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Master1/2 Littérature française contemporaine  

Introduction  

La littérature française contemporaine désigne l'ensemble des œuvres littéraires 

produites en France depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Cela 

inclut divers genres littéraires tels que le roman, la poésie, le théâtre, et l'essai, reflétant 

une grande diversité de styles, de thématiques et de préoccupations. 

Cette littérature s’est essentiellement démarquée par des éléments clés, lui assurant une 

étiquette et une identité particulière comme :   

1. La diversité des voix : La littérature contemporaine est marquée par une 

pluralité de voix, incluant des auteurs d'origines diverses, ainsi que des 

perspectives sur des sujets variés tels que l'identité, l'immigration, les inégalités 

sociales et les enjeux environnementaux. 

2. Les Nouveaux courants et mouvements littéraires : Depuis les années 1960, 

plusieurs mouvements ont émergé, comme le Nouveau Roman, qui remet en 

question les conventions narratives traditionnelles, ou encore la littérature 

engagée qui aborde des questions politiques et sociales. 

3. L’interrogation des formes narratives : Les écrivains contemporains 

expérimentent souvent avec la forme et la structure de leurs œuvres, mélangeant 

parfois les genres ou jouant avec le langage et la narration. 

4. Les thématiques modernes : Les préoccupations des auteurs contemporains 

touchent à des thèmes actuels, tels que la technologie, l'individualisme, 

l'évolution des relations humaines, et les crises contemporaines (écologiques, 

sociales, etc.). 

5. L’influence des médias et de la culture populaire : La littérature 

contemporaine est également influencée par d'autres formes d'art et de médias, 

comme le cinéma, la musique, et les nouvelles technologies, intégrant parfois 

ces éléments dans le récit. 

Parmi les auteurs importants de la littérature française contemporaine, on peut citer des 

figures comme Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, Marie NDiaye, Annie Ernaux, 

christine angot  et bien d'autres, chacun apportant sa propre contribution unique à ce 

paysage littéraire dynamique. 

Que désigne alors la littérature française de l’extrême contemporain ?  

La littérature française de l'extrême contemporain désigne les œuvres littéraires 

produites en France depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Ce terme englobe une 

variété de genres et de styles, reflétant la diversité des voix et des démarches 

artistiques contemporaines. 

Ses principales caractéristiques : 
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1. Une pluralité des genres : On trouve dans cette littérature des romans, des 

essais, de la poésie, du théâtre, voire des formes hybrides qui mêlent différents 

genres. 

2. Des thématiques variées : Les thèmes abordés sont souvent liés à l'actualité 

sociale, politique et culturelle, et peuvent inclure la mondialisation, l’identité, la 

technologie, la crise écologique, ainsi que des réflexions sur la condition 

humaine. 

3. Une expérimentation formelle : De nombreux auteurs contemporains jouent 

avec la forme du texte, utilisant des structures non linéaires, des langages 

novateurs et des dispositifs narratifs inédits. 

4. Un contexte socioculturel : Les écrivains de cette époque réagissent à un 

monde en mutation rapide, influencé par les avancées technologiques et les 

bouleversements sociétaux, ce qui parfois se traduit par une écriture plus 

fragmentaire ou désenchantée. 

5. Des voix diverses : Cette période voit l’émergence d’écrivains issus de 

différentes cultures et origines, apportant des perspectives variées et 

enrichissant le paysage littéraire français. 

Quelques Auteurs significatifs : 

Ces dernières années, des auteurs se sont distingués par leur production et écrits ayant 

marqué la scène littéraire et critique. Des auteurs comme Michel Houellebecq, Annie 

Ernaux, Marie NDiaye, et Mathias Énard figurent parmi les voix importantes de cette 

période. Chacun apporte une sensibilité unique, explorant des questions de société et 

des expériences personnelles. 

En somme, la littérature française de l'extrême contemporain est un champ dynamique 

et en constante évolution qui reflète les préoccupations et les complexités du monde 

moderne. 

Des exemples  

Marc Weitzmann et Serge Doubrovsky sont deux figures marquantes dans le domaine 

littéraire et intellectuel français, chacun avec son propre parcours et contributions. 

Serge Doubrovsky (1928-2017) est un écrivain et théoricien français, souvent associé 

au mouvement du Nouveau Roman. Il est également connu pour son approche de 

l'autobiographie et pour avoir introduit une réflexion psychanalytique dans ses œuvres. 

