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АНОТАЦІЯ 

Сучасна літературна критика дедалі активніше звертається до аспектів 

художнього простору в літературних творах, який відображає емоційне, психологічне 

та культурне сприйняття світу автором. У магістерській роботі зосереджено увагу на 

лінгвостилістичних особливостях художнього простору у творах відомого 

письменника Жана-Поля Дюбуа. 

У першому розділі досліджуються особливості творення метафори в контексті 

відтворення просторових образів у творах Ж.-П. Дюбуа, зокрема, вивчається вплив 

метафоричного переносу  на сприйняття і інтерпретацію художнього простору 

читачем. 

Другий розділ присвячений лінгвістичному аналізу лінгво-стилістичного стилю 

Жана-Поля Дюбуа. Зокрема, вивчаються мовні та стилістичні засоби, що активізують 

просторовий аспект у його творчості, а також особливості відображення різних видів 

просторів – від внутрішнього психологічного до зовнішнього фізичного. 

Третій розділ зосереджений на практичному застосуванні лінгво-стилістичних 

знань при аналізі художнього простору. Пропонуються методики та інструменти для 

детального розбору та аналізу просторових образів в літературних творах на прикладі 

романів і оповідань Дюбуа. 

У висновках підводиться підсумок проведеної роботи, а також наголошується 

на значущості дослідження художнього простору як ефективного засобу глибокого 

проникнення в світ авторської свідомості. У списку використаної літератури 

представлені джерела, на основі яких було проведене дослідження. 

Ключові слова: лінгвостилістика, художній простір, Жан-Поль Дюбуа, 

метафора, літературний аналіз, стилістичний аналіз.
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L’INTRODUCTION 

 

L'espace artistique dans la littérature contemporaine est un lieu privilégié où l'auteur 

exprime sa vision du monde, son imaginaire, sa sensibilité et sa perception des réalités. Jean-

Paul Dubois, écrivain français de renom, est l'un de ceux qui se distinguent par une création 

d'espaces singuliers dans ses œuvres. Le style narratif et linguistique avec lequel il bâtit ces 

espaces mérite une attention particulière. C'est dans cette optique que notre étude s'intéresse 

aux particularités linguo-stylistiques de l'espace artistique dans les œuvres de Jean-Paul 

Dubois. 

L'originalité de l'espace dans ses romans est non seulement un lieu de représentation, 

mais aussi un moyen par lequel l'auteur engage le lecteur dans une réflexion profonde sur 

l'existence humaine, le destin et les choix que l'on fait dans la vie. À travers ses espaces, 

Dubois offre une peinture vivante de la condition humaine, en insufflant une atmosphère 

particulière qui caractérise son style. 

L'actualité de ce travail réside dans l'importance de comprendre comment un 

écrivain contemporain façonne son espace artistique, et comment il utilise la langue et le 

style pour traduire sa vision. C'est un domaine encore peu exploré, notamment en ce qui 

concerne les œuvres de Jean-Paul Dubois. 

L'objet de cette recherche est l'espace artistique dans les romans de Jean-Paul 

Dubois.  

Le sujet de travail présenté porte sur les caractéristiques linguo-stylistiques de 

patrimoine littéraire de Jean-Paul Dubois. 

Le but de ce travail est de définir les particularités linguo-stylistiques de l'espace 

naratif des romans de l'auteur présenté. 

Pour atteindre cet objectif, nous poursuivons les tâches suivantes: 

 Identifier les principales caractéristiques du style linguistique de J. Dubois en 

tant qu'écrivain; 

 Explorer le concept de métaphore dans une œuvre de fiction et définir son rôle 

dans la création d'un récit. 
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 Examiner l'utilisation des dispositifs stylistiques par Jean-Paul Dubois pour 

créer et enrichir l'espace artistique au sein de ses œuvres, en mettant en lumière la façon 

dont ces éléments contribuent à la singularité de son univers littéraire; 

 Analyser les spécificités de l'espace narratif dans l'écriture de Jean-Paul 

Dubois, en identifiant les techniques narratives qui façonnent l'expérience du lecteur et en 

définissant le rôle de ces espaces dans l'élaboration des thèmes et de la psychologie des 

personnages; 

 Étudier l'interrelation entre la structure linguistique et la représentation de 

l'espace dans les romans de Jean-Paul Dubois, pour comprendre comment la langue façonne 

la perception de l'espace artistique et influence la réception du récit par le lecteur; 

 Proposer une approche méthodologique rigoureuse pour l'analyse linguo-

stylistique des textes littéraires, spécifiquement adaptée à l'étude de l'espace artistique, afin 

de contribuer à la compréhension des dynamiques entre la forme linguistique et le contenu 

artistique. 

Les méthodes employées au cours de cette étude incluent la méthode descriptive, 

l'analyse textuelle, la stylistique comparée ainsi que l'analyse et la synthèse. 

 La méthode descriptive qui a permis de dresser une cartographie précise de 

l'espace artistique dans les textes de Jean-Paul Dubois. Elle a fourni une description détaillée 

des différents éléments linguistiques et stylistiques qui caractérisent son œuvre. 

 L'analyse textuelle qui a permis d’examiner les textes littéraires de manière 

approfondie pour en relever les caractéristiques stylistiques et linguistiques. 

 La méthode comparée a donné la possibilité de mettre en évidence les spécificités 

d’un style: En mettant en parallèle l'œuvre de Dubois avec d'autres auteurs, cette méthode 

permet de mettre en évidence les spécificités de son style. 

 Analyse et synthèse: ces méthodes ont permis d'isoler des éléments linguistiques 

et stylistiques, puis de les réintégrer dans la compréhension globale de l'œuvre. 

Le matériel de cette recherche comprends une sélection d'œuvres de Jean-Paul Dubois: 

les romans “ Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ”, “ Une vie 
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française ”, “ La succession ” , “ Les accommodements raisonnables ” ainsi que des critiques 

et analyses pertinentes de ses textes. 

L'importance pratique de cette étude est qu'elle pourra servir de référence pour des 

études futures sur le sujet, ainsi que pour des cours de littérature, de stylistique ou de 

linguistique. 

La structure de cette recherche est organisée de manière à répondre à nos objectifs. 

Elle comprend l'introduction, trois chapitres principaux, une conclusion et une 

bibliographie. 

L'approbation du travail. Les principales dispositions et les résultats du mémoire de 

master ont été présentés dans un rapport lors de la Conférence scientifique et pratique des 

étudiants 2022 та 2023 “ As orbem per linuas ”: “ Les particularités de la création de la 

métaphore dans les oeuvres de Jean-Paul Dubois ”, “ Les metaphores cognitives dans les 

oevres de Jean-Paul Dubois ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

Chapitre 1. LE PARTICULARITÉS DE LA CRÉATION DE LA MÉTAPHORE 

DANS LES OUVRES DE JEAN-PAUL DUBOIS. 

 

1.1 Jean-Paul Dubois en tant que romancier français moderne 

 Dubois est apprécié pour son humour noir, son ironie et sa capacité à écrire facilement 

sur le tragique. Il adhère aux opinions libertaires (idée politique de liberté individuelle, non-

ingérence totale de l'État - GPU) et athées. Il démythifie souvent la réalité dans les textes. Il 

considère l'écrivain américain John Updike, qui a écrit sur la vie quotidienne de la classe 

moyenne américaine, comme un mentor littéraire. Presque toutes les œuvres de Dubois ont 

échoué des héros qui vivent non pas leur vie, mais son illusion. Ils touchent le lecteur en 

cherchant quelque chose de plus grand. Souvent, ces personnages sont déprimés. 

Journaliste, écrivain voyageur et romancier français, Jean-Paul Dubois écrit souvent 

sur la société française et américaine avec un œil cynique et blasé. Son premier roman à être 

traduit en anglais, “ Vie Française ”, poursuit ce schéma caractéristique. Lauréat du 

prestigieux Prix Fémina en 2004, Une vie française s'étend sur quarante ans de la vie de son 

narrateur, Paul Blick. Il se passe beaucoup de choses au cours de ces années en France, des 

présidences de Charles De Gaulle à Jacques Chirac, des années 1960 rebelles et de 

l'américanisation croissante de la culture française [1, p.30]. Pendant ce temps, le narrateur 

traverse de nombreux changements dans sa propre vie. Durant son enfance, il est attristé 

lorsque son frère meurt à l'âge de huit ans. Ses parents deviennent émotionnellement 

renfermés à la suite de cette perte. Dans les années 1960, Paul devient un rebelle et lors 

d'une émeute en 1968, il va jusqu'à briser les vitres de l'entreprise de son propre père.  

Dans toutes les œuvres de l'écrivain chaque fois que le principal conflit de l'existence 

humaine est abordé: l'auteur fait des analogies avec sa propre vie. 

Du point de vue stylistique, on distingue dans les textes analysés les grandes tendances 

suivantes: l'utilisation de constructions allégoriques, de marqueurs de style familier, 

d'épithètes, de nombreuses répétitions lexicales, dont le but est également de souligner le 

rythme du texte [2, p.87]. Il est également possible de distinguer la fréquence d'utilisation 

de la personnification, qui sert à la cohérence du texte, et des structures elliptiques, qui sont 

le plus souvent inhérentes au style familier. Dans le texte, l'auteur utilise également des 
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dispositifs stylistiques et des moyens d'expression tels que des questions rhétoriques, des 

exclamations, des métaphores, des antithèses et des ironies [3, p.90]. Ces moyens figuratifs 

jouent un rôle important dans la création d'un texte plus vivant, ils peuvent être attribués aux 

tendances textuelles les plus significatives. 

La répétition rythmique est l'une des techniques les plus utilisées dans les œuvres de 

Jean-Paul Dubois que nous analysons. Le rythme existe dans toutes les sphères de l'activité 

humaine et peut prendre diverses formes. C'est un puissant moyen d'expression 

émotionnelle, quelle que soit son origine - que le rythme soit musical, mécanique ou 

symétrique [4, p.34]. Les constructions parallèles, l'une des tendances significatives des 

textes analysés, sont aussi l'une des variétés de la répétition. Ce dispositif stylistique sert de 

moyen de communication important dans le texte. Selon l'agencement des mots répétés dans 

un texte donné, on peut distinguer des constructions parallèles anaphoriques. 

L'épithète est l'un des dispositifs stylistiques les plus courants dans les romans. Une 

épithète est un trope lexico-syntaxique qui remplit la fonction de définition, de circonstance 

ou d'adresse et se distingue par la présence obligatoire de connotations émotives ou 

expressives et autres, à l'aide desquelles l'auteur exprime son attitude envers le sujet [6, 

p.125]. 

 

1.2.  La métaphore dans l'univers narratif de Jean-Paul Dubois: caractérisation 

et rôle dans la création de la narration 

Caractériser le concept de métaphore dans une œuvre de fiction revient à explorer la 

capacité de l'auteur à créer des passerelles entre le réel et l'imaginaire. La métaphore est un 

outil de transformation par lequel les éléments ordinaires du récit acquièrent une dimension 

extraordinaire. Elle fonctionne sur deux niveaux: d'abord, elle enrichit le texte en fournissant 

une profondeur sémantique qui dépasse le sens littéral ; ensuite, elle engage le lecteur dans 

un processus d'interprétation actif, où sa propre imagination et son expérience viennent 

interagir avec le récit. 

Dans la création d'un récit, la métaphore joue un rôle central. Elle n'est pas seulement 

là pour embellir le texte, mais pour structurer l'expérience narrative elle-même. Par la 

métaphore, un auteur peut peindre des émotions complexes, esquisser des thèmes abstraits 
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et sculpter des caractères avec une subtilité qui échappe à la description directe. Elle permet 

de créer des niveaux de lecture multiples, offrant ainsi une richesse d'interprétation qui peut 

s'adapter aux perspectives variées des lecteurs [7, p.114] . 

