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Bibliographie pour l’agrégation de Lettres 2022 : Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse 
 
 
Remarque : la bibliographie critique sur Julie ou la Nouvelle Héloïse est immense et il ne 
saurait être question ici de viser à une quelconque exhaustivité. Une bibliographie complète a 
été établie par Tanguy L’Aminot dans Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques 
Rousseau, XVIIIe-XXIe siècles, t. V: La Nouvelle Héloïse, Lettre à d’Alembert, Théâtre, Essai 
sur l’Origine des langues, Musique, Genève, Slatkine, 2016, 347 p. On pourra également se 
reporter à la « sélection de trois cent cinquante études consacrées à La Nouvelle Héloïse (1950-
2011) » établie par Jacques Berchtold et Yannick Séité pour la réimpression de l’édition de 
René Pomeau aux Classiques Garnier en 2012 (p. XCIV-CXVI). 
Tout en étant nécessairement sélective, la présente bibliographie a souhaité offrir un vaste 
panorama des différentes approches critiques du roman. L’optique étant celle du programme de 
littérature française du concours de l’agrégation de Lettres, seules quelques études en langue 
anglaise et allemande, jugées particulièrement importantes, ont été retenues. Les rubriques 
thématiques dans lesquelles sont distribuées les études critiques n’ont bien sûr qu’une valeur 
relative : elles visent seulement à orienter le lecteur et offrir des repères dans une production 
extrêmement abondante. 
 
Sigles et abréviations 
 

AJJR : Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, Genève. 
DHS : Dix-huitième Siècle 
EJJR : Études Jean-Jacques Rousseau  
OC I, II, III, IV, V: Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1959-1995, 5 vol.  
RHLF: Revue d’histoire littéraire de la France, Paris. 
SVEC : Studies on Voltaire and The Eighteenth Century, Genève, Institut et musée 
Voltaire puis Oxford, The Voltaire Foundation.  
 

 
I. Éditions modernes 
 
Édition au programme : 
 

• Julie ou la Nouvelle Héloïse, édition d’Érik Leborgne et Florence Lotterie, Paris, 
Flammarion, GF, n° 1603, 2018.  

 
Autres éditions : 
 
- éd. R. Pomeau, Classiques Garnier, 1960 [rééd. 2012].  
- éd. H. Coulet et B. Guyon, OC II, 1964. 
- éd. H. Coulet, Paris, Gallimard, Folio, 2 vol., 1995. 
- éd. C. Van Staen, Paris, Champion, 2012, 2 vol.  
 
 
II. Manuscrits 
 
On trouve un descriptif très précis des différents manuscrits de La Nouvelle Héloïse dans 

l’édition de Henri Coulet (Folio, Gallimard, 1995, tome 1, p. 52-60). On se reportera aussi 
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aux différentes contributions de Nathalie Ferrand indiquées ci-après VIII. 6. Le site 
internet de la Société Jean-Jacques Rousseau de Genève a établi un répertoire commode 
avec les liens de consultation ou de téléchargement : https://www.sjjr.ch/julie-ou-la-
nouvelle-heloise. 

 
L’édition numérique des manuscrits de La Nouvelle Héloïse est en cours de préparation sous la 

direction de Nathalie Ferrand à l’ITEM (CNRS-ENS, UMR8132) :  Édition en fac-similé 
numérique des manuscrits, Paris, Rousseau Source, www.rousseausource.org/EF/NH, 
2021– ouverture en novembre 2021. 

 
 
III. Illustrations 
 
Recueil d’estampes pour “La nouvelle Héloise” : avec les sujets des mêmes estampes, tels 

qu’ils ont été donnés par l’éditeur, A Paris : chez Duchesne, libraire, 1761 : 
http://doc.rero.ch/record/29331?ln=fr 

Les estampes d’après Gravelot sont aussi reproduites dans le « Cahier d’illustration » inséré 
dans Voix et mémoire : Lectures de Rousseau [en ligne], Lyon, Presses universitaires de 
Lyon, 2012. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pul.5855. 