Son livre le plus célèbre, "Fils" (1972), explore des thèmes de l'identité et de la 

mémoire. 

Marc Weitzmann, quant à lui, est un écrivain, critique littéraire et journaliste. Il est 

également connu pour ses essais qui abordent des questions de culture, de société et 

d'identité. Weitzmann, immiscé dans le débat contemporain, aborde souvent des 

thématiques liées à la mémoire collective, aux identités et à la littérature moderne. 
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Il est intéressant de noter que Weitzmann a parfois critiqué des figures et des 

mouvements littéraires comme le Nouveau Roman, ce qui peut établir un contraste 

entre ses idées et celles de Doubrovsky. Néanmoins, chacun d'eux a contribué à 

enrichir la littérature française à travers des perspectives différentes. 

Si vous avez des questions spécifiques ou si vous recherchez un aspect précis de leur 

confrontation ou de leur rapport, n'hésitez pas à préciser davantage ! 

Carole Martinez est une romancière française connue pour son style singulier et ses 

thèmes récurrents qui explorent souvent la quête d'identité, la mémoire, et les relations 

humaines. Ses romans sont souvent ancrés dans des contextes historiques ou 

légendaires, mêlant le réel et le fantastique, ce qui permet une richesse narrative et une 

profondeur émotionnelle. 

Parmi ses œuvres les plus remarquées figurent "Le cœur cousu", qui raconte l'histoire 

d'une femme tisseuse de rêves et de destinées, ainsi que "La terre des oublis", où elle 

évoque des thèmes de transmission et d'héritage. 

Martinez utilise un langage poétique et évocateur qui invite le lecteur à s'interroger sur 

la nature de la réalité et de l'évasion. Ses personnages, souvent des femmes fortes et 

résilientes, sont confrontés à des défis qui les poussent à redéfinir leur identité et leur 

place dans le monde. En somme, les romans de Carole Martinez se caractérisent par 

une étrange alchimie entre mythes, histoire personnelle et réflexions sur le féminin. 

Y a-t-il une différence entre la littérature française contemporaine et la 

littérature francophone contemporaine ?  

Oui, il existe une différence entre la littérature française contemporaine et la littérature 

francophone contemporaine. 

1. Littérature française contemporaine : Ce terme fait généralement référence 

aux œuvres écrites par des auteurs en France, en mettant l'accent sur leurs 

contextes culturels et sociaux spécifiques. La littérature française 

contemporaine se concentre sur des thèmes, des styles et des visions du monde 

qui reflètent la société française actuelle. 

2. Littérature francophone contemporaine : Ce terme englobe une plus grande 

diversité, incluant des œuvres écrites en français par des auteurs de divers pays 

et régions, tels que le Canada (notamment le Québec), la Belgique, la Suisse, 

ainsi que des pays d'Afrique, des Caraïbes, et d'autres régions où le français est 

utilisé. La littérature francophone contemporaine explore des expériences, des 

histoires et des perspectives variées qui peuvent différer considérablement de 

celles de la littérature française, souvent influencées par des contextes culturels, 

historiques et linguistiques spécifiques à chaque région. 

En résumé, la littérature française contemporaine est un sous-ensemble de la littérature 

francophone contemporaine, qui, elle, est plus large et plus diverse, incluant un 

éventail d'autrices et d'auteurs aux origines variées qui écrivent en français. 
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TD N°1  

 

Connaissez-vous un auteur français contemporain ?  

Présentez le tout en mettant l’accent sur les majeures caractéristiques de son œuvre.  

(S’appuyer sur le résumé d’un roman)  

 

 

 

Qu’en est-il du roman autofictionnel et exofictionnel ? 

 

Le roman autofictionnel et le roman exofictionnel sont deux formes littéraires 

marquantes de l’extrême contemporain. Ces genres explorent les limites entre fiction 

et réalité, mais ils se distinguent par leur rapport à l’expérience personnelle ou 

étrangère. 

 

Le roman autofictionnel 

Définition : 

L'autofiction est un genre où l’auteur mêle volontairement des éléments 

autobiographiques à une narration fictive. Le terme a été popularisé par Serge 

Doubrovsky en 1977, qui la définissait comme une « fiction strictement personnelle » 

combinant des faits réels de la vie de l’auteur et des éléments romancés. 

Caractéristiques : 

1. Mélange réalité/fiction : 

o Le narrateur est souvent le double de l'auteur (portant le même nom ou 

des traits évidents de sa biographie). 

o Les événements décrits s’inspirent directement de la vie réelle, mais ils 

sont retravaillés, déformés ou embellis. 