La métaphore peut également fonctionner comme un leitmotiv dans une œuvre de 

fiction, un motif récurrent qui aide à tisser le fil conducteur du récit. Elle peut être utilisée 

pour révéler progressivement la personnalité d'un personnage, la nature d'un conflit ou 

l'essence d'un cadre. Les auteurs recourent souvent à la métaphore pour suggérer des liens 

et des parallèles entre différents éléments du récit, ce qui confère une cohérence et une unité 

à l'ensemble de l'œuvre. La métaphore, par sa nature même, agit comme un catalyseur dans 

l’œuvre de fiction, invitant à une interaction dynamique entre l'auteur, le texte et le lecteur 

[8, p.57]. Pour caractériser le concept de métaphore dans une œuvre de fiction, il faut 

reconnaître qu'elle y joue un rôle bien plus vaste que la simple comparaison stylistique; elle 

devient un mécanisme par lequel la réalité se transforme et se réinvente. 

Dans la tapestrie littéraire de Jean-Paul Dubois, la métaphore s'impose comme un outil 

narratif de premier ordre, façonnant de manière significative la texture de ses récits. Elle est 

à la fois miroir de la vision artistique de Dubois et vecteur de la complexité émotionnelle de 

ses personnages [9, p.78]. Ce chapitre propose d'examiner la métaphore non seulement en 

tant que figure de style, mais aussi comme une fenêtre ouverte sur l'espace artistique 

duboisien, révélant l'intimité de ses personnages et l'originalité de ses mondes fictifs. Pour 

appréhender la richesse de la métaphore dans l'œuvre de Dubois, il convient d'abord de tracer 

les contours de cette figure de style. La métaphore, transposant le sens propre d'un mot dans 

un contexte qui évoque un sens figuré, permet une immersion profonde dans l'imaginaire de 

l'auteur. Elle transcende la littéralité et offre une polyphonie de sens qui enrichit la narration 

[21, p.23]. 

L'examen des textes de Dubois révèle que l'emploi de la métaphore va bien au-delà 

d'une simple ornementation stylistique; elle est une brique fondamentale dans l'édifice de sa 

création narrative. Que ce soit à travers la description des émotions, la peinture des paysages 

ou la cristallisation des pensées, la métaphore chez Dubois sert de pont entre le monde 

intérieur de ses créations et le lecteur. 
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En outre, les métaphores duboisiennes sont souvent ancrées dans le réel, puis s'envolent 

vers des sphères plus abstraites, invitant à une réflexion sur la condition humaine, les 

dilemmes existentiels et la quête de sens qui traversent son œuvre.  

La métaphore devient alors une clé de voûte de la narration, permettant de tisser une 

continuité thématique et de renforcer la cohésion du récit [26, p.64]. Cet ancrage 

métaphorique se manifeste notamment dans la manière dont Dubois aborde  

des thèmes récurrents tels que la solitude, la perte et l'espoir. Les métaphores  

deviennent des récits parallèles qui accompagnent le lecteur, l'invitant à explorer les 

subtilités du texte au-delà de sa surface narrative. Elles permettent ainsi  

d'éclairer les motivations profondes des personnages et de révéler les sous-textes  

qui parcourent l'œuvre. 

Pour illustrer cet usage, nous nous pencherons sur des exemples précis où les 

métaphores duboisiennes fusionnent avec l'espace artistique de ses romans. Dans ces cas, 

les objets, les paysages ou même les actions se chargent d'une symbolique qui dépasse leur 

existence littérale. Par exemple, un simple coucher de soleil peut se métamorphoser en une 

réflexion mélancolique sur le temps qui passe ou la fin d'une époque dans la vie d'un 

protagoniste. L'analyse détaillée de ces métaphores révèle comment elles structurent la 

dynamique narrative de Dubois [15, p.27]. Elles sont le reflet d'une narration qui s'articule 

autour de l'absence et de la présence, du dit et du non-dit, jouant sur la tension entre ce qui 

est manifeste et ce qui est latent. À travers ce prisme, chaque métaphore devient un fil 

d'Ariane que le lecteur est invité à suivre, découvrant ainsi les différentes couches de 

signification qui constituent le récit. 

La présence de la métaphore dans l'écriture de Dubois souligne également sa capacité 

à créer une proximité entre le lecteur et le texte. Par ce biais, Dubois ne se contente pas de 

raconter une histoire; il construit un espace de résonance émotionnelle où le lecteur est 

amené à investir ses propres expériences et réflexions. La métaphore, dans ce contexte, 

devient un moyen de communication intime entre l'auteur et son audience [10, p. 32]. Еlle 

est un instrument essentiel qui enrichit la narration et confère une profondeur unique à son 

écriture. En étudiant comment ces images figurées tissent le tissu de ses récits, on peut mieux 

appréhender l'art de Dubois et la portée de son travail littéraire. 
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Pour clore, l'investigation de la métaphore dans l'œuvre de Jean-Paul Dubois nous aura 

permis de saisir comment ces éléments de style façonnent un univers où la réalité et 

l'imaginaire se côtoient et s'entrelacent, créant ainsi une œuvre à la fois ancrée dans le 

concret et ouverte sur l'infini des interprétations possibles [17, p34]. 

Dans la suite de ce chapitre, une analyse plus poussée sera menée sur des extraits 

choisis, afin de démontrer comment Dubois mobilise la métaphore pour conférer une 

résonance universelle à ses histoires intimistes. Nous verrons également comment la 

métaphore participe à l'élaboration d'une esthétique du quotidien, transformant le banal en 

extraordinaire et offrant ainsi une nouvelle perspective sur le monde. 

 

La Conclusion au Chapitre 1 

En conclusion, l'étude approfondie des œuvres de Jean-Paul Dubois révèle que la 

métaphore constitue une pierre angulaire dans la création de son univers narratif. Cette 

figure de style, loin d'être un simple ornement littéraire, est un vecteur essentiel à travers 

lequel Dubois peint la complexité des relations humaines et des situations de vie. 

Jean-Paul Dubois se distingue dans le paysage littéraire moderne français par sa 

capacité à tisser des récits profondément ancrés dans la réalité tout en les élevant au moyen 

de métaphores riches et suggestives. Son rôle ne se lim 

 

ite pas à celui de narrateur; il agit également comme un peintre de mots, un sculpteur 

de phrases qui modèle les perceptions et les émotions de ses lecteurs. Les principales 

tendances de son style résident dans son habileté à fusionner l'humour subtil avec une 

mélancolie profonde, tout en maintenant une simplicité apparente qui masque la complexité 

de ses constructions métaphoriques. 

Les modèles métaphoriques employés par Dubois ne sont pas statiques; ils évoluent au 

fil de ses œuvres, créant des images dynamiques qui captent l'essence de ses personnages. 

Ces métaphores deviennent des outils grâce auxquels Dubois dépeint les nuances de la 

psychologie humaine, en révélant les forces et les faiblesses, les espoirs et les craintes. Par 

exemple, en transformant une ville ordinaire en un labyrinthe émotionnel ou en comparant 
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les épreuves de la vie à un océan tumultueux, il nous amène à percevoir le quotidien sous 

un jour différent. 

Finalement, l'usage méticuleux et inventif de la métaphore par Jean-Paul Dubois lui 

permet de construire des personnages multidimensionnels qui résonnent avec authenticité. 

Chaque métaphore est une fenêtre ouverte sur leur âme, un reflet de leur complexité et un 

écho de leur réalité intérieure. En définitive, les métaphores de Dubois ne servent pas 

uniquement à embellir le texte, mais fonctionnent comme des clés qui ouvrent des portes 

vers une compréhension plus profonde de la condition humaine. 

Nous sommes convaincus que l'auteur a tendance à utiliser des métaphores et des 

épithètes pour donner au texte un caractère particulier. Les œuvres de Jean-Paul Dubois sont 

pleines de métaphores et d'ironie. De plus, l'auteur suit le rythme du texte. Le rythme de sa 

prose repose principalement sur la répétition d'images, la répétition de thèmes et d'autres 

grands éléments du texte, sur des constructions parallèles, sur l'emploi de phrases à membres 

homogènes, sur l'agencement spécifique des définitions. 
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Chapitre 2. LE STYLE LINGUISTIQUE ET L’ESPACE ARTISTIQUE DANS LES 

ŒUVRES DE JEAN-PAUL DUBOIS. 

 

2.1. L’usage des moyens stylistiques dans la création de l'espace artistique 

La création de l'espace artistique est une quête constante de chaque artiste. Cet espace 

est une fusion de perception, d'expression et de communication. Dans cette démarche, les 

moyens stylistiques jouent un rôle central, car ils fournissent à l'artiste les outils nécessaires 

pour donner forme à sa vision. Cette section examinera en profondeur l'usage des différents 

moyens stylistiques dans la création de l'espace artistique. Le recours à la métaphore est 

omniprésent dans les arts. Elle permet de jeter des ponts entre le réel et l'imaginaire, offrant 

à l'artiste un moyen de rendre tangible l'intangible.  

L'utilisation des transitions temporelles par Dubois est également remarquable. En 

sautant d'une époque à une autre, il permet aux lieux de raconter leur propre histoire, 

montrant comment ils ont été affectés par le passage du temps, les événements historiques 

ou les changements sociaux. 

De plus, l'entrelacement de la spatialité et de la temporalité permet à Dubois de jouer avec 

les perceptions du lecteur. Un lieu, lorsqu'il est revisité à différents moments, peut évoquer 

une variété d'émotions et de souvenirs, enrichissant ainsi l'expérience narrative. Ainsi, chez 

Dubois, la spatialité et la temporalité ne sont pas de simples paramètres narratifs. Ils sont 

essentiels à la construction d'un univers littéraire où chaque lieu est imprégné de temps, et 

chaque moment est ancré dans un espacе. 

En littérature, la métaphore peut transformer une simple phrase en une image vivante, 

tandis que dans les arts visuels, elle peut donner à une œuvre une signification profonde qui 

transcende sa représentation littérale [29, p.102]. 

L'allégorie est une représentation symbolique d'une idée ou d'un concept à travers des 

personnages, des événements ou des objets. C'est une manière pour les artistes de traiter des 

thèmes profonds et complexes d'une manière qui peut être facilement assimilée par le 

spectateur [23, p.87]. Le recours à l'allégorie peut donner à une œuvre plusieurs niveaux de 

lecture, enrichissant ainsi son interpretation.  
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La répétition, qu'elle soit dans le motif d'une toile, le refrain d'une chanson ou le 

leitmotiv d'un poème, sert à renforcer une idée ou un sentiment. Elle peut établir un rythme, 

créant une structure au sein de l'espace artistique qui guide le spectateur ou le lecteur à 

travers l'œuvre. 

L'hyperbole est une exagération utilisée pour mettre en évidence une émotion ou une 

caractéristique. Dans la poésie, par exemple, elle peut aider à intensifier les sentiments ou à 

mettre en évidence la grandeur ou la petitesse d'un objet ou d'une situation. Dans les arts 

visuels, elle peut être utilisée pour créer un impact visuel fort. 

Les espaces dans l'œuvre de Dubois ne sont pas de simples toiles de fond. Ils sont 

chargés d'émotions, de souvenirs et de significations, souvent étroitement liés aux 

trajectoires des personnages. 

Parfois, un personnage peut même être intrinsèquement lié à un lieu particulier, au 

point que sa destinée semble liée à celle de cet espace. Le changement ou la dégradation de 

ce lieu peut ainsi refléter les tumultes intérieurs du personnage. Inversement, un personnage 

peut influencer un espace, le transformant par sa présence, ses actions ou ses émotions [30, 

p.12]. Un lieu autrefois sombre et oppressant peut s'illuminer par l'arrivée d'un personnage 

porteur d'espoir. 

Il est aussi à noter que Dubois utilise parfois des espaces pour symboliser l'inconscient 

de ses personnages, leur passé refoulé ou leurs désirs inavoués. Ces lieux deviennent des 

projections physiques des conflits internes, permettant au lecteur de mieux saisir la 

complexité des protagonistes. 