De très nombreuses illustrations de La Nouvelle Héloïse numérisées à partir d’éditions du 
XVIIIe et du XIXe siècles sont consultables sur le site https://utpictura18.univ-amu.fr 

 
 
IV. Ressources audiovisuelles en ligne 
 
Présentation de Julie ou La Nouvelle Héloïse par Martin Rueff (entretien avec Adèle Van Reeth, 

France Culture, janvier 2012) : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-
chemins-de-la-connaissance/il-est-ne-le-devin-rousseau-24-julie-ou-la 

Lecture suivie de La Nouvelle Héloïse par Martin Rueff (Université de Genève, février-juin 
2012) : https://mediaserver.unige.ch/play/AN3-1580-2011-2012-A 

Présentation du roman par Christophe Martin (entretien avec Arnaud Laborderie, BnF, 
novembre 2016) : https://gallica.bnf.fr/essentiels/video/christophe-martin-parle-
nouvelle-heloise  

 
 
V. Adaptation cinématographique 
 
Francis Reusser, Ma nouvelle Héloïse, Fiction, Suisse, 2012, 82 min. 

https://vimeo.com/123867719 
 
 
VI. Biographies  
 
Cottret Monique et Bernard, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Perrin, 2005. Réédité 

en 2011 sous un format poche dans la collection « Tempus », mais sans apparat critique. 
Trousson Raymond, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Tallandier, 2012. 
 
 
VII. Autres œuvres de Rousseau  
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Rousseau, La Reine fantasque ; Les Amours de Claire et de Marcelin ; Le Petit Savoyard ou la 
Vie de Claude Noyer, OC II, p. 1177-1192 ; 1193-1199 et 1200-1204. 

Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, édition critique établie et annotée par 
R.A. Leigh, Genève, Institut et Musée Voltaire, et puis Oxford, The Voltaire Foundation, 
52 vol., 1965‑1998. Disponible sur Electronic Enlightenment : http://www.e-
enlightenment.com 

Rousseau, Émile ou de l’éducation, OC IV. 
Rousseau, Les Confessions, OC I  (voir en particulier le récit de la genèse de La Nouvelle 

Héloïse au livre IX). 
 
 
VIII. Études critiques 
 

1. Ouvrages sur le genre romanesque au XVIIIe siècle 
 
Calas Frédéric, Le roman épistolaire, Paris, Nathan Université, 1996. 
Coulet Henri, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris, A. Colin [1967], 1990 (sur La Nouvelle 

Héloïse, p. 401-417). 
Fauchery Pierre, La destinée féminine dans le roman européen du XVIIIe siècle : 1713-1807. 

Essai de gynécomythie romanesque, Paris, Armand Colin, 1972. 
Granderoute Robert, Le roman pédagogique, de Fénelon à Rousseau, Paris-Genève, Slatkine, 

1985, 2 vol. 
Huet Marie-Hélène, Le héros et son double. Essai sur le roman d’ascension sociale au XVIIIe 

siècle, Paris, José Corti, 1975 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 75-104). 
Lafon Henri, Les décors et les choses dans le roman français du XVIIIe siècle, Oxford, SVEC 

n° 297, 1992. 
Martin Christophe, Espaces du féminin dans le roman français du XVIIIe siècle, Oxford, SVEC 

2004 : 01 (sur La Nouvelle Héloïse, passim). 
Pavel Thomas, La pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003 (voir en particulier le chapitre 

« L’enchantement de l’intériorité »). 
Perrin Jean-François, Poétique romanesque de la mémoire avant Proust, t. 1. Éros réminiscent 

(XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2017 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 221-
269).  

Racault Jean-Michel, L’utopie narrative en France et en Angleterre 1675-1761, Oxford, The 
Voltaire Foundation, 1991 (voir en particulier les chapitres 29 et 30 : « Clarens comme 
utopie » et « Violence et illusion: mensonges et contradictions de Clarens »). 

Rousset Jean, Forme et signification. Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, 
Paris, José Corti, 1962 (« Une forme littéraire : le roman par lettres », p. 65-103. Sur La 
Nouvelle Héloïse, p. 89-93). 

Sermain Jean-Paul, Le roman jusqu’à la Révolution française, Paris, PUF, 2011 (sur La 
Nouvelle Héloïse, p. 193-194). 

Sgard Jean, Le roman français à l’âge classique (1600-1800), Paris, Le Livre de Poche, 2000 
(sur La Nouvelle Héloïse, p. 141-144). 

Stewart Philip, Le Masque et la parole : le langage de l’amour au XVIIIe siècle, Paris, Corti, 
1973 (« Julie et Saint-Preux : l’innocence originaire », p. 205-215). 

Versini Laurent, Le roman épistolaire, Paris, PUF, 1979 (chap. V « Le roman épistolaire 
symphonique et total : La Nouvelle Héloïse »). 