2. Exploration de l’intime : 

o Les récits autofictionnels abordent des thèmes introspectifs tels que 

l'identité, les traumatismes, les relations familiales, ou les luttes sociales 

et personnelles. 

o Ces œuvres brouillent la frontière entre confession et invention. 

3. Auteurs représentatifs : 

o Annie Ernaux, avec des œuvres comme Les Années ou La Place, où elle 

chronique sa vie tout en interrogeant la mémoire collective. 

o Édouard Louis, dans En finir avec Eddy Bellegueule, relate son parcours 

individuel en relation avec les violences sociales. 
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o Christine Angot, souvent associée à une écriture brutale et directe de 

l’intime, comme dans L’Inceste. 

Enjeux : 

 Authenticité et fictionnalisation : L'autofiction interroge la notion de vérité 

littéraire et le droit d’un auteur à transfigurer sa vie. 

 Réception critique : Elle peut susciter fascination ou polémique, notamment sur 

le respect des figures réelles impliquées dans les récits. 

 

Définition : 

L'autofiction est un genre où l’auteur mêle volontairement des éléments 

autobiographiques à une narration fictive. Le terme a été popularisé par Serge 

Doubrovsky en 1977, qui la définissait comme une « fiction strictement personnelle » 

combinant des faits réels de la vie de l’auteur et des éléments romancés. 

Caractéristiques : 

1. Mélange réalité/fiction : 

o Le narrateur est souvent le double de l'auteur (portant le même nom ou 

des traits évidents de sa biographie). 

o Les événements décrits s’inspirent directement de la vie réelle, mais ils 

sont retravaillés, déformés ou embellis. 

2. Exploration de l’intime : 

o Les récits autofictionnels abordent des thèmes introspectifs tels que 

l'identité, les traumatismes, les relations familiales, ou les luttes sociales 

et personnelles. 

o Ces œuvres brouillent la frontière entre confession et invention. 

3. Auteurs représentatifs : 

o Annie Ernaux, avec des œuvres comme Les Années ou La Place, où elle 

chronique sa vie tout en interrogeant la mémoire collective. 

o Édouard Louis, dans En finir avec Eddy Bellegueule, relate son parcours 

individuel en relation avec les violences sociales. 

o Christine Angot, souvent associée à une écriture brutale et directe de 

l’intime, comme dans L’Inceste. 

Enjeux : 

 Authenticité et fictionnalisation : L'autofiction interroge la notion de vérité 

littéraire et le droit d’un auteur à transfigurer sa vie. 

 Réception critique : Elle peut susciter fascination ou polémique, notamment sur 

le respect des figures réelles impliquées dans les récits. 
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Le roman exofictionnel 

Définition : 
L'exofiction désigne des récits où l’auteur choisit de raconter la vie d’un personnage 

réel, mais extérieur à lui-même (historique, contemporain ou même anonyme). Le 

terme s’est popularisé dans les années 2010 pour désigner un mouvement opposé à 

l’autofiction, en se concentrant sur « l’autre » plutôt que sur soi. 

Caractéristiques : 

1. Représentation d’autrui : 
o L’auteur imagine et recompose la vie d'une figure étrangère à son 

expérience personnelle. 

o L’approche peut être biographique, mais elle autorise une grande liberté 

d’interprétation et d’invention. 

2. Travail sur l’histoire et la mémoire : 
o Les romans exofictionnels revisitent souvent des périodes historiques ou 

des événements marquants à travers le prisme de personnages célèbres 

ou oubliés. 

o Ce genre explore des thématiques universelles (justice, oppression, 

créativité, etc.) à partir d'individualités. 

3. Auteurs représentatifs : 

o Laurent Binet, avec HHhH, imagine les pensées et motivations de 

figures historiques du nazisme et de leurs résistants. 

o Clara Dupont-Monod, dans S’adapter, construit un récit autour d’une 

figure familiale particulière. 

o Gaëlle Nohant, dans La Femme révélée, crée un pont entre fiction et 

biographie intime d'un personnage inventé dans un contexte historique. 

Enjeux : 

 Liberté d’interprétation : Comme dans le roman autofictionnel, le mélange de 

réel et de fiction soulève des questions éthiques, notamment sur la fidélité à 

l’histoire ou à l’intégrité des personnages représentés. 

 Dimension universelle : En se concentrant sur l'autre, l'exofiction permet 

d’explorer des expériences humaines diverses tout en proposant une réflexion 

sur des contextes historiques ou culturels. 