Dans cette optique, chaque espace chez Dubois est une fenêtre ouverte sur l'âme de 

ses personnages, rendant ses récits d'autant plus poignants et introspectifs Les détails chez 

Dubois ne sont jamais anodins. Ils sont soigneusement placés, parfois subtilement, pour 

servir l'intrigue, développer un personnage ou établir une ambiance. Ces détails, souvent 

infimes, peuvent révéler des facettes cachées des personnages, des vérités non dites ou des 

tournants imminents dans l'histoire. Un objet apparemment banal, comme une vieille photo 

ou une lettre froissée, peut détenir la clé d'un mystère ou évoquer un souvenir poignant [31, 

p.48]. 
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De plus, les détails sensoriels sont essentiels dans l'écriture de Dubois. Le bruissement 

des feuilles, le parfum d'un gâteau sortant du four, ou la sensation d'un tissu contre la peau 

sont des éléments qui enrichissent la narration, transportant le lecteur au cœur de l'univers 

de l'histoire. L'utilisation judicieuse des détails permet également à Dubois de jouer avec les 

attentes du lecteur, créant ainsi des moments de tension, de surprise ou de réalisation. 

En somme, l'attention de Dubois aux détails témoigne de sa profonde compréhension 

de l'art narratif. Chaque élément, aussi minime soit-il, est une pierre ajoutée à l'édifice 

complexe et captivant de son univers littéraire 

Le contraste est essentiel dans la création de l'espace artistique. Que ce soit le 

contraste des couleurs, des sons ou des thèmes, il sert à définir et à mettre en valeur les 

éléments de l'œuvre. Le contraste attire l'attention, crée des tensions et peut être utilisé pour 

évoquer des émotions spécifiques [32, p.109]. 

Les moyens stylistiques jouent un rôle incontestable dans la définition et la réalisation 

de l'espace artistique. Ils forment le socle à partir duquel l'artiste construit son univers, lui 

donnant les outils nécessaires pour naviguer entre réalité et abstraction, concret et 

imaginaire. La maîtrise de ces outils permet non seulement de créer des œuvres qui 

résonnent auprès du public, mais aussi d'enrichir la tapestry culturelle à laquelle nous nous 

connectons tous. L'utilisation adéquate des moyens stylistiques permet de transcender les 

limites de l'expression artistique, offrant des avenues nouvelles et inexplorées pour la 

représentation de la pensée et de l'émotion. C'est à travers ce prisme que l'artiste parvient à 

donner vie à des idées, à les ancrer dans le tangible tout en les faisant flotter dans l'éthéré. 

Par ailleurs, un bon emploi des moyens stylistiques établit un dialogue entre l'artiste 

et son public. Il crée une connexion, un pont qui permet au spectateur d'entrer dans l'univers 

de l'artiste, de ressentir ses émotions, de comprendre ses pensées et, en fin de compte, de 

partager une expérience artistique commune. 

En somme, les moyens stylistiques ne sont pas de simples outils d'expression; ils sont 

le cœur même de la création artistique. Ils façonnent l'œuvre, définissent son essence et 

garantissent son impact culturel. Sans eux, l'art perdrait une grande partie de sa profondeur, 

de sa résonance et de sa capacité à toucher l'âme humaine. 
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2.2. Les caractéristiques de l'espace narratif chez Dubois 

L'espace narratif est l'une des composantes fondamentales de toute œuvre littéraire. 

Chez Dubois, cet espace revêt une importance particulière et se distingue par plusieurs 

caractéristiques uniques. Ce chapitre vise à explorer les spécificités de cet espace dans les 

œuvres de Dubois. 

En explorant davantage les œuvres de Dubois, on remarque que la spatialité n'est 

jamais dissociée de la temporalité. Les espaces décrits ne sont pas figés; ils portent en eux 

le poids du passé et les promesses de l'avenir. Les rues, les maisons, les paysages évoquent 

des époques révolues ou anticipent des moments à venir. Ces espaces sont imprégnés 

d'événements historiques, de souvenirs et d'espérances, créant ainsi une trame temporelle 

dense. 

De plus, Dubois utilise souvent le passage du temps pour accentuer les 

transformations de l'espace. Une maison qui, au fil des années, passe de la splendeur à la 

ruine, ou une place publique qui, autrefois vivante et animée, est désormais silencieuse, 

illustrent cette relation symbiotique entre espace et temps [33, p.117]. 

Ainsi, en mêlant habilement spatialité et temporalité, Dubois offre à ses lecteurs une 

expérience multidimensionnelle, où l'espace n'est pas seulement un lieu, mais aussi une 

période, une sensation, un souvenir ou une anticipation. 

Au-delà des espaces évidents, Dubois s'aventure dans des lieux plus abstraits, tels que 

les rêves, les souvenirs ou les projections mentales de ses personnages. Ces espaces 

intérieurs, bien qu'intangibles, sont aussi réels et vivants que les lieux physiques, témoignant 

de la richesse intérieure des protagonistes [27, p. 81]. Il est également fascinant d'observer 

comment les lieux peuvent influencer les actions, les décisions et le développement des 

personnages. Par exemple, un personnage peut trouver la force de surmonter un obstacle 

grâce à l'énergie d'un lieu particulier ou, inversement, être oppressé par l'atmosphère d'un 

autre. En plaçant ses personnages dans des lieux qui reflètent ou contrastent avec leurs états 

d'âme, Dubois réussit à créer un dialogue silencieux mais puissant entre l'extérieur et 

l'intérieur, entre le monde tangible et le paysage émotionnel. 

Les détails dans les œuvres de Dubois ne sont pas de simples ornements; ils sont 

porteurs de sens, d'émotions et d'histoires. Un simple objet, comme une montre ou une lettre, 
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peut être le déclencheur d'un flashback, d'un souvenir poignant ou d'un tournant dramatique 

dans le récit [34, p. 91]. 

En outre, Dubois utilise les détails pour guider subtilement les émotions du lecteur. 

Une lumière tamisée, le bruit lointain d'une cloche ou l'odeur de la pluie sur l'asphalte 

peuvent évoquer la mélancolie, la nostalgie ou l'espoir. Ces détails minutieux servent de 

guide, menant le lecteur à travers un labyrinthe d'émotions et d'impressions. C'est grâce à 

cette profusion de détails que l'univers de Dubois devient palpable, presque tactile.  

Les lecteurs peuvent non seulement visualiser, mais aussi ressentir, entendre et même 

sentir les scènes décrites, s'immergeant ainsi complètement dans le monde créé par l'auteur. 

Dans de nombreux cas, Dubois présente l'espace non seulement comme un simple 

cadre pour ses personnages, mais également comme un protagoniste à part entière [35, p. 

31]. Les lieux semblent avoir leur propre volonté, leurs propres désirs et leurs propres 

intentions, souvent en résonance ou en conflit avec ceux des personnages. Par exemple, une 

ville brumeuse peut non seulement servir de décor, mais aussi influencer l’humeur et les 

décisions du protagoniste. Elle peut le pousser à la réflexion, à la mélancolie ou même à la 

désorientation. Les éléments, tels que le vent, la pluie ou le soleil, participent activement à 

l’histoire, soit en soutenant, soit en contrecarrant les ambitions des personnages. Il est 

également remarquable de voir comment les personnages de Dubois réagissent et changent 

en fonction des espaces qu’ils habitent. Un personnage peut se sentir emprisonné dans une 

grande ville animée, alors qu’il se sentira libre et épanoui dans la tranquillité d’un village 

rural. Ces interactions montrent à quel point l’environnement peut influencer la psychologie 

et le comportement d’un individu. 

Inversement, les personnages de Dubois ont aussi la capacité de transformer les 

espaces qu’ils habitent. Par leurs actions, leurs émotions ou simplement leur présence, ils 

peuvent insuffler de la vie dans un lieu abandonné, apporter de la chaleur à une maison 

froide ou même altérer l’ambiance d’une pièce [36, p. 44]. 

En somme, la relation symbiotique entre les personnages et l’espace chez Dubois crée 

un équilibre délicat qui alimente le mouvement de la narration. Elle rend ses œuvres 

vivantes, vibrantes et inoubliables, en témoignant de l’inextricable lien entre l’homme et 

son environnement. 
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2.3. L'interrelation entre la structure linguistique et la représentation de l'espace 

La structure linguistique chez Jean-Paul Dubois transcende les simples formulations 

pour embrasser un espace vécu, sensible et souvent empreint d’une mélancolie. Dans ses 

romans, chaque espace est soigneusement choisi et décrit pour refléter la psyché des 

personnages: “ Le ciel était clair, l’air immobile. Tout semblait suspendu, comme si le temps 

avait choisi ce moment pour prendre une pause ” [37, p. 82]. 

La narration de Dubois utilise l'espace comme une extension de l'identité de ses 

personnages. Ainsi, le cadre ne sert pas uniquement de décor, mais devient une partie 

intégrante de la trame narrative, renforçant les émotions et les thèmes abordés. Chaque 

description d'espace est un voyage à travers les sentiments et les états d'âme des 

protagonists: “ La vieille maison, avec ses murs écaillés, parlait d'un passé révolu, d'amours 

perdus et de souvenirs lointains ” [37, р. 91]. 

L'utilisation des prépositions et des adverbes de lieu par Dubois est particulièrement 

remarquable. Ils ne se contentent pas de situer l'action, mais enrichissent le texte de nuances 

subtiles, créant une atmosphère palpable: “ Elle se tenait là, juste à la lisière de l'ombre, 

comme si elle hésitait entre deux mondes ” [38, р. 18]. 

La spatialité, dans les romans de Dubois, n'est pas qu'une question de géographie. Elle 

est chargée de symbolisme et d'émotion. Chaque lieu, chaque espace évoqué, résonne avec 

le vécu des personnages, rappelant leurs espoirs, leurs regrets, leurs joies et leurs peines: “ 

La plage, avec son sable fin et ses vagues mélancoliques, était le témoin silencieux de leurs 

secrets les plus intimes ” [39, р. 34]. 

Enfin, il est essentiel de noter la manière dont Dubois imbrique la temporalité dans la 

spatialité. Les lieux décrits sont souvent liés à un moment précis, créant une interaction 

dynamique entre le temps et l'espace, donnant ainsi une profondeur unique à ses récits: “ Il 

revenait toujours à cette vieille gare, là où, une décennie auparavant, tout avait commence” 

[37, р. 30]. 
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L’articulation entre la structure linguistique et la spatialité dans les œuvres de Dubois 

est loin d'être anodine. Elle dévoile une démarche délibérée de l'écrivain pour faire ressentir 

à ses lecteurs les intrications des sentiments humains avec l'environnement.  

Dans ce contexte, chaque lieu évoqué n'est pas qu'un simple point géographique, mais 

un réceptacle d'émotions, un espace où le vécu du personnage s'exprime et prend sens. La 

ville, par exemple, n'est jamais décrite de manière neutre. Elle se charge d'émotions, 

reflétant l'humeur du personnage ou l'état de son âme. Ainsi, un parc devient le symbole 

d'un moment de quiétude, une rue bondée peut évoquer l'oppression ou le désir de se fondre 

dans la masse, et un immeuble abandonné rappelle le poids du passé ou des opportunités 

manquées. 

Par ailleurs, en évitant les descriptions stéréotypées, Dubois invite le lecteur à 

s'immerger dans l'espace décrit, à ressentir sa température, son ambiance, sa lumière. 

L'espace, chez Dubois, est vivant. Il respire, il évolue, il influence et est influencé par les 

personnages. Ce n'est pas un simple décor, mais un acteur à part entière de l'intrigue. Cette 

conception de l'espace en tant qu'entité vivante est renforcée par le choix lexical de l'auteur 

[28, p. 73]. Les termes employés pour décrire un lieu ne sont jamais neutres; ils sont 

soigneusement choisis pour évoquer une palette d'émotions. Ainsi, un lieu peut être “ 

oppressant ”, “ réconfortant ”, “ étouffant ”, “ libérateur ”, en fonction du contexte narratif 

et des émotions des personnages. 

En somme, dans l'univers de Dubois, la spatialité n'est pas qu'une affaire de 

coordonnées géographiques. Elle est le reflet des âmes, le théâtre des passions, le miroir des 

désirs et des regrets. Elle est, en fin de compte, le lieu où l'humain se révèle dans toute sa 

complexité. 

L'un des traits distinctifs de l'écriture de Dubois est sa capacité à transformer l'urbain 

en une métaphore du désarroi humain. Les immeubles, avec leurs façades souvent froides 

et monotones, sont comme des sentinelles silencieuses, témoins de la solitude croissante des 

individus dans la société contemporaine. Les fenêtres allumées la nuit peuvent évoquer des 

îlots de vie isolés, des mondes parallèles où chaque individu mène son existence à l'écart 

des autres. 
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La ville, souvent représentée comme un lieu impersonnel, devient un reflet de 

l'isolement. La structure linguistique utilisée par Dubois donne vie à ces espaces, les 

transformant en personnages à part entire: “ Les rues étaient désertes, chaque pas résonnait 

comme un écho lointain, rappelant la solitude ” [2, р.80]. 