 
 

2. Ouvrages sur Rousseau 
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Baczko Bronislaw, Rousseau, Solitude et communauté, Paris-La Haye, Mouton, 1974. 
Burgelin Pierre, La philosophie de l’existence de Jean-Jacques Rousseau, [Paris, 1952], 

Genève, Slatkine, 2011. 
Clément Jean-Paul, Jean Jacques Rousseau, de l’Éros coupable à l’Éros glorieux, Neuchâtel, 

La Baconnière, 1976. 
Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric S. 

Eigeldinger, Paris, H. Champion, 1996. 
Gouhier Henri, Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vrin, 1984, 

(« La véritable philosophie des Amants », p. 153-162). 
Habib Claude, Le consentement amoureux. Rousseau, les femmes et la Cité, Paris, Hachette, 

1998 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 175-184).  
Hammann Christine, Déplaire au public : le cas Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 2012. 
Lepan Géraldine, Rousseau. Une politique de la vérité, Paris, Belin, 2015 (sur La Nouvelle 

Héloïse, p. 131-144). 
Radica Gabrielle, L’histoire de la raison. Anthropologie , morale et politique chez Rousseau, 

Paris, Champion, 2008 (sur La Nouvelle Héloïse, voir le chapitre 4, p. 709-754). 
Spector Céline, Rousseau et la critique de l’économie politique, Bordeaux, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2017 (sur La Nouvelle Héloïse, voir le chapitre 4, p. 103-
130). 

Rueff Martin, À coups redoublés. Anthropologie des passions et doctrine de l’expression chez 
Jean-Jacques Rousseau, Sesto, Mimesis éditions, 2018. 

Starobinski Jean, Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle ; suivi de Sept essais 
sur Rousseau, Paris, Gallimard, [1971], 1994 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 102-148 et 
393-414). 

 
 

3. Sur les usages de la fiction chez Rousseau 
 
Charrak André, « Le rôle des fictions dans la théorie de l’homme », dans Philosophie de 

Rousseau, éd. Blaise Bachofen, Bruno Bernardi, et al., Paris, Garnier, 2014, p. 145-154. 
Citton Yves, « La preuve par l’Émile : dynamique de la fiction chez Rousseau », Poétique, n° 

100, novembre 1994, p. 413-425. 
Dumouchel Daniel, « Rousseau et l’usage des fictions : l’exemple des Rêveries du promeneur 

solitaire », Phantasia, volume 4, 2017. DOI:  10.25518/0774-7136.548. 
Hatzenberger Antoine, Rousseau et l’utopie. De l’État insulaire aux cosmotopies, Paris, Honoré 

Champion, 2012 (chap. V « Schèmes »). 
Lenne-Cornuez Johanna, « Passion et fiction. Le romanesque dans la philosophie de 

Rousseau », DHS, n° 54, 2022, à paraître. 
Martin Christophe, « Critique du préjugé et pensée du possible au siècle des Lumières », dans 

La critique du préjugé au prisme de l’herméneutique, éd. Muriel Brot et Claire 
Fauvergue, Paris, Hermann, 2020, p. 73-93. 

– « Expériences de pensée et pensée du possible, de Fontenelle à Rousseau », revue Tangence, 
n° 124, 2021, à paraître. 

Rueff Martin, « L’ordre et le système : l’empirisme réfléchissant de Rousseau », dans Rousseau  
anticipateur-retardataire, éd. J. Boulad-Ayoub et al, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 274-
344. 

Séité Yannick, « Délices, délits, dénis, dilemmes de la fiction », Europe, n° 930, oct. 2006, p. 
106-127. 

 



 5 

 
4. Ouvrages sur La Nouvelle Héloïse 

 
Behbahani Nouchine, Paysages rêvés, paysages vécus dans « La Nouvelle Héloïse » de Jean-

Jacques Rousseau, Oxford, SVEC, 1989. 
Challandes Laure, L’âme a-t-elle un sexe ? Formes et paradoxes de la distinction sexuelle dans 

l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 2011. 
Fauskevåg Svein-Eirik, Philosophie de l’amitié. Essai sur le « Traité de l’amitié » de Madame 

de Lambert et « La Nouvelle Héloïse » de Rousseau, Oslo, L’Harmatttan, Solum Forlag, 
2008 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 149-314). 