 

Autofiction et Exofiction : des tensions et des complémentarités 

Ces deux formes littéraires, bien qu’opposées dans leur approche du réel, reflètent les 

préoccupations de la littérature contemporaine : 

 Brouiller les frontières entre réel et imaginaire : Les deux genres témoignent 

d’un désir d’interroger la vérité et de multiplier les points de vue narratifs. 
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 Questionner l’identité : Tandis que l’autofiction plonge dans la subjectivité 

individuelle, l’exofiction s’ouvre à une compréhension de l’altérité. 

 Renouveler la narration : Ces genres permettent d'explorer de nouvelles 

formes, à la croisée du témoignage, du récit historique, et de la fiction. 

En somme, le roman autofictionnel et exofictionnel incarnent deux facettes de la 

même quête : comprendre et raconter le monde à travers le prisme de l’expérience 

humaine, qu’elle soit personnelle ou universelle. 

 

TD  

 

Le face à face Serge Doubrovsky et Marc Weitzmann autour du Livre brisé, Fils et 

Chaos a permis de lever en grande partie le voile sur la question liée au roman 

autofictionnel. Dites comment ?  

 

Spécificités du roman d’aujourd’hui  

Le roman français contemporain d’aujourd’hui se distingue par une diversité 

remarquable, tant sur le plan poétique que formel, thématique, et engagé. Voici une 

analyse détaillée, appuyée par des exemples d’œuvres et d’auteurs marquants. 

 

1. Sur le plan poétique : une recherche d'intensité et de renouvellement 

La poétique du roman contemporain dépasse souvent le simple récit pour travailler le 

langage comme une matière vivante et expressive. 

 Lyricisme et musicalité : 

o Ex. Réparer les vivants de Maylis de Kerangal (2014) : Ce roman 

déploie une écriture vibrante et lyrique pour raconter la transplantation 

cardiaque d’un jeune homme. La fluidité des phrases et le rythme 

soutenu reflètent l’urgence et la tension émotionnelle. 

 Minimalisme poétique : 

o Ex. Les Années d'Annie Ernaux (2008) : À travers une écriture sobre et 

factuelle, Ernaux capte la mémoire collective d’une époque tout en 

suggérant une dimension universelle. Sa poétique repose sur la densité 

de l’observation et l’économie des mots. 

 Oralité et langage brut : 

o Ex. Vernon Subutex de Virginie Despentes (2015-2017) : La trilogie 

adopte un style incisif, parfois cru, pour donner une voix authentique aux 

marginaux de la société française. 
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 Expérimentation formelle : 

o Ex. Sérotonine de Michel Houellebecq (2019) : Dans un style à la fois 

détaché et ironique, l’auteur crée une tension poétique entre le nihilisme 

du narrateur et les descriptions mélancoliques du monde contemporain. 

 

 
2. Sur le plan formel : des structures éclatées et hybrides 

Le roman contemporain explore de nouvelles structures narratives, brouillant les 

frontières entre genres. 

 Fragmentation et polyphonie : 

o Ex. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (2018) : Ce roman 

choral met en scène plusieurs personnages dans une région industrielle 

en déclin, captant la diversité des voix et des perspectives sociales. 

 Hybridation des genres : 

o Ex. HHhH de Laurent Binet (2010) : À mi-chemin entre roman, essai et 

enquête historique, l’auteur revisite l’histoire de l’assassinat de Reinhard 

Heydrich en jouant avec les codes du récit traditionnel. 

o Ex. L'Ordre du jour d'Éric Vuillard (2017) : Ce récit historique mêle 

anecdotes, réflexions et scènes romancées pour offrir une vision critique 

de l’ascension du nazisme. 

 Formats numériques et ruptures formelles : 

o Ex. Les Furtifs d'Alain Damasio (2019) : Ce roman de science-fiction 

intègre des typographies variées, des dialogues visuellement atypiques, 

et une narration éclatée, reflétant l’instabilité d’un monde futuriste. 

 
3. Sur le plan thématique : une plongée dans les enjeux contemporains 

Les romans d’aujourd’hui abordent des problématiques actuelles, souvent complexes 

et globalisées. 

 Identités, genres et sexualités : 

o Ex. En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis (2014) : Ce roman 

autobiographique explore l'homophobie, la violence de classe et la quête 

d'identité dans un milieu rural défavorisé. 

o Ex. King Kong Théorie de Virginie Despentes (2006) : Bien que non 

romanesque, ce texte à mi-chemin entre le manifeste et la confession 

influence les récits féministes contemporains. 