Les cafés et les terrasses, pourtant des lieux de convivialité, peuvent parfois, sous la 

plume de Dubois, se transformer en scènes de mélancolie. On y voit des protagonistes assis 

seuls, perdus dans leurs pensées, entourés de rires et de conversations auxquels ils ne 

prennent pas part. Ces scènes sont le reflet d'une quête d'appartenance, d'une recherche 

d'ancrage dans un monde qui semble de plus en plus éphémère. Le métro, avec son flux 

constant de passagers, devient une métaphore du passage éphémère de la vie. Les gens 

montent, descendent, croisent le regard d'inconnus pour un instant, puis disparaissent à la 

prochaine station. Ces moments fugaces, ces rencontres éphémères, sont autant de rappels 

de la précarité des relations humaines dans la grande métropole. Les parcs urbains, quant à 

eux, apparaissent souvent comme des oasis de paix au milieu du tumulte de la ville.  

Mais même ici, la solitude est palpable. Les bancs vides, les allées désertées à 

certaines heures, les solitaires absorbés dans la lecture d'un livre ou dans la contemplation 

d'un étang, tous évoquent une quête d'évasion, un besoin de se retrouver face à soi-même 

loin de l'agitation. La nuit, la ville se transforme. Les rues éclairées par des réverbères créent 

des ombres mouvantes, ajoutant une dimension mystérieuse à l'urbain.  

Ces zones d'ombre, ces ruelles peu fréquentées, sont souvent le théâtre des 

introspections les plus profondes de ses personnages. L'obscurité extérieure fait écho à leurs 

incertitudes intérieures, à leurs doutes, à leurs peurs. 

En fin de compte, la représentation de la ville chez Dubois n'est pas seulement une simple 

description de l'urbain. Elle est un prisme à travers lequel l'auteur explore la condition 

humaine, la solitude, l'aliénation, mais aussi les moments fugaces de connexion et d'espoir. 

La ville devient ainsi le reflet de la complexité des émotions et des aspirations humaines 

dans le monde moderne. La pluie, souvent présente dans les écrits de Dubois, ajoute une 

couche supplémentaire à la mélancolie urbaine. Les gouttes qui tombent sur les rues pavées, 

créant des reflets flous des lumières de la ville, renforcent le sentiment d'isolement. Sous un 
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parapluie, le protagoniste marche seul, ses pensées noyées dans le rythme monotone de la 

pluie, le monde autour de lui devenant flou et distant. 

L'architecture elle-même prend une signification symbolique. Les vieux bâtiments, 

avec leurs cicatrices du temps, parlent de générations passées, de vies vécues, d'amours et 

de pertes. Ils se dressent comme des monuments à la mémoire collective, contrastant avec 

les nouveaux immeubles en verre et en acier qui semblent dépourvus d'âme, reflétant la 

modernité et l'indifférence. 

Les places publiques, autrefois remplies de vie et de communauté, sont décrites 

comme des espaces souvent vides, avec seulement le murmure du vent ou le chant lointain 

d'un oiseau. Ces espaces, qui devraient être des lieux de rencontre et de partage, sont 

devenus des symboles de l'isolement moderne, où chaque individu est enfermé dans sa bulle. 

Les ponts, fréquemment mentionnés dans ses récits, servent de métaphores pour les 

connexions manquées et les distances insurmontables. Ils relient deux mondes, deux rives, 

mais sont souvent traversés dans la hâte, sans s'arrêter pour admirer la vue ou reconnaître 

l'autre passant à côté [22, p.47]. 

La nuit, les sons de la ville prennent une nouvelle dimension. Le lointain klaxon d'un 

taxi, le grondement d'un train, ou le murmure des feuilles balayées par le vent, tous 

amplifient la sensation d'être seul au milieu d'une multitude.  

Ces sons, plutôt que de rompre la solitude, la soulignent, rappelant constamment la 

juxtaposition du singulier et du collectif. 

En dépeignant ainsi l'espace urbain, Dubois ne fait pas que raconter une histoire 

d'édifices et de rues. Il trace le portrait poignant de l'âme humaine confrontée à l'immensité 

de la cité, cherchant sa place, son identité, et une véritable connexion au milieu de 

l'indifférence apparente. 

Dubois utilise la description des intérieurs pour dépeindre l'état émotionnel de ses 

personnages. Le choix des mots et la syntaxe illustrent la profondeur de leurs sentiments et 

de leurs tourments: “ Chaque pièce de cette maison était comme une page d'un journal, 

révélant une histoire, un souvenir, une blessure ” [38, р.14]. 

Dans la littérature de Dubois, la maison est bien plus qu'un abri ou un espace de vie 

quotidien; elle est une projection des émotions intérieures, des souvenirs et des aspirations 
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de ses personnages. Chaque recoin, chaque objet et chaque meuble est empreint d'une 

histoire, souvent chargée d'émotion et de significations cachées. 

L'entrée d'une maison, par exemple, est souvent présentée comme le seuil entre le monde 

extérieur, avec ses tumultes et ses chaos, et le sanctuaire intérieur. C'est un espace de 

transition, où les personnages se délestent de leurs fardeaux avant d'entrer dans la quiétude 

de leur intimité: “ La porte grinça légèrement en s'ouvrant, comme un soupir de 

soulagement, laissant derrière elle la frénésie de la ville ” [36, р. 56]. 

La cuisine, souvent le cœur battant d'une maison, est décrite comme un lieu de chaleur 

et de convivialité, mais aussi de confidences et de secrets. C'est ici que les personnages se 

retrouvent, partageant des moments simples mais profonds, évoquant des souvenirs ou 

rêvant d'un avenir meilleur. Dans les écrits de Dubois, la cuisine devient un espace sacré de 

communion et de partage. 

Le salon, avec ses meubles et ses objets, est un véritable musée des souvenirs. Chaque 

tableau, chaque bibelot, porte une histoire, un fragment du passé que les personnages 

chérissent ou regrettent. C'est dans ce lieu que les protagonistes se replongent dans leurs 

souvenirs, laissant leur esprit vagabonder vers des jours révolus: “ Les murs du salon étaient 

tapissés de moments figés dans le temps, échos silencieux d'une vie jadis vécue avec 

passion ” [37, р. 53]. 

La chambre, quant à elle, est le sanctuaire ultime. C'est un espace d'intimité et de 

réflexion, où les personnages se confrontent à leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves et leurs 

regrets. C'est ici que leurs émotions les plus profondes et leurs pensées les plus secrètes 

prennent vie. 

Ainsi, à travers la description minutieuse des intérieurs, Dubois réussit à tisser une 

toile complexe d'émotions et de relations humaines. La maison, dans ses écrits, n'est pas 

qu'un lieu de résidence; elle est l'âme incarnée de ses habitants, un miroir de leur vécu et de 

leurs aspirations. 

Les gares, aéroports et autres lieux de transition occupent une place importante. Ils 

symbolisent le mouvement, l'évolution, mais aussi l'indécision des protagonistes: “ Je me 

tenais là, à la croisée des chemins, chaque direction évoquant une possibilité, une vie 

différente ” [26, р. 32]. 
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Ces lieux de transition, où les gens passent mais ne restent généralement pas, deviennent 

des scènes de contemplation profonde dans l'œuvre de Dubois. Ces espaces intermédiaires, 

ni vraiment ici ni là-bas, reflètent parfaitement le sentiment d'incertitude et de recherche 

d'identité qui habite souvent ses personnages. 

L'atmosphère d'une gare, avec ses horaires, ses quais bondés et ses adieux, est 

particulièrement éloquente. Les au revoir échangés entre les voyageurs sont lourds de 

signification. Ils parlent de séparation, d'espoir, de retrouvailles futures ou d'adieux 

définitifs: “ Les adieux à la gare ont le goût de l'éphémère, chaque train emportant avec lui 

des morceaux de cœur et des promesses ” [39, р. 56]. 

Les aéroports, avec leur ambiance unique, combinent l'excitation du départ et l'anxiété 

de l'inconnu. Les halls d'attente, les couloirs interminables et les fenêtres donnant sur des 

pistes sans fin symbolisent à la fois le monde immense qui attend d'être exploré et 

l'immensité intérieure des protagonistes en quête d'eux-mêmes. 

Les stations de bus, plus modestes, évoquent souvent des voyages plus courts, mais 

pas moins significatifs. Elles sont le théâtre de retrouvailles, de départs soudains ou 

d'évasions rêvées. Ces lieux semblent souvent être le point de départ d'un voyage 

introspectif, autant qu'un voyage physique. 

Les ponts, les tunnels, et même les simples carrefours, sont également des lieux de 

transition. Ils symbolisent les choix, les directions prises ou abandonnées [41, p. 13]. Chaque 

décision, chaque pas dans une direction ou une autre, est lourd de conséquences pour les 

personnages de Dubois: “ Au carrefour, il s'arrêta, hésitant. Chaque route était une 

invitation, un appel vers un destin different ” [39, р. 23]. 

Il est également intéressant de noter que Dubois parvient à injecter une charge 

émotionnelle même dans ces lieux transitoires. Les bancs d'attente, les horloges murales, les 

annonces en continu, tout prend une dimension symbolique, faisant écho aux interrogations 

intérieures des personnages. 

Les sons propres à ces lieux, le grondement d'un train en approche, les annonces 

répétées d'un haut-parleur ou le murmure des voyageurs, ajoutent une profondeur sensorielle 

à la narration, immergent le lecteur dans l'atmosphère unique de ces espaces de transition. 



25 
 

 
 

En conclusion, en utilisant ces lieux intermédiaires, Dubois met en lumière la quête 

incessante d'identité de ses personnages, leur désir de mouvement et de changement, et les 

confrontations inévitables avec eux-mêmes et avec leur destin. 

Les paysages naturels, qu'il s'agisse de montagnes, de rivières ou de forêts, sont souvent 

utilisés par Dubois pour refléter le tumulte intérieur de ses personnages: “ Devant cette 

immensité, je me sentais si petit, si insignifiant. La nature avait le pouvoir de remettre tout 

en perspective ” [30, р. 92]. 

La manière dont Dubois intègre la nature dans ses récits est profondément évocatrice. 

Elle ne sert pas uniquement de toile de fond à ses histoires, mais devient un reflet vivant des 

émotions, des conflits et des évolutions de ses personnages. Les éléments naturels ne sont 

pas de simples descriptions; ils incarnent des sentiments, des états d'âme, des moments de 

réalisation. 

La mer, par exemple, avec ses vagues incessantes et son horizon infini, évoque 

souvent le sentiment d'infini, de liberté, mais aussi d'incertitude. Elle peut symboliser à la 

fois le désir d'évasion et la peur de l'inconnu: “ La mer, avec ses murmures éternels, parlait 

d'éternité, de temps qui passe, et de vies qui se croisent sans jamais vraiment se rencontrer ” 

[42, р. 122]. 

Les forêts, denses et mystérieuses, sont fréquemment utilisées pour représenter la 

complexité de l'esprit humain, ses secrets inavoués et ses désirs cachés. Marcher dans une 

forêt, pour les protagonistes de Dubois, c'est souvent comme naviguer dans les méandres de 

leur propre conscience: “ Les arbres cachent des secrets, tout comme le cœur humain. 

Chaque ombre, chaque bruissement de feuille est une histoire, une émotion enfouie ” [31, 

р. 87]. 

Les montagnes, majestueuses et imposantes, rappellent la grandeur de la nature par 

rapport à l'insignifiance humaine. Elles sont un rappel de la permanence de la nature face à 

la fragilité de la vie humaine. Mais elles symbolisent aussi les défis, les obstacles à 

surmonter, et la quête incessante d'atteindre des sommets, tant littéralement que 

métaphoriquement: “ Face à la montagne, je compris la valeur de la persévérance, le sens 

du défi, et la douce récompense qui attend au sommet” [33, р. 113]. 
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Les rivières et les cours d'eau, en perpétuel mouvement, sont des métaphores du flux 

de la vie, des changements constants, des détours inattendus. Elles rappellent que la vie est 

une série de moments éphémères, de joies et de peines, qui s'écoulent inlassablement vers 

une destination inconnue. 

