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PRÉSENTATION DU NUMÉRO 

 

Ce numéro thématique de la Revue Algérienne des Lettres RAL intitulé « La post-mémoire 

comme résilience à la mémoire dans le roman maghrébin francophone », coordonné par 

Samia MOUFFOUK, Fouzia AMROUCHE et Abdelkrim BENSELIM se propose de réfléchir à une 

série de questions consubstantielles aux manifestations de la post-mémoire dans la 

littérature maghrébine francophone.  

Nous souhaitions proposer à partir de ce numéro une nouvelle manière de voir l’aspect 

mouvant de la mémoire et de l’oubli en matière de littérature maghrébine francophone. 

C’est le fruit d’une réflexion sur l’impact d’un trauma ou d’un souvenir hérité sur 

l’écriture de la mémoire. C’est une mue tranquille qui n’est pas achevée, sans doute, 

mais qui mérite d’être divulguée et tentée.  

Les contributions de ce numéro reprennent donc la question de la mémoire mais à partir 

de différentes perspectives qui placent l’auteur et son œuvre dans la sphère  post-

mémorielle. Toutes les contributions ont tenté de répondre à la question : « comment la 

post-mémoire peut-elle accéder à la discursivité ? »  

L’aspect post-mémoriel détecté dans les œuvres étudiées dans les articles est en 

perpétuelle mouvance car il rejoint l’approche littéraire utilisée comme dispositif 

analytique, par les auteurs des articles. . 

En ouverture du dossier, l'article de Mervette Guerroui intitulé : Le roman postcolonial 

algérien au temps de la post-mémoire : entre commémoration et dénonciation, argumente 

très précisément l'intérêt d'un dialogue porté sur la relation entre la littérature 

postcoloniale et la post-mémoire et cela à travers une étude comparative entre deux 

œuvres contemporaines qui projettent deux conceptions différentes du discours porté sur 

la mémoire et sur le passé. Deux auteurs : Samir Toumi et Nassira Belloulla et deux 

stratégies scripturales qui justifient le recours à l’écriture du trouble, de la quête  

identitaire et de la commémoration par les héritiers d’un souvenir non vécu et cela dans 

une perspective post-mémorielle.  

Dans son article intitule « L’écriture postmémorielle à l’épreuve de l’analyse du discours 

traumatique. Lecture analytique de l’œuvre d’Albert Memmi, de Driss Chraïbi et de Kateb 

Yacine ». Afif Mouats décrit l’impact de la perception de la réalité sur l’imaginaire 

linguistico-discursif dans les écrits maghrébins francophones. Et cela en essayant de 

déchiffrer le processus de la résilience scripturale dans ces écrits qui deviennent un 

produit sémiotique esthétique  tout en reproduisant le traumatisme. 

À travers une analyse psychocritique et psychanalytique , Nadia Bentifour et Sara 

BOuchene étudient dans leur article intitulé « Quand le trauma hante la mémoire : La 

littérature maghrébine ou la stigmatisation des indignations du colon entre réminiscence 

et fictionnalisation des réalités » la relation existante entre les écrits maghrébins 

francophones et les indignations de la colonisation. L’article tente de cerner la manière 

avec laquelle la littérature assure la transmission des traumatismes pour démarrer le 

processus de résilience à la lumière de l’approche post-mémorielle.  
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« Djedda dans Une enfance singulière, mémoire et voix féminine » est l’article de Ghezali 

NAIT AMARA qui explore l’autobiographie comme stratégie post-mémorielle dans l’écriture 

de Fadéla M’Rabet. A travers une analyse du personnage féminin  Djedda l’auteur nous 

livre un palimpseste mémoriel des voix/voies de femmes pendant la période  coloniale en 

Algérie. 

Dans son article intitulé :Histoire, identité et mémoire dans le roman La Gardienne des 

ombres, Don Quichotte à Alger de Waciny Laredj, Sabrina Benziane nous livre le secret de 

la stratégie scripturale mémorielle de Waciny qui se divulgue à partir de la mise en 

relation de la mémoire et de l’identité et la confrontation des aspects intertextuels et 

interculturels qui dessinent avec leur nouvelle contextualisation une réhabilitation 

symbolique de l’Histoire nationale.  

Mohamed Bouchelta, dans son article « La mémoire de la décennie noire dans la 

littérature algérienne francophone: du traumatisme à la résilience», montre comment le 

post-mémoire inscrit le trauma au cœur des stratégies scripturales chez quatre auteurs 

issus de différentes générations. L’article tente de justifier cette présence variée de la 

mémoire traumatique en étudiant la capacité de résilience chez les personnages des 

romans du corpus.  

La blessure en héritage. La mémoire douloureuse dans l'œuvre de Sadek AISSAT est le titre 

de l’article de Sarah SLIMANI, qui nous fait découvrir l’œuvre de Sadek Aissat à partir de 

sa construction mémorielle basée principalement sur l’écriture du souvenir, du trauma et 

de l’oscillation du passé et du présent. Cet  aspect mémoriel de la stratégie scripturale de 

l’auteur authentifie le rapport entre écriture, souffrance, souvenir, mémoire 

collective/indivuduelle et  blessure.   

De son côté, Mohammed Ait Menguellat dans son article « Écriture de la mémoire entre 

imaginaire et représentations de la Méditerranée dans le texte maghrébin d’expression 

francophone : cas de Tahar Djaout et Jean Sénac » part du constat qui stipule que 

l’écriture de Djaout est fondée essentiellement sur l’impact de l’aspect mémoriel et sur  

le vécu post-colonial. Il étudie la prise en charge de la mémoire collective par le texte 

djaoutien pour montrer comment l’écriture devient une production reconstructive 

mémorielle qui juxtapose l’obscurantisme du trauma postcolonial.  

Partant de l’idée qui affirme qu’écrire peut sauvegarder comme peut déformer ou effacer 

la mémoire, Youcef Atrouz, dans son article Mythologie en strates, mémoire(s) et 

intertextualité ou ce que le jour et la nuit doivent aux autres,  montre comment 

l’intertextualité par le biais des traces mythologiques (bibliques) peut reconstituer la 

mémoire dans le roman de Yasmina Khadra « Ce que le jour doit à la nuit ». Cet  article 

permet de revoir l’écriture de la mémoire en tant qu’aventure mémorielle réconciliatrice 

et résiliente.  

Samia Mouffouk a mené un entretien autour de la thématique de La Post-mémoire avec 

Verónica ESTAY STANGE qui a donné de nouvelles pistes de lecture de la production 

scripturale maghrébine francophone à travers l’approche post-mémorielle. Ce qui a permis 

de préciser la définition de la post-mémoire, d'en retracer la genèse de cette nouvelle  
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approche et d'expliciter les réseaux conceptuels au sein desquels ce concept s'inscrit, tout 

en précisant sa circonscription pluridisciplinaire et son impact discursif et esthétique.  

Fouzia Amrouche clôt ce dossier par un compte-rendu d’un numéro spécial de la revue 

« Art absolument », dans lequel elle commence par décrire cette revue puis elle nous 

présente le numéro spécial intitulé « Création et Postmémoire » qui a été publié en avril 

2013. Ce numéro aborde la relation entre la création et la post-mémoire à travers des 

manifestations organisées simultanément par l’université des Paris 8 et l’université 

Columbia et l’université Rutgers.  

 

 

 

 

 