Jones James F., La Nouvelle Héloïse : Rousseau and Utopie, Genève, 1978.  
Labrosse Claude, Lire au dix-huitième siècle : La Nouvelle Héloïse et ses lecteurs, Presses 

Universitaires de Lyon, éd. CNRS, 1985.  
Lecercle Jean-Louis, Rousseau et l’art du roman, Paris, Colin, 1969. 
McDonald Christie, The Extravagant Shepherd. A Study of the Pastoral Vision in Rousseau’s 

Nouvelle Héloïse, Oxford, The Voltaire Foundation, 2007 [1973]. 
Mall Laurence, Origines et retraites dans « La Nouvelle Héloïse », Peter Lang, 1999.  
Mead William, Jean-Jacques Rousseau ou le romancier enchaîné, Princeton University, New 

Jersey, Paris, Presses Universitaires de France, 1966 
Philonenko Alexis, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, tome 2 : L’Espoir et 

l’existence, Paris, Vrin, 1984 (sur La Nouvelle Héloïse, p. 7-230). 
Pulcini Elena, Amour-passion et amour conjugal. Rousseau et l’origine d’un conflit moderne, 

Paris, Champion, 1998. 
Séïté Yannick, Du livre au lire. « La Nouvelle Héloïse », roman des Lumières, Paris, Champion, 

2002. 
Tilleul Anne, La Vertu du beau. Essai sur « La Nouvelle Héloïse », Montréal, Humanitas 

Nouvelle Optique, 1989. 
Van Laere François, Une lecture du temps dans « La Nouvelle Héloïse », Neuchâtel, La 

Baconnière, 1968. 
 
 

5. Recueils collectifs 
 
L’amour dans La Nouvelle Héloïse. Texte et intertexte, éd. par J. Berchtold et F. Rosset, AJJR, 

n° 44, 2002.  
Lectures de La Nouvelle Héloïse, éd. par O. Mostefai, Pensée Libre, n° 4, 1993.   
 « La Nouvelle Héloïse aujourd’hui », EJJR, n° 5, 1991. 
Rousseau et le roman, éd. C. Bournonville et C. Duflo, Paris, Classiques Garnier, 2012. 
Sources et postérités de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Le modèle de Julie, éd. G. Goubier 

et S. Lojkine, Paris, Desjonquères, 2012. 
Voix et mémoire : Lectures de Rousseau, éd. Anne-Marie Mercier-Faivre et Michael O’Dea, 

Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2012, DOI : 10.4000/books.pul.5732 

 
 

6. Sur la genèse, les avant-textes et les manuscrits de La Nouvelle Héloïse 
 
Coulet Henri, « Prolégomènes à une édition critique de La Nouvelle Héloïse (IVe partie) », dans 

Les Manuscrits : transcription, édition, signification, Paris, Presses de l’École Normale 
Supérieure, 1976, p. 21-36. 
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Crogiez-Labarthe Michèle « “La fantaisie me prit…” : La Nouvelle Héloïse dans l’œuvre de 
Rousseau », Travaux de littérature, n° 20 (« Le Statut de l’écrivain », éd. Lise Sabourin), 
2007, p. 321-335. 

Ferrand Nathalie, « J.-J. Rousseau, du copiste à l’écrivain. Les manuscrits de La Nouvelle 
Héloïse conservés à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale », dans Écrire aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Genèses de textes littéraires et philosophiques, éd. J.-L. Lebrave et A. 
Grésillon, Paris, CNRS Éditions, 2000, p. 191-212. 

– « Dans les papiers de La Nouvelle Héloïse. Journées d’écriture de Rousseau romancier d’après 
Les Confessions, la correspondance et les manuscrits », Europe, n° 930, oct. 2006, p. 53-
61. 

– « Un manuscrit retrouvé de La Nouvelle Héloïse », Lias. Journal of Early Modern Intellectual 
Culture and its Sources, 38/2, décembre 2011, p. 357-389. 

– « Brouillons d’Héloïse », Revue de la BNF, 2012/3, n° 42, p. 71-79. DOI : 
10.3917/rbnf.042.0071. 

– « Dans l’atelier de la Nouvelle Héloïse. Rassembler, transcrire, interpréter les manuscrits de 
J.-J. Rousseau », dans Sources et postérités de La Nouvelle Héloïse, 2012, p. 55-63. 

– « Rétrograder avec Jean-Jacques. Une édition des manuscrits de Julie, ou la Nouvelle 
Héloïse », AJJR, n° 51, 2013, p. 381-406. 