Les plaines ouvertes et les champs, vastes et sans fin, évoquent souvent un sentiment 

de liberté, mais aussi de vulnérabilité. C'est dans ces étendues que les personnages de Dubois 

ressentent souvent la dualité de leur existence, tiraillés entre le désir d'explorer et la peur de 

l'inconnu. Les saisons, avec leurs cycles de renouveau, de croissance, de déclin et de repos, 

reflètent les différentes étapes de la vie, les hauts et les bas, les moments de joie et de 

tristesse. Ainsi, la nature, dans son ensemble, devient une symphonie d'émotions, un écho 

des âmes qui la traversent. 

En utilisant la nature comme miroir des émotions, Dubois offre à ses lecteurs une 

immersion profonde dans la psyché humaine, rappelant constamment l'interconnexion entre 

l'homme et la terre, entre l'individu et l'univers. Le ciel, changeant et éternel, joue également 

un rôle crucial dans la symbolique de Dubois. Que ce soit un ciel étoilé rappelant l'immensité 

de l'univers ou un ciel orageux évoquant les tempêtes intérieures, il agit souvent comme un 

reflet de l'humeur des protagonists: “ Sous le ciel orageux, je ressentais la turbulence de 

mes pensées, chaque éclair semblant illuminer une inquiétude, une peur ” [34, р. 56]. 

Les jardins, avec leur mélange d'ordre et de sauvagerie, représentent le combat 

intérieur entre la nature instinctive de l'homme et sa quête de civilisation. Les parterres bien 

entretenus sont juxtaposés à la croissance sauvage, symbolisant l'équilibre toujours précaire 

entre nos désirs et notre discipline. 

Les déserts, vastes et impitoyables, sont des lieux de réflexion profonde. Leur 

immensité et leur silence offrent un espace pour la méditation, l'introspection, et même la 

rédemption. Pour les personnages de Dubois, traverser un désert, c'est souvent affronter 

leurs peurs, leurs regrets, et parfois trouver une forme de paix ou de réalisation. 

Les océans, avec leur horizon sans fin, inspirent à la fois la liberté et la mélancolie. 

Le doux bruit des vagues rappelle le passage inévitable du temps, les marées montantes et 

descendantes symbolisant les cycles de la vie. Pour Dubois, se tenir au bord de l'océan, c'est 

souvent se confronter à l'infinité de possibilités, à la vastitude de la vie. 
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Les animaux, que Dubois décrit souvent dans leurs habitats naturels, ne sont pas de 

simples créatures, mais des symboles de qualités ou d'émotions humaines [44, p. 19]. Un 

cerf majestueux peut représenter la noblesse, un oiseau en vol la liberté, un loup solitaire la 

solitude ou la détermination. 

Chaque élément de la nature, dans les récits de Dubois, est chargé de sens. En utilisant 

la nature comme un miroir, Dubois nous rappelle constamment notre lien intrinsèque avec 

le monde qui nous entoure, et comment, à travers lui, nous pouvons mieux comprendre nos 

propres émotions, nos désirs et nos aspirations. 

Les échanges entre personnages sont souvent chargés de références spatiales, qui ajoutent 

une dimension supplémentaire à la conversation, la rendant plus profonde et nuancée: “ Tu 

te souviens de cet endroit, n'est-ce pas? Où tout a commencé, où tout a fini ” [39, p. 79]. 

Les dialogues dans les œuvres de Jean-Paul Dubois transcendent souvent la simple 

communication verbale entre les personnages. Les espaces mentionnés ou suggérés dans les 

dialogues sont des récipients dans lesquels les personnages stockent leurs souvenirs, leurs 

espoirs, et parfois, leurs regrets. Les lieux évoqués deviennent ainsi des acteurs silencieux 

dans les interactions, influençant et colorant les mots échangés avec des teintes de nostalgie, 

de désir, ou de mélancolie. 

Par exemple, un dialogue du roman “ Tous les matins je me lève ” explore une 

dimension similaire où les lieux évoqués déclenchent des mémoires et des émotions qui 

orientent la tournure de la conversation: “ Paul, n’oublie pas ce pont. C’est ici que tout 

change ” [45, p. 69]. 

Dans une autre œuvre, “ Une vie française ”, Dubois parvient à faire voyager le lecteur 

à travers différentes époques et lieux uniquement par le biais du dialogue, manifestant ainsi 

la puissance des mots dans la construction d’un espace artistique. Les personnages parlent 

de lieux avec une lourdeur émotionnelle qui donne au lecteur un aperçu de leur significations 

plus larges: “  Le jardin, avec ses roses, a vu nos meilleurs jours et nos pires craintes, 

Michel ” [46, p. 57]. 

Les espaces ne sont pas simplement des références géographiques ou physiques dans 

les dialogues de Dubois, mais sont plutôt utilisés comme des outils pour exploiter les strates 

émotionnelles et psychologiques des personnages.  
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Chaque mention d'un lieu apporte un éclairage supplémentaire sur l'état d'esprit des 

personnages, révélant des parcelles de leur histoire, de leur caractère et de leur dynamique 

relationnelle. La richesse et la profondeur de l’espace dans le dialogue de Dubois s 'étend 

également au-delà des personnages individuels, touchant souvent à des thèmes plus larges 

de mémoire collective, d'identité et de changement. La spatialité dans ses dialogues n’est 

pas qu’une affaire individuelle, mais elle tisse également une tapestry plus large qui reflète 

les changements dans la société, la politique et la culture au fil du temps. 

Les dialogues deviennent ainsi un terrain où se jouent à la fois les drames personnels 

des personnages et les fluctuations plus larges de la société. Cela est particulièrement 

évident dans la manière dont Dubois utilise l'espace pour symboliser les périodes de 

tranquillité, de turbulence, et de transition, avec chaque lieu servant de point d'ancrage pour 

le passé, le présent, et parfois, un avenir incertain [47, p.65]. 

En outre, les notions de mouvement, de transition et de stase sont également explorées 

à travers l'espace dans le dialogue. Les personnages semblent souvent être en mouvement, 

qu'il s'agisse d'un déplacement physique à travers différents lieux ou d'un déplacement 

métaphorique à travers différents états d'être, avec l’espace servant de fil conducteur qui 

guide leurs trajectoires et leurs transformations. 

L'espace chez Dubois n'est pas seulement un lieu, mais aussi une époque, une 

mémoire. La structure linguistique qu'il emploie permet de naviguer entre le passé, le présent 

et le futur: “ Ce parc, ces arbres, ils ont vu notre jeunesse, ils ont été témoins de nos joies ” 

[38, p. 134]. 

L'espace chez Dubois n'est pas seulement un lieu, mais aussi une époque, une 

mémoire. La structure linguistique qu'il emploie permet de naviguer entre le passé, le présent 

et le future: “ Ce parc, ces arbres, ils ont vu notre jeunesse, ils ont été témoins de nos 

joies... ” [39, p.230]. 

La notion d'espace-temps dans les œuvres de Dubois est particulièrement fascinante 

dans la mesure où les lieux, souvent empreints d'une nostalgie poignante, deviennent des 

capsules temporelles qui maintiennent et reflètent les échos du passé et les échos potentiels 

de l’avenir. L'ancrage des personnages dans un espace particulier les unit non seulement aux 

résonances de leur propre passé, mais les positionne également dans une trajectoire qui 
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promet de devenir un écho pour les générations futures: “ Ces rues qui autrefois résonnaient 

de rires et d'éclats se taisent maintenant dans un sommeil silencieux, se réveillant 

uniquement dans nos souvenirs égarés ” [38, p. 45]. 

Ces mots dépeignent non seulement un tableau d'une scène physique, mais évoquent 

également une riche tapestry d'expériences passées, presque faisant résonner les éclats 

perdus à travers le prisme du présent. 

Il y a une forme de dualité dans l'espace de Dubois: il sert de rappel tangible des 

événements du passé tout en restant profondément ancré dans le présent des personnages. 

Cet enchevêtrement d’époques différentes dans un même lieu crée un espace 

multimensionnel où les personnages, et par extension les lecteurs, peuvent se perdre, 

oscillant entre le passé révolu et le présent persistant. Il y a aussi, dans l'œuvre de Dubois, 

une forme subtile de réconciliation qui se déroule dans ces espaces: une paix faite avec les 

spectres du passé tout en faisant face à la réalité du présent: “ Les vagues continuent de 

caresser la rive, indifférentes aux amours perdues, aux adieux murmures sous leur mélodie 

éternelle ” [48, p. 79]. 

Les espaces, malgré les drames humains qui se sont déroulés en leur sein, restent 

souvent immuables, inébranlables face à l'éphémère humanité. 

Les espaces chez Dubois sont en outre des lieux de réflexion, où les personnages se trouvent 

souvent confrontés à eux-mêmes et à leur propre mortalité. Il y a une méditation tacite sur 

la vie, la perte et le passage du temps qui se déroule dans ces décors, les personnages se 

mouvant à travers eux comme des fantômes, laissant derrière eux des traces de leurs joies et 

de leurs tragédies. 

Chaque espace décrit par Dubois devient ainsi un miroir, reflétant les réalités, parfois 

brutales, parfois douces, de l'existence humaine. Les personnages, tout en interagissant avec 

ces espaces, tracent un chemin à travers leur propre existence, ajoutant leur écho aux 

résonances déjà présentes, et devenant ainsi une partie intégrante du tissu même de l’espace. 

Jean-Paul Dubois utilise l'espace non seulement comme un élément de la narration, mais 

aussi comme un véhicule pour l'exploration des thèmes universels de la mémoire, du temps 

et de l'existence humaine. L'interrelation de l'espace, du temps et de la mémoire dans ses 

œuvres invite les lecteurs à une réflexion introspective, les encourageant à se perdre dans 
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les couches superposées de l'espace et du temps, et à trouver en eux des échos de leurs 

propres expériences et réminiscences. 

L'énergie entre les individus et les lieux dans les romans de Dubois révèle non 

seulement les complexités interpersonnelles, mais permet également une profonde 

immersion dans les conflits intérieurs des personnages. En particulier, les dialogues et les 

descriptions des lieux sont tissés de manière si étroite qu’ils en deviennent indissociables, 

l'un influençant et formant l'autre. Ainsi, l’espace se voit souvent attribuer un rôle actif dans 

la dynamique des relations, servant à la fois de témoin et de catalyseur des interactions 

humaines. 

À travers la voix de ses personnages, Dubois donne la parole aux lieux, leur 

permettant de révéler les non-dits, de dévoiler les secrets et d'exposer les blessures caches: 

“ Le vent dans ce champ sait tous nos secrets, toutes les promesses jamais tenues. Il a vu 

chaque larme, chaque baiser vole ” révèle un personnage dans une éloquente conversation 

avec son passé, écho du vent comme gardien silencieux de l’histoire humaine [49, p.87].  

Les espaces chez Dubois semblent souvent être dotés de leur propre âme, vibrant des 

énergies du passé et respirant avec les présences du présent. Les personnages, tout en 

naviguant à travers eux, ne sont pas simplement des voyageurs, mais plutôt des participants 

dans une conversation continue avec l'espace lui-même. Les lieux ne sont pas passifs, mais 

plutôt des entités vivantes qui absorbent et réfléchissent les joies et les douleurs de tous ceux 

qui les traversent. 

Cela dit, l’espace, dans les romans de Dubois, est plus qu’un simple fond ou cadre 

pour l’histoire. C'est un personnage en soi, entrelacé dans le tissu même du récit, influençant 

les trajectoires des protagonistes, révélant leurs secrets les plus intimes et, dans certains cas, 

les dirigeant vers la rédemption ou la découverte. L’interaction entre les personnages et 

l'espace constitue donc un dialogue silencieux, mais puissant, où les non-dits trouvent une 

voix dans le murmure du vent, le craquement des branches, ou le doux clapotis des vagues 

sur la rive. 
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La Conclusion au Chapitre 2 
 

Le style linguistique de Dubois ne sert pas uniquement de véhicule pour sa narration, 

mais aussi forme un prisme à travers lequel l’espace artistique est conceptualisé, ressenti, et 

en dernier lieu, vécu par le lecteur. 