 Crises sociales et fractures économiques : 

o Ex. Chanson douce de Leïla Slimani (2016) : Inspiré d’un fait divers, ce 

roman interroge les rapports de classe et la solitude des femmes 

modernes à travers l’histoire d’une nourrice meurtrière. 

 Mémoire et post-colonialisme : 
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o Ex. Frère d’âme de David Diop (2018) : Ce récit poétique revient sur le 

rôle des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, 

réhabilitant une voix marginalisée. 

 Rapport au numérique et à l’écologie : 

o Ex. Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet (2020) : Ce roman explore les 

enjeux de la crise climatique et la recherche de solutions globales. 

o Ex. Un personnage de roman de Philippe Besson (2017) : Il intègre des 

réflexions sur l’impact des nouvelles technologies et la construction des 

identités médiatiques. 

 
4. Sur le plan de l’engagement : un outil critique et militant 

Le roman contemporain devient souvent un espace d’engagement politique ou social. 

 Critique des inégalités : 

o Ex. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu : En décrivant l'ennui et 

la colère d'une jeunesse de province dans une France post-industrielle, le 

roman dénonce les fractures sociales et l'absence de perspectives. 

 Féminisme et dénonciation des violences : 

o Ex. L’Événement d’Annie Ernaux (2000) : Ce récit autobiographique, 

résonnant encore aujourd'hui, revient sur l'expérience d'un avortement 

clandestin, dénonçant les tabous autour des droits des femmes. 

 Post-colonialisme : 

o Ex. Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal (2020) : Ce roman explore 

les violences patriarcales au sein des sociétés africaines tout en résonnant 

avec les mouvements féministes globaux. 

 Écologie et dystopie : 

o Ex. Les Furtifs d'Alain Damasio : En mêlant science-fiction et critique 

politique, l’auteur met en lumière les dérives de la surveillance 

technologique et les enjeux environnementaux. 

 Mémoire collective et politique : 

o Ex. Ceux qui restent de Jean-Marc Turine (2018) : Ce roman engagé 

retrace l’histoire de populations roms persécutées pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 
Conclusion : une littérature en quête de sens et de rupture 

 

Le roman français contemporain se distingue par : 

1. Une poétique innovante, jouant sur le langage, les rythmes, et la musicalité. 

2. Une liberté formelle, favorisant les expérimentations hybrides et les structures 

éclatées. 
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3. Des thématiques ancrées dans les préoccupations actuelles, allant de 

l’identité individuelle à des problématiques globales comme l’écologie ou la 

justice sociale. 

4. Un engagement critique et militant, où la littérature devient un outil de 

réflexion et de dénonciation. 

Ces romans reflètent les tensions du monde d’aujourd’hui, tout en renouvelant les 

formes narratives pour mieux les capter. 

 

TD  

 

Peut-on considérer le roman francophone comme jumeau, cousin ou voisin du roman 

français contemporain ? A-t-il le même statut que celui commis au niveau de 

l’hexagone ?  

 

 

Le temps et l’espace dans le roman français contemporain  

 

Le temps et l’espace dans le roman de l’extrême contemporain jouent un rôle 

fondamental dans le renouvellement des formes narratives. Ces dimensions, qui 

structurent traditionnellement le récit, sont revisitées pour refléter les préoccupations, 

la fragmentation, et les dynamiques de notre époque. Voici une analyse des spécificités 

du traitement du temps et de l’espace dans ce genre : 

 
1. Le traitement du temps : éclatement et subjectivité 

Dans le roman de l'extrême contemporain, le temps n’est plus simplement linéaire ou 

chronologique. Il devient fragmenté, subjectif, et souvent malléable. 

Temporalité fragmentée : 

 Le récit découpe le temps en moments discontinus, reflétant un monde où la 

vitesse et la simultanéité dominent. 

o Ex. Les Années d’Annie Ernaux (2008) : Le roman construit une 

mosaïque temporelle mêlant souvenirs personnels et grandes dates 

historiques, reflétant une mémoire collective éclatée. 

Présent perpétuel : 

 Certains romans s’attachent à capter un "temps présent", souvent marqué par 

une urgence ou une immobilité. 

o Ex. Réparer les vivants de Maylis de Kerangal (2014) : Le récit se 

déroule sur 24 heures, avec une attention extrême à chaque moment, 

soulignant la densité du vécu. 
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o Ex. Dans la forêt de Jean Hegland (2017) : Bien que traduit, ce roman 

illustre une temporalité resserrée et cyclique, évoquant la survie dans un 

monde post-apocalyptique. 