Frayling Christopher, « The composition of La Nouvelle Héloïse », dans Reappraisals of 
Rousseau. Studies in honour of R. A. Leigh, Manchester, Manchester University Press, 
1980, p. 181-214. 

Leone Maria, « Jean-Jacques Rousseau, de Lucrèce à Julie », RHLF, 2003, vol. 103, n° 1, p.  31-
48. DOI : 10.3917/rhlf.031.0031 

Martin Christophe, « Donner corps aux chimères. Julie ou la Nouvelle Galathée ? », dans 
Rousseau et le roman, 2012, p. 105-122. 

Osmont Robert, « Remarques sur la genèse et la composition de La Nouvelle Héloïse », AJJR, 
n° 33, 1953-1955, p. 93-147.  

– « Expérience vécue et création romanesque. Le sentiment de l’éphémère dans La Nouvelle 
Héloïse », DHS, n° 1, 1975, p. 225-242.  

Starobinski Jean, « L’écart romanesque », dans Jean-Jacques Rousseau : la transparence et 
l’obstacle, op. cit., p. 393-414. 

 
 

7. Péritextes : études sur le titre, les préfaces et les notes infrapaginales 
NB : l’étude la plus approfondie sur cette question est le livre de Yannick Séité, Du 

livre au lire, 2002 (voir supra VIII. 4). 
 
Hammann Christine, « Ce qu’il faut comprendre des paralogismes de la Préface dialoguée de 

La Nouvelle Héloïse (Rousseau incendiaire) », AJJR, 48, 2008, p. 169-206. 
Leone Maria, « La seconde préface de La Nouvelle Héloïse. Ou les enjeux philosophiques 

d’une pensée de la contradiction », DHS, 2006/1 (n° 38), p. 495-510. DOI : 
10.3917/dhs.038.0495. 

– « La Nouvelle Héloïse et ses lecteurs philosophes : quand l’écriture romanesque redéfinit les 
modalités du dialogue de Rousseau et de ses “ennemis” », dans Rousseau et les 
philosophes, éd. Michael O’Dea, SVEC, 2010/12 

Pfersmann Andréas, « La censure de la note dans La Nouvelle Héloïse », dans Censure, 
autocensure et art décrire, de l’Antiquité à nos jours, éd. Jacques Domenech, Paris-
Bruxelles, Complexe, 2005, p. 191-204. 

Robinson Philip, « Literature versus theory. Rousseau’s second preface to Julie », French 
Studies, n° 44, 1990, p. 403-415. 



 7 

– « La préface dialoguée de Julie : le refus du dialogue ? », AJJR, n° 44, 2002, p. 405-419. 
Séité Yannick, « La note infrapaginale est-elle une forme brève ? Le cas de Rousseau “éditeur” 

de Julie », dans La Forme brève, éd. Simone Messina, Paris-Florence, Champion-Cadmo, 
1996, p. 179-193. 

– « Voltaire cible des notes infrapaginales de La Nouvelle Héloïse », dans Voltaire et ses 
combats, Oxford, Voltaire Foundation, 1997, p. 687-694.  

Stewart Philip, « Half-title or Julie beheaded », The Romanic Review, vol. 86, n° 1, 1995, p. 
36-43.  

Zagamé Antonia, « Le lecteur juge de la ‘vérité’ du récit : La Nouvelle Héloïse (1761) », et 
« La Nouvelle Héloïse de Rousseau ou le commentaire omniprésent » [sur les notes 
infrapaginales], dans L’Écrivain à la dérobée. L’auteur dans le roman à la première 
personne (1721-1782), Louvain, Peeters, 2011, p.78-93 et p. 251-280. 

 
 

8. Sur les estampes conçues par Rousseau et dessinées par Gravelot 
 
Eigeldinger Frédéric S., « Instructions de Rousseau pour l’illustration de quelques-unes de ses 

œuvres », Bulletin de l’Association Jean-Jacques Rousseau, 1999, n° 52, p.17-27. 
Ferrand Nathalie « La Nouvelle Héloïse illustrée par Gravelot »,  dans Jean-Jacques Rousseau 

et les arts, éd. Guilhem Sherf et Gauthier Ambrus, Paris, Éditions du patrimoine, Centre 
des monuments nationaux, 2012, p. 67-77. 

– « Hamlet dans La Nouvelle Héloïse. La leçon d’arts visuels de Gravelot à Rousseau », French 
Studies, vol. 67, n° 4, octobre 2013, p. 494-507. 