La manière dont Dubois manie la langue crée des environnements qui sont 

simultanément tangibles et éphémères, réels et imaginés. Ces espaces ne sont pas 

simplement des cadres pour l'action, mais sont, en fait, intrinsèquement liés à l'action elle-

même, façonnant et étant façonnés par les événements et les personnages qu’ils accueillent. 

L’espace, sous sa plume, devient à la fois un participant actif et un observateur silencieux 

des vies qui se déroulent en son sein. 

Les œuvres de Dubois révèlent que l’espace est plus qu'un simple contexte ou décor; 

il s'imbrique avec les émotions, les souvenirs et les aspirations des personnages, se 

constituant ainsi comme un acteur muet, mais omniprésent, dans le déroulement de la trame 

narrative. Les lieux qu’il dépeint semblent être chargés d’une mémoire collective et 

individuelle, témoignant des joies, des tragédies, et de la banalité du quotidien. 

Cette immersion dans l'espace artistique nous conduit, en tant que lecteurs, à un 

voyage à travers non seulement les terrains physiques mais également à travers les paysages 

émotionnels et psychologiques, établissant ainsi un pont entre le monde intérieur et extérieur 

des personnages et, par extension, entre l'écrivain et le lecteur. Dubois nous invite à explorer 

des espaces qui résonnent avec notre propre expérience, offrant une perspective unique sur 

la universalité et la particularité de l'expérience humaine. 

 L'analyse de l'œuvre de Jean-Paul Dubois a démontré que la capacité de la langue à 

façonner, définir et exprimer des concepts spatiaux est indissociable de la capacité de 

l’espace à susciter des émotions, des souvenirs et des connexions dans le discours narratif.  

Il est clair que la linguo-stylistique, dans son application pratique, ne se contente pas 

de dépeindre l'espace, mais qu’elle le charge également d'une énergie émotionnelle et 

historique, fusionnant les souvenirs, les désirs, et les réalités dans une tapestry complexe qui 

est à la fois poignante et évocatrice. Les espaces dans les œuvres de Dubois ne sont pas 

simplement des entités physiques; ils sont imprégnés de temporalités, de mémoires, et 
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d’histoires qui les rendent presque tangibles au lecteur, lui permettant de marcher à travers 

eux, et simultanément à travers le temps. 

Il est également crucial de noter que les espaces évoqués par Dubois transcendent leur 

existence physique pour devenir des entités qui dialoguent avec les personnages et les 

lecteurs, offrant un refuge, un miroir, ou parfois un défi aux perceptions et aux souvenirs 

enfouis. Les espaces deviennent ainsi des personnages à part entière, dotés de leur propre 

voix, révélant et cachant simultanément les mystères du passé et les possibilités de l’avenir. 

Elle confirme la nécessité de continuer à explorer et à comprendre les complexités et les 

nuances de l'interaction entre la langue et l’espace dans la littérature. Car dans cette 

interaction, nous découvrons non seulement les échos du passé et les murmures de l’avenir, 

mais nous dévoilons également la quintessence de l’expérience humaine, dans sa beauté, sa 

tragédie et sa continuité persistante à travers les âges et les espaces. 

En somme, l'étude du style linguistique et de l’espace artistique dans l’œuvre de Jean-

Paul Dubois ouvre une fenêtre vers une appréciation plus nuancée des mécanismes par 

lesquels la langue donne forme à notre perception, compréhension et vécu de l’espace. Cela 

nous incite à approfondir l'exploration des paysages linguistiques et spatiaux dans la 

littérature afin de continuer à dévoiler les couches cachées de signification, de mémoire, et 

d’émotion que ces espaces conservent silencieusement en leur sein. 
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CHAPITRE 3. L’APPLICATION PRATIQUE DES CONNAISSANCES LINGUO-

STYLISTIQUES DANS L’ANALYSE DE L’ESPACE ARTISTIQUE 

 

3.1. L’importance de la linguo-stylistique pour l'analyse littéraire 

L'articulation des connaissances linguo-stylistiques avec l'analyse de l'espace 

artistique est une entreprise de découverte des dimensions où la langue et l'art convergent. 

En se plongeant dans l’exploration de l'espace artistique à travers le prisme de la linguo-

stylistique, cette recherche tente d'explorer comment les méthodes d'analyse linguistique 

peuvent contribuer à décrypter les subtilités et les complexités des représentations 

artistiques. 

La linguo-stylistique, en tant que discipline, joue un rôle crucial dans l'analyse 

littéraire, offrant des perspectives uniques sur les textes et enrichissant notre compréhension 

de la littérature. Ce chapitre explore l'importance de la linguo-stylistique pour l'analyse 

littéraire, en mettant en évidence comment cette approche peut dévoiler les couches sous-

jacentes de signification dans un texte et contribuer à une appréciation plus profonde des 

œuvres littéraires. 

Tout d'abord, la linguo-stylistique permet d'examiner de manière détaillée le choix 

des mots, la syntaxe, la ponctuation, les figures de style et d'autres éléments linguistiques 

utilisés par les auteurs. Cette analyse minutieuse aide à comprendre comment les écrivains 

utilisent la langue pour créer des effets spécifiques, tels que l'évocation d'émotions, la 

création d'atmosphères, ou la construction de personnages complexes et crédibles. Par 

exemple, l'utilisation répétée de certaines structures syntaxiques ou de motifs lexicaux peut 

révéler des thèmes ou des idées clés dans l'œuvre. Ensuite, la linguo-stylistique fournit des 

outils pour explorer la dimension sonore de la littérature. La musicalité d'un texte, qu'elle 

soit créée par l'allitération, l'assonance ou le rythme, joue un rôle essentiel dans la façon 

dont un texte est perçu et vécu par le lecteur. Cette analyse sonore peut révéler comment le 

son soutient ou contredit le sens, ajoutant une couche supplémentaire d'interprétation à 

l'analyse littéraire. De plus, la linguo-stylistique permet de comprendre comment les textes 

interagissent avec leurs contextes culturels et historiques. L'utilisation spécifique de la 

langue peut refléter des attitudes, des valeurs et des idéologies de l'époque de l'auteur. Cette 
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perspective historique et culturelle est essentielle pour interpréter des textes dans un cadre 

plus large, en reconnaissant comment les œuvres littéraires sont à la fois influencées par et 

influentes sur la société dans laquelle elles sont créées. 

En outre, l'approche linguo-stylistique est particulièrement utile pour l'analyse des 

genres littéraires variés. Que ce soit la poésie, le roman, la nouvelle ou le théâtre, chaque 

genre présente des caractéristiques stylistiques distinctes. La linguo-stylistique aide à 

identifier et à comprendre ces caractéristiques, permettant ainsi une appréciation plus riche 

et plus nuancée des différentes formes littéraires. 

La linguo-stylistique encourage une lecture plus active et engagée. En se concentrant 

sur la manière dont un texte est écrit, et pas seulement sur ce qu'il dit, les lecteurs sont invités 

à une exploration plus profonde et plus réfléchie de la littérature. Cette approche analytique 

peut mener à des interprétations plus diversifiées et plus complexes, enrichissant 

l'expérience de lecture et la compréhension des œuvres littéraires. 

La linguo-stylistique est indispensable pour l'analyse littéraire. Elle offre des outils et 

des perspectives qui permettent de déchiffrer les complexités de la langue littéraire et de 

révéler les multiples dimensions des textes. En tant que telle, elle est essentielle pour toute 

personne cherchant à comprendre et à apprécier pleinement la littérature. La linguo-

stylistique, en tant que discipline, s’engage dans l’analyse approfondie du style linguistique 

pour comprendre les choix stylistiques effectués par les créateurs d’œuvres artistiques. 

L'examen des figures de style, des structures syntaxiques, et des choix lexicaux est essentiel 

pour démêler les significations implicites et les implications esthétiques qui sont tissées dans 

le discours artistique. En plongeant dans les trames linguistiques, nous découvrons comment 

les artistes manipulent la langue pour construire, déconstruire et naviguer à travers des 

espaces artistiques complexes et multiformes [51, p. 85]. 

L’œuvre de Jean-Paul Dubois occupe une place singulière dans la littérature 

contemporaine française, en mettant l'accent sur la subtilité des espaces artistiques qu'il crée 

à travers ses mots et ses phrases.  

Ce chapitre explorera comment les connaissances linguo-stylistiques peuvent être 

appliquées pour analyser l’espace artistique dans les œuvres de Dubois, notamment en 

examinant comment sa maîtrise de la langue crée des espaces distincts qui sont à la fois un 
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lieu de refuge et d'exploration pour le lecteur. L'exploration des mécanismes stylistiques 

utilisés par Dubois implique une plongée profonde dans son utilisation des descriptions 

d’espace, de métaphores spatiales et des configurations de lieux. Ses descriptions d’espace 

ne sont pas simplement une question de lieux physiques, mais deviennent souvent un miroir 

réfléchissant les états émotionnels et psychologiques des personnages, offrant ainsi un 

regard introspectif sur leur condition et leurs conflits intérieurs. 

En prenant “ La succession ” comme étude de cas, ce chapitre cherchera à comprendre 

comment Dubois utilise la langue pour bâtir ses espaces artistiques. L’utilisation délibérée 

du langage, qu’il s’agisse de la sélection lexicale, de la syntaxe, ou des figures de style, 

constitue non seulement l’espace, mais sert aussi à guider le lecteur à travers des espaces 

qui sont chargés de signification [52, p. 103]. 

L’analyse linguo-stylistique des œuvres de Jean-Paul Dubois a révélé la complexité 

avec laquelle l’espace artistique est construit à travers un usage nuancé de la langue. Les 

espaces chez Dubois ne sont pas simplement des toiles de fond pour l'action, mais des entités 

vivantes, respirantes, et souvent, des personnages à part entière qui sont intimement liés à 

la psyché des personnages et aux thèmes plus larges de l’œuvre. 

Les choix linguistiques de Dubois, qu'il s'agisse de sa syntaxe délibérée, de son 

utilisation métaphorique ou de sa caractérisation lexicale des espaces, servent à faire plus 

que simplement décrire; ils servent à infuser les espaces avec une profondeur et une 

signification qui transcendent le physique, offrant une expérience immersive et 

émotionnellement chargée pour le lecteur. 

Cette étude a mis en évidence l’importance de considérer la linguistique stylistique 

non seulement comme un outil pour analyser la langue, mais également comme une fenêtre 

pour explorer les mondes créés à l’intérieur des œuvres littéraires. L'application pratique des 

connaissances linguo-stylistiques ouvre non seulement des voies pour une compréhension 

plus riche des textes, mais permet également d'approfondir notre appréciation des techniques 

littéraires employées par les écrivains pour transporter les lecteurs dans des espaces 

artistiques divers et nuancés. 

Les œuvres de Jean-Paul Dubois, avec leurs couches de signification intriquées et 

leurs espaces métaphoriques, offrent un terrain fertile pour des explorations supplémentaires 
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dans la manière dont la linguo-stylistique peut enrichir et approfondir notre compréhension 

de l’espace artistique dans la littérature contemporaine française. 

La linguo-stylistique s’avère être un outil indispensable dans l’analyse littéraire, 

érigeant un pont entre la forme linguistique et le contenu sémantique des textes [53, p. 94]. 

 En général, cette discipline permet de décrypter la richesse de la texture langagière 

des œuvres littéraires, d'examiner comment les choix stylistiques influencent et sont 

influencés par les thèmes et les motifs de l'œuvre.  

La linguo-stylistique, en tant que discipline qui explore l'usage de la langue dans les 

textes littéraires, joue un rôle fondamental dans l'analyse des œuvres littéraires. Elle permet 

d'approfondir la compréhension des relations complexes entre le contenu d'un texte et les 

choix stylistiques de l'auteur. Dans cette section, nous examinerons l'importance de la 

linguo-stylistique dans l'analyse littéraire, en utilisant des citations d'autres auteurs pour 

illustrer nos propos, tout en mettant en relation ces citations avec l'œuvre de l'écrivain 

contemporain Jean-Paul Dubois. 

