassemblés à l’aide des 
relations de sens entre eux.

En bref

Wilfrid Derome, médecin légiste, 
vu par Jacques Côté
Le 23 novembre 2003, l’écrivain Jacques Côté est 
reçu à l’émission Les années lumière, à la radio de 
Radio-Canada. Il raconte alors le parcours excep-
tionnel du médecin légiste Wilfrid Derome.

Pour entendre cette entrevue de Jacques Côté, 
rendez-vous sur le site des archives de Radio-
Canada.ca et cherchez Wilfrid Derome, médecin 
légiste.

T I C

39SI T UAT ION D’A PPR E N T I S SAGE 1

01-FRA-1104-2_SA1-f.indd   39 17-05-22   22:04

Exprimez-vous oralement
Vous allez maintenant vous exprimer oralement pour faire part de vos impres-
sions sur l’extrait que vous venez de lire et sur son auteur. Votre principal 
objectif est de produire un message clair et cohérent, bien structuré et adapté 
à votre public.

Dans un premier temps, rassemblez l’information et préparez votre présenta-
tion orale, qui durera de 3 à 5 minutes. Dans votre présentation, vous devez :
– présenter votre sujet ; 
– présenter l’auteur du récit Pas de chiens, pas d’Italiens ;
– résumer le récit dans vos mots ; 
– exprimer votre réaction et vos impressions sur le texte lu. 

En deuxième lieu, vous choisirez une personne de votre entourage qui écou-
tera votre présentation et saura vous faire des commentaires constructifs à 
l’aide d’une grille d’observation. 

Planifi ez le contenu de votre communication orale
• Sélectionnez des éléments pertinents et intéressants pour présenter l’auteur, 

faire un résumé du texte lu et partager vos impressions.
• Comme vous avez appris à le faire dans la SA2, vous pouvez utiliser des 

� ches aide-mémoire pour organiser l’information à transmettre. Organisez 
ces � ches de façon personnelle.

• A� n d’aider vos auditeurs à mieux comprendre vos propos, n’hésitez pas 
à vous servir d’un support visuel comme un diaporama pour agrémenter 
votre présentation. Vous pouvez utiliser ce diaporama pour inscrire les prin-
cipaux éléments à retenir dans votre discours tout en ajoutant des éléments 
visuels intéressants comme des photos.

• Prévoyez des remarques, des exemples, des observations ou 
des commentaires pour une présentation qui devra durer 
de 3 à 5 minutes. 

Vous devez présenter un message oral clair, structuré 
et cohérent en tenant compte : 

– de l’intention de communication; 
– des destinataires; 
– de l’ordre des idées pertinentes et 

de leur enchaînement; 
– des exemples pertinents ou de vos impressions; 
– du respect des règles de la grammaire à l’oral; 
– de l’intonation, de la prononciation et 

du débit de parole.

ASTUCE

Pour éviter de lire 
lorsque vous vous 
exprimez oralement, 
n’inscrivez que des 
mots-clés sur vos 
� ches aide-mémoire.

172 La littérature et le monde
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La rubrique ASTUCE vous propose  
des trucs pratiques pour faciliter  
votre travail. 
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xiVue d’ensemble

Les abréviations, les symboles et les pictogrammes

CLASSES DE MOTS

Adj adjectif

Adv adverbe

Conj conjonction

Dét déterminant

N nom

Prép préposition

Pron pronom

V verbe

FONCTIONS

attr. attribut

compl. complément

compl. dir. complément direct 

compl. ind. complément indirect

compl. de P complément  
de phrase

compl. du N complément du nom

modif. modificateur

AUTRES ABRÉVIATIONS

aux. auxiliaire

f. féminin

inf. infinitif

m. masculin

p. p. participe passé

p. prés. participe présent

pers. personne

pl. pluriel

s. singulier

subord. subordonnant

GROUPES ET PHRASES

GAdj groupe de l’adjectif

GAdv groupe de l’adverbe

GN groupe du nom

GPrép groupe de la préposition

GV groupe du verbe

GVinf groupe du verbe à l’infinitif

GVpart groupe du verbe  
au participe présent

P phrase

Sub. subordonnée 

PICTOGRAMMES

Emploi correct Renvoi à L’Indispensable en grammaire

  Emploi incorrect Renvoi à L’Indispensable – stratégies

Forme incorrecte
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