Griener Pascal, « Gravelot au service de Rousseau et de Voltaire : deux visions opposées de 
l’illustration », AJJR, n° 45, 2003, p. 377-393. 

Haldemann A, « Illustration als Schlüssel zur Imagination: Rezeptionsästhetische 
Überlegungen zu Rousseau illustriertem Roman La Nouvelle Héloïse », Études de lettres 
(Lausanne), n° 3-4 (1999), p 178-181. 

Labrosse Claude, « Le rôle des estampes de Gravelot dans la lecture de La Nouvelle Héloïse », 
Die Buchillustation im achtzehnten Jahrhundert, éd. Rainer Gruenter et al., Heidelberg, 
Carl Winter, 1980, p.131-144. 

– « Sur les estampes de La Nouvelle Héloïse dessinées par Gravelot », dans L’Illustration du 
livre et la littérature au dix-huitième siècle en France et en Pologne, éd. Zdrislaw Libera 
et al., Les Cahiers de Varsovie, Éditions de l’université de Varsovie, 1982, p.83-98 . 

– « Les estampes de La Nouvelle Héloïse ou les déceptions d’un créateur », Gazette des beaux-
arts, n° 109, 1987, p.117-122. Repris dans Voix et mémoire: Lectures de Rousseau, 2012, 
DOI : 10.4000/books.pul.5786 

Lavezzi Élisabeth, « Un rêve pictural. L’illustration de Julie ou La Nouvelle Héloïse », 
Francofonia, n° XIII, 1993/24, p. 53-76. 

Lewis Ann, « Texte, légende et image dans sept illustrations de La Nouvelle Héloïse : autour 
de Julie et son père », dans Penser et (d)écrire l’illustration : le rapport à l’image dans 
la littérature des XVIIIe et XIXe siècles, Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise 
Pascal, 2019 , p. 79-106.  

Martin Christophe, « L’exemple de La Nouvelle Héloïse », dans Dangereux suppléments. 
L’illustration du roman en France au XVIIIe siècle, Louvain-Paris, Peeters, 2005, p. 129-
143. 

– « De Gravelot à Chodowiecki. L’illustration de La  Nouvelle Héloïse en Europe au XVIIIe 
siècle », dans Traduire et illustrer le roman en Europe de l’Âge classique aux Lumières, 
éd. N. Ferrand, Oxford, SVEC, 2011 : 05, p. 197-208. 
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– « “Le premier baiser de l’amour” : la scène du bosquet de Julie et ses variations 
iconographiques (XVIIIe-XIXe siècles), dans L’Image répétée. Imitation, copie, remploi, 
recyclage, éd. Claire Carlin, Trung Tran et Olivier Leplatre, 2012 (http://revue-
textimage.com/conferencier/01_image_repetee/martin1.html) 

Ramond Catherine, « Autour des sujets d’estampes de La Nouvelle Héloïse : estampes 
dramatiques et tableaux romanesques », AJJR, n° 45, 2003, p. 511-527. 

Robinson Philip, Jean-Jacques Rousseau’s Doctrine of the Arts, Bern, 1984, p. 208-218. 
Stewart Philip, « Julie et ses légendes », SVEC n° 260, 1989, p.257-278  
– « Rousseau, Boucher, Gravelot, Moreau », Literature Interpretation Theory, n° 5, 1994, p. 

261-283. 
Tane Benoît, Avec figures… Roman et illustration au XVIIIe siècle, Presses universitaires de 

Rennes, 2014 (chap. 6 : « Julie figure et présence : “Ne pas faire scène”», p. 319-393). 
Thornton Ann-Marie, A Portfolio of Rousseau Engravings in Oxfordshire accompanied by 

illustrations to early editions of La Nouvelle Héloïse in Oxford libraries, Oxford, 1995. 
– « A Gift from Jean-Jacques Rousseau to George Simon Harcourt : etchings and proofs of the 

Illustrations to his works », Eighteenth-Century Fiction 14, n° 2-3 (2002), p.441-463. 
– « Rousseau graveur : une collection d’eaux-fortes et d’états pour la Julie », dans Jean-

Jacques Rousseau et les arts visuels, éd. F. S. Eigeldinger, AJJR, n° 45, 2003, p.471-510.  
Tissoire Amélie,  « Les Sujets d’estampes : une lecture en contrepoint de La Nouvelle 
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