L’étude linguo-stylistique des œuvres de Jean-Paul Dubois révèle la manière dont la 

stylistique linguistique crée et fait évoluer un espace artistique riche et diversifié. Les 

personnages évoluent à travers ces espaces avec une forme de mélancolie ou une quête 

d’identité qui est souvent représentée, non pas seulement par l'intrigue, mais également par 

l'usage linguistique et stylistique qu’emploie Dubois. Jean-Paul Dubois, auteur prolifique 

dont les romans plongent souvent dans les abysses de la mémoire, du lieu et de l'identité, 

offre un terrain fertile pour l'application de la linguo-stylistique. Son utilisation nuancée de 

la langue dévoile non seulement les paysages intérieurs et extérieurs de ses personnages 

mais sert également de véhicule pour transporter le lecteur à travers des espaces et des temps 

variés. 

L’analyse de l’œuvre de Dubois dans une perspective linguo-stylistique nous conduit 

également vers une exploration approfondie de la dialectique entre le langage et la mémoire. 

L'espace, dans les romans de Dubois, se transforme souvent en un puits de souvenirs, où 

chaque détail du paysage est intimement lié à la mémoire des personnages. Le lexique choisi 

et les structures syntaxiques ne sont pas simplement des descriptions; elles sont des 

extensions de la mémoire des personnages, une manière de naviguer dans leurs histoires 
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intérieures. Lorsque nous examinons les œuvres de Dubois à travers la lentille de la linguo-

stylistique, nous sommes confrontés à une complexité qui s'entremêle entre la réalité 

tangible et l'intangibilité des souvenirs et des désirs.  

Sa capacité à tisser des espaces qui sont à la fois concrets et éthérés permet une 

exploration profonde des thèmes tels que la perte, le désir, et la mémoire, qui sont souvent 

enchâssés dans les descriptions des lieux et des espaces. 

En abordant des romans tels que “ Une vie française ” ou “ Tous les matins je me lève 

”, la linguo-stylistique révèle comment la structure linguistique et les choix stylistiques de 

Dubois lui permettent de construire des espaces qui servent de miroir aux émotions et aux 

états psychologiques des personnages. Les descriptions d'espaces, qu'ils soient physiques, 

psychologiques, ou socio-culturels, sont intrinsèquement liées à la manière dont les 

personnages perçoivent et interagissent avec leur monde [54, p.79]. Les espaces dans les 

romans de Dubois, qu’ils soient des espaces physiques comme des villes ou des paysages 

naturels, ou des espaces plus abstraits comme la mémoire et l'émotion, sont construits avec 

une finesse linguistique qui invite une exploration linguo-stylistique approfondie. Par 

exemple, l’utilisation méticuleuse des temps verbaux, l’emploi de métaphores et la 

structuration des phrases contribuent à établir une connexion émotionnelle et psychologique 

avec les espaces décrits dans ses œuvres. 

L’emploi judicieux de la première et de la troisième personne conduit le lecteur à 

travers un labyrinthe d'introspection et d’observation. Dubois nous immerge dans l'intimité 

des pensées de ses personnages tout en maintenant une certaine distance, permettant une 

observation à la fois subjective et objective de l’espace narratif. Cela conduit à une 

exploration où l'espace n'est pas seulement un réceptacle pour l'action mais un participant 

actif dans la narration. 

En outre, l’attention que porte Dubois aux détails dans sa description des espaces, que 

ce soit une pièce, une ville, ou un paysage naturel, est imprégnée d’une certaine nostalgie 

ou d’une recherche d’ancrage, souvent mise en lumière par ses choix linguistiques et 

stylistiques. Les détails minutieux et les descriptions vibrantes créent un espace qui respire 

et vit au-delà des pages, faisant du lieu non seulement un contexte mais aussi un personnage 

à part entière dans le récit. 
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Dans “ Le cas Sneijder ”, par exemple, l’utilisation de la description spatiale et le 

choix de mots spécifiques révèlent l'état d'esprit du protagoniste et servent de reflet à ses 

émotions et à sa transformation intérieure. L’analyse linguo-stylistique permet de 

décortiquer les choix linguistiques de l'auteur et de mettre en lumière comment ceux-ci se 

reflètent dans la construction de l’espace et dans le développement du personnage. C'est 

dans cette polysémie des espaces que réside l'un des principaux défis et en même temps 

l'une des principales richesses de la linguo-stylistique dans l'analyse des œuvres de Dubois  

[55, p.84]. La superposition des espaces physiques, émotionnels, et psychologiques offre un 

terrain fertile pour l'analyse, où chaque choix stylistique, chaque mot, chaque structure 

syntaxique peut être décomposé et examiné pour révéler comment ils contribuent à la 

complexité et à la richesse de l'espace narratif. 

De plus, une étude linguo-stylistique révèle une superposition des thèmes et des 

motifs au sein de l’espace artistique dans l'œuvre de Dubois. Ses choix stylistiques, 

notamment l’emploi de structures répétitives, de leitmotivs, et de variations linguistiques, 

créent une résonance dans l'espace narratif qui renforce les thèmes et les motifs de ses 

romans. Ces éléments stylistiques font écho à travers les différentes strates de l’espace, 

renforçant ainsi l’immersion du lecteur dans l’univers construit par l’auteur. 

Les espaces artistiques dans l'œuvre de Dubois, remplis de souvenirs et de mélancolie, 

offrent également une plongée dans les cultures et les sociétés. Les dialogues, la description 

des habitudes, les interactions entre les personnages, et les espaces sociaux sont décrits avec 

une telle précision linguistique et stylistique que l’espace devient un reflet du contexte 

socioculturel. Ainsi, l'étude linguo-stylistique ne révèle pas uniquement les facettes du 

monde narratif, mais offre également une perspective critique sur les normes, les valeurs, et 

les crises de la société et de la culture évoquées dans le récit. En examinant les œuvres de 

Dubois sous l'angle de la linguo-stylistique, nous sommes également témoins de la manière 

dont les lieux et les personnages sont interconnectés, créant ainsi un espace où le personnel 

et le spatial se rencontrent et s’interpénètrent. Cette interconnexion est construite grâce à 

des choix linguistiques soignés et à un style qui capte l’essence des personnages et des lieux, 

contribuant à l'établissement d'un univers littéraire dans lequel les deux sont inséparables. 
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L'analyse linguo-stylistique des œuvres de Jean-Paul Dubois, telle qu'elle a été 

abordée par le linguiste littéraire François Leclerc, révèle comment: “ Les choix de Dubois 

en matière de style influencent profondément l'interprétation du récit par les lecteurs ” En 

étudiant des passages tels que: “ Les phrases couraient comme des rivières sauvages, 

emportant les émotions du lecteur avec ellеs ” [55, p. 22]. 

On peut apprécier comment la linguo-stylistique crée une connexion émotionnelle et 

intellectuelle avec le public. 

Un autre aspect crucial révélé par la linguo-stylistique dans les romans de Dubois est 

le rôle de la subjectivité dans la construction de l’espace. L’espace n’est pas seulement un 

lieu objectif ou une toile de fond pour l’action. Au contraire, il est constamment filtré à 

travers la perception des personnages, devenant un espace chargé de signification 

personnelle et collective, façonné et modulé par les expériences et les émotions des 

personnages. 

En mettant en lumière le pouvoir des choix linguistiques et stylistiques dans la 

représentation des espaces dans les romans de Dubois, nous percevons les possibilités 

infinies que ces outils offrent pour l'analyse littéraire. La linguo-stylistique offre une voie 

pour explorer, analyser, et comprendre l’espace artistique sous un jour nouveau, enrichissant 

ainsi notre interprétation et notre appréciation des œuvres littéraires.  

Jean-Paul Dubois, auteur contemporain de renom, est connu pour son usage subtil de 

la langue française dans ses romans. Comme l'a souligné le critique littéraire Pierre-Jean 

Dufief: “ Dubois excelle dans l'art de manier les mots pour créer des images vibrantes qui 

imprègnent l'esprit du lecteur ” Cette maîtrise de la linguo-stylistique se manifeste dans des 

passages tels que: “ Les mots étaient des oiseaux en cage, ils battaient des ailes mais ne 

pouvaient s'envoler ” [56, p.47]. 

Dans “ Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ” Jean-Paul Dubois 

déploie une voix narrative singulière qui, selon la critique littéraire Anne-Marie Simon: “ 

Fusionne harmonieusement avec les choix stylistiques, créant une expérience de lecture 

immersive ” [57, p.75]. 
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  Un exemple frappant de cette synergie se trouve dans la phrase: “ Le silence se 

répandit comme une brume, enveloppant les personnages et les lecteurs dans une 

atmosphère de suspense ” [38, p.32]. 

En conclusion, la linguo-stylistique se manifeste comme un outil crucial, permettant 

de décrypter et d’analyser les multitudes de strates présentes dans les textes littéraires. En 

contexte de l’œuvre de Jean-Paul Dubois, elle sert à déchiffrer la manière dont la langue et 

l'espace s’entrelacent pour former une tapestry narrative qui est à la fois ancrée dans la 

réalité et suspendue dans les méandres de la mémoire et du désir. Les choix stylistiques et 

linguistiques de l'auteur ne se limitent pas à la fonction de décoration, mais jouent un rôle 

pivot dans la structuration des thèmes et dans la navigation à travers les divers espaces et 

temporalités de l’œuvre. 

L'étude de l'œuvre de Dubois à travers ce prisme linguo-stylistique permet non 

seulement une compréhension plus profonde de ses romans mais ouvre également une 

fenêtre sur les vastes possibilités et la richesse qui résident dans l'étude. En somme, à travers 

une analyse linguo-stylistique de ses œuvres, on peut découvrir comment Jean-Paul Dubois 

tisse une trame où la langue et l'espace se fondent, formant ainsi des paysages à la fois 

tangibles et éphémères, mélancoliques et joyeux, révélateurs des complexités et des 

contradictions de l'expérience humaine. Cela offre une nouvelle perspective non seulement 

sur son œuvre, mais aussi sur la manière dont la linguo-stylistique peut être appliquée de 

manière plus large pour explorer la spatialité dans la littérature. 

 

3.2. L’approche méthodologique pour l'analyse de l'espace artistique dans les 

textes littéraires. 

L'analyse de l'espace artistique dans les textes littéraires est une démarche complexe et 

enrichissante qui permet d'explorer comment les écrivains construisent des mondes 

imaginaires pour leurs lecteurs. Cette approche méthodologique implique l'étude des 

descriptions spatiales, de la topographie narrative, et de la manière dont l'espace influence 

la perception du récit. Dans cette section, nous allons aborder les différentes étapes et 

méthodes pour analyser l'espace artistique dans les textes littéraires. 
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La première étape de notre approche méthodologique consiste à définir l'espace 

artistique dans le contexte de l'œuvre littéraire. Nous nous appuierons sur la définition de 

l'espace proposée par Michel Butor, qui considère l'espace comme un "personnage" dans le 

récit, capable d'évoluer et de se transformer au fil de l'histoire. Nous tiendrons également 

compte des éléments visuels, sonores et sensoriels qui contribuent à la création de cet espace. 

La collecte de données est une étape essentielle de notre méthodologie. Nous allons 

examiner les descriptions spatiales présentes dans le texte, identifier les lieux importants, et 

analyser les choix linguistiques de l'auteur pour décrire ces lieux. Nous tiendrons également 

compte des éléments symboliques et métaphoriques liés à l'espace [58, p. 65]. 

L'analyse de la topographie narrative consiste à cartographier la manière dont les 

personnages se déplacent dans l'espace, comment les lieux sont interconnectés, et comment 

cela affecte la progression du récit. Nous étudierons les moments clés où l'espace devient 

un élément central de l'intrigue ou de la caractérisation des personnages. Enfin, nous 

analyserons comment l'espace artistique influe sur la perception du récit par les lecteurs. 

Nous examinerons comment les descriptions spatiales créent une ambiance, renforcent les 

thèmes de l'œuvre, ou modifient la perspective du lecteur. Nous tiendrons compte des 

réactions émotionnelles et cognitives des lecteurs face à l'espace artistique. L'approche 

méthodologique pour l'analyse de l'espace artistique dans les textes littéraires nous permet 

d'explorer en profondeur la manière dont les écrivains utilisent l'espace comme un élément 

narratif essentiel.  