Retour du passé : 

 Le passé ressurgit comme une force structurant la mémoire individuelle ou 

collective. Les récits contemporains explorent souvent comment le passé 

s'infiltre dans le présent, dans un va-et-vient constant. 

o Ex. Frère d'âme de David Diop (2018) : Le narrateur revit les 

traumatismes de la Première Guerre mondiale dans un flux temporel où 

passé et présent se confondent. 

Accélération et dilatation : 

 Le temps peut être accéléré (pour souligner la vitesse du monde contemporain) 

ou dilaté (pour explorer la profondeur des expériences humaines). 

o Ex. Sérotonine de Michel Houellebecq (2019) : La narration alterne 

entre des passages accélérés où le narrateur saute des mois, et des 

moments ralentis marqués par l'introspection. 

 
2. L’espace : entre ancrage local et universalité 

L’espace dans le roman de l’extrême contemporain reflète à la fois l’intimité du 

quotidien et les dynamiques globales de notre époque. 

Espaces quotidiens et familiers : 

 Les lieux du quotidien, souvent anodins, prennent une importance centrale. Ils 

servent de toile de fond pour révéler les tensions sociales et individuelles. 

o Ex. Chanson douce de Leïla Slimani (2016) : Le drame se déroule dans 

l’espace confiné d’un appartement parisien, soulignant les tensions 

invisibles dans un cadre domestique. 

Espaces marginalisés ou oubliés : 

 Les récits se tournent vers des lieux délaissés, en périphérie ou hors des centres 

de pouvoir. 

o Ex. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (2018) : L’espace 

provincial, marqué par le déclin industriel, devient le théâtre des 

frustrations et aspirations d’une jeunesse désenchantée. 

Globalisation et déterritorialisation : 

 Les récits contemporains interrogent l’impact de la mondialisation sur l’espace. 

Les lieux ne sont plus des entités fixes mais des points de passage, traversés par 

des flux migratoires, économiques et culturels. 

o Ex. Boussole de Mathias Énard (2015) : Le roman traverse des espaces 

multiples (Vienne, le Moyen-Orient), soulignant les liens complexes 

entre Orient et Occident. 

Espaces numériques et technologiques : 
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 L’espace virtuel, marqué par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, 

devient une extension ou un substitut de l’espace réel. 

o Ex. Les Furtifs d'Alain Damasio (2019) : La surveillance technologique 

transforme l’espace urbain en un lieu de contrôle et de résistance. 

Nature et espaces en crise : 

 L’écologie occupe une place croissante, avec des récits mettant en avant des 

espaces naturels en voie de disparition ou en lutte contre les destructions 

humaines. 

o Ex. Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet (2020) : Les enjeux 

écologiques sont explorés à travers des lieux touchés par le 

réchauffement climatique et les bouleversements environnementaux. 

 
3. Interaction entre temps et espace : le chronotope contemporain 

Les romans de l'extrême contemporain brouillent les frontières entre temps et espace 

pour refléter les conditions humaines dans un monde complexe. 

Temporalité spatialisée : 

 Les lieux deviennent porteurs d’une mémoire temporelle, où le passé, le présent 

et l’avenir coexistent. 

o Ex. Une vie comme les autres de Hanya Yanagihara (traduit, 2015) : 

Les espaces vécus par les personnages (appartements, bureaux, hôpitaux) 

deviennent des archives émotionnelles. 

Non-lieux et perte de repères : 

 Les personnages évoluent souvent dans des non-lieux (aéroports, autoroutes, 

zones commerciales), symbolisant une perte de repères identitaires et spatiaux. 

o Ex. Plateforme de Michel Houellebecq (2001) : Les espaces touristiques 

deviennent des lieux anonymes et interchangeables, vidés de leur 

singularité culturelle. 

 
4. Conclusion : fragmentation et redéfinition 

Dans le roman de l’extrême contemporain, le temps et l’espace ne sont plus de 

simples cadres narratifs. Ils deviennent des éléments malléables qui reflètent la 

complexité d’un monde en mutation. En fragmentant le temps, en redéfinissant 

l’espace, et en brouillant les frontières entre les deux, les auteurs offrent une nouvelle 

manière de raconter l’expérience humaine contemporaine. 
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