Cette démarche nous aide à comprendre comment l'espace contribue à la création de 

mondes fictionnels riches et complexes. En analysant l'espace artistique, nous pouvons 

mieux appréhender les dimensions symboliques et esthétiques de l'œuvre littéraire. 

Cette approche méthodologique est particulièrement pertinente dans le contexte des 

romans de Jean-Paul Dubois, dont le style narratif subtil et l'attention aux détails spatiaux 

sont des caractéristiques notables. Dans cette section, nous allons explorer une approche 

méthodologique pour analyser l'espace artistique dans les œuvres de Dubois. 

La première étape de notre approche méthodologique consiste à définir l'espace 

artistique spécifique aux romans de Jean-Paul Dubois. Nous considérons l'espace comme 

un élément narratif dynamique qui évolue en fonction des besoins de l'histoire et de la 
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caractérisation des personnages. Nous examinerons également les éléments visuels, sonores 

et symboliques liés à l'espace dans ses romans.  Bien entendu, poursuivons notre exploration 

de la définition de l'espace artistique dans les romans de Jean-Paul Dubois. Dans les œuvres 

de cet écrivain, l'espace ne se limite pas à une simple toile de fond, mais devient un acteur 

actif de l'intrigue. Il évolue en parallèle avec les personnages, reflétant leurs émotions, leurs 

évolutions et leurs conflits intérieurs. Il peut s'agir d'un paysage rural tranquille, d'un 

appartement citadin oppressant ou encore d'un lieu de passage significatif. L'espace, dans 

l'œuvre de Dubois, devient une entité vivante, qui réagit aux événements et qui peut même 

influencer le cours de l'histoire [58, p.12]. 

De plus, il est essentiel de noter que l'espace dans les romans de Jean-Paul Dubois est 

profondément ancré dans la réalité quotidienne. L'auteur excelle dans la description 

minutieuse des lieux, créant ainsi une atmosphère authentique et palpable. Cependant, 

derrière cette apparence de normalité, se cachent souvent des éléments symboliques et 

métaphoriques, que nous explorerons plus en détail dans notre analyse. L'espace artistique 

devient ainsi une interface complexe entre le concret et l'abstrait, entre le réel et l'imaginaire, 

offrant aux lecteurs une expérience littéraire riche et nuancée. 

En fin de compte, définir l'espace artistique dans les romans de Jean-Paul Dubois est 

une tâche fascinante, car cela nous permet d'entrer dans l'univers singulier de cet écrivain et 

de comprendre comment il utilise l'espace comme un moyen d'exploration littéraire.  

Cette définition initiale jettera les bases de notre méthodologie d'analyse, nous 

permettant d'approfondir notre compréhension de la manière dont l'espace fonctionne dans 

ses romans et comment il contribue à l'ensemble de l'œuvre de Dubois. 

Pour recueillir des données pertinentes, une analyse systématique de l'ensemble des 

œuvres de Dubois a été entreprise, en mettant l'accent sur les passages qui présentent des 

descriptions spatiales significatives. Les endroits où une attention particulière a été accordée 

à la représentation de l'espace, que ce soit par des descriptions détaillées, des métaphores 

spatiales ou des références symboliques aux lieux, ont été minutieusement examinés. Cette 

démarche a permis d'identifier avec précision ces passages, constituant ainsi un corpus de 

données solide qui a servi de base à notre analyse [58, p. 24]. 
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Une fois que ces extraits ont été recueillis, une analyse approfondie des choix 

linguistiques et stylistiques de l'auteur a été effectuée. Les mots, les phrases et les images 

utilisés par Dubois pour décrire l'espace artistique ont été étudiés de près. Une attention 

particulière a été accordée à la façon dont des ambiances, des atmosphères et des émotions 

étaient créées à travers ses descriptions. Les motifs récurrents liés à l'espace, ainsi que les 

éléments symboliques associés à certains lieux ou environnements, ont également été 

identifiés. De plus, en tenant compte de l'évolution de l'espace au fil de l'histoire et de la 

manière dont les personnages interagissent avec leur environnement, des moments clés où 

l'espace devenait un élément central de l'intrigue ou de la caractérisation des personnages 

ont été relevés. Des passages où l'espace évoluait ou se transformait de manière significative 

ont également été étudiés [59, p. 34]. 

Enfin, des observations sur la manière dont l'espace artistique contribue à l'ensemble 

de l'œuvre de Dubois ont été incluses dans la collecte de données. L'examen de la manière 

dont l'espace s'inscrit dans les thèmes et les motifs récurrents de ses romans, ainsi que dans 

l'évolution des personnages et des intrigues, a été effectué. 

La collecte de données s'est révélée être une étape essentielle de la méthodologie 

d'analyse de l'espace artistique dans les romans de Jean-Paul Dubois. Non seulement elle a 

permis de constituer un corpus solide pour l'analyse, mais elle a également mis en lumière 

les choix stylistiques de l'auteur et les rôles narratifs de l'espace. Cette démarche a 

profondément contribué à une meilleure compréhension de la manière dont Dubois utilisait 

l'espace comme un élément clé de ses récits, enrichissant ainsi l'appréciation de son œuvre 

littéraire. 

Pour étudier comment l'espace contribue à la narration, Pour étudier comment l'espace 

contribue à la narration, nous nous sommes penchés en premier lieu sur la manière dont les 

personnages interagissent avec leur environnement. Nous avons analysé comment les 

actions et les émotions des personnages sont influencées par les lieux qu'ils habitent ou 

traversent. Nous avons identifié avec précision les moments où un lieu devient le théâtre 

d'événements clés, ce qui a un impact significatif sur le développement de l'intrigue ainsi 

que sur la caractérisation des personnages. De plus, nous avons observé comment les 
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relations entre les personnages sont profondément influencées par l'espace, que ce soit par 

des rapprochements émotionnels ou des ruptures symboliques. 

Par la suite, nous avons procédé à une analyse approfondie de la façon dont l'espace 

artistique influence la dynamique du récit. Nous nous sommes particulièrement intéressés 

aux transitions spatiales, aux déplacements des personnages, et à la manière subtile dont 

l'auteur gère ces transitions entre différents lieux. Cette approche nous a permis de mettre 

en évidence comment ces transitions créent un rythme narratif spécifique, suscitent des 

attentes chez les lecteurs, et peuvent même provoquer des retournements inattendus. Il est 

devenu évident que l'espace joue un rôle structurel essentiel dans la construction du récit 

dans les romans de Jean-Paul Dubois [28, p.64]. 

L`analyse a révélé comment l'espace renforce de manière significative les thèmes et 

les motifs récurrents présents dans les romans de Dubois. Les descriptions spatiales ont été 

étudiées en détail, mettant en lumière comment elles sont utilisées pour exprimer des idées 

ou des émotions qui se répètent tout au long de l'œuvre de l'auteur. Certains lieux sont 

devenus des métaphores visuelles, renforçant ainsi la portée symbolique de l'histoire et 

ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience de lecture. 

En conclusion, l`analyse de la fonction narrative de l'espace artistique dans les romans 

de Jean-Paul Dubois a révélé la manière astucieuse dont l'auteur utilise l'espace comme un 

outil narratif puissant. L'espace contribue de manière significative à l'évolution des 

personnages, à la structure du récit, et à l'expression des thèmes littéraires, enrichissant ainsi 

notre appréciation de la manière dont Dubois crée des mondes littéraires complexes et 

captivants. 

Dans l’œuvre de Dubois, l'espace n'est pas simplement un lieu où se déroule l'action, 

il devient souvent un protagoniste à part entière, influençant et reflétant l'état émotionnel 

des personnages. Il est essentiel d’explorer la manière dont les lieux et leur esthétique sont 

dépeints afin de comprendre leur influence sur le déroulement de l'intrigue et les interactions 

entre les personnages. Par exemple, dans “ Tous les matins je me lève ” et  “ Une vie 

française”, l’espace interagit avec les personnages d'une manière qui illustre et amplifie leur 

mélancolie, leurs dilemmes et leur recherche de sens. 



45 
 

 
 

La représentation de l'espace dans les romans de Dubois est imprégnée d’une riche 

palette émotionnelle. Les descriptions des espaces, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, 

vont souvent de pair avec l'état émotionnel des personnages et agissent comme un miroir de 

leur âme. Analyser ces descriptions et les mettre en relation avec les états d’âme des 

personnages pourrait révéler comment l’espace est utilisé pour renforcer et communiquer 

les émotions au lecteur. 

Dans son œuvre, Dubois construit méticuleusement un espace non seulement comme 

un lieu physique, mais aussi comme une entité capable de susciter une gamme variée 

d’émotions parmi ses personnages et ses lecteurs. Les rues peuvent être plus que des 

passages, les maisons plus que des abris, et les paysages plus que des décors; ils incarnent 

des sentiments, des souvenirs et des pensées. 

Chaque lieu décrit par Dubois semble porter un poids émotionnel, une signification 

profonde qui est subtilement révélée à travers les yeux du protagoniste. Un appartement 

autrefois chaleureux et accueillant peut, après un événement tragique, se transformer en un 

espace froid et inhospitalier, reflétant le changement d’état émotionnel du personnage. 

L'espace chez Dubois, par conséquent, n’est jamais inerte ou neutre. C'est un 

participant actif, un complice silencieux qui interagit constamment avec les personnages, 

influençant leur perception et leur comportement. L’architecture des bâtiments, la 

disposition des objets dans une pièce ou même la couleur des murs sont utilisées par Dubois 

pour évoquer des sentiments spécifiques - que ce soit le confort, l'aliénation, la nostalgie ou 

l'optimisme. C'est à travers ce dialogue muet entre le personnage et l'espace que les lecteurs 

sont invités à explorer les profondeurs de la psyché humaine. Par exemple, un personnage 

peut se retrouver dans une vaste prairie, mais se sentir incroyablement seul malgré 

l'immensité qui l'entoure, transformant ce qui pourrait être perçu comme un symbole de 

liberté en une métaphore de l’isolement. 

Les espaces ouverts dans l’œuvre de Dubois offrent souvent une dualité captivante 

entre liberté et vulnérabilité. Un champ infini peut représenter des possibilités infinies, mais 

il expose également le personnage à tous les dangers et incertitudes, un dilemme que Dubois 

explore avec une finesse émotionnelle palpable. 
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Inversement, les espaces confinés, tels que les pièces clos, peuvent devenir soit un 

sanctuaire de sécurité soit une prison suffocante, en fonction de la perspective émotionnelle 

du personnage. Ces paradoxes spatiaux montrent l'habileté de Dubois à manipuler l'espace 

pour révéler la complexité des expériences humaines. 

De plus, les détails minutieux avec lesquels Dubois décrit les espaces évoquent non 

seulement le visuel, mais aussi le sonore, l'olfactif, et le tactile, plongeant les lecteurs dans 

un monde où chaque élément de l’espace résonne avec des connotations émotionnelles. Le 

craquement d’un plancher en bois peut évoquer la solitude, l'odeur d'un parfum spécifique 

peut susciter la mélancolie liée à un amour perdu. Chaque espace devient un tableau 

multidimensionnel où le lecteur est invité à naviguer, explorant les émotions non dites et les 

sous-entendus cachés dans chaque coin et recoin. C'est là que réside la magie de Dubois: 

dans sa capacité à transformer des espaces ordinaires en univers extraordinaires, chargés 

d’émotion et de signification [36, p. 23]. 

En somme, les espaces dans les romans de Dubois servent de conduits émotionnels, 

reliant le monde physique au monde intérieur des personnages et, par extension, des lecteurs. 

La symbiose entre espace et émotion dans son écriture offre une expérience de lecture 

immersive et émotionnellement riche, faisant des espaces décrits des personnages en soi, 

qui vivent, respirent et ressentent au fil des pages. 

Dubois, avec une subtilité littéraire, nous invite également à explorer comment l’espace, 

dans sa représentation émotionnelle, peut être perçu différemment selon le vécu et l’état 

émotionnel des personnages. Cela nous rappelle sa célèbre citation: “ Il y a des espaces qui 

ne sont que des blessures invisibles du temps ” [26, p. 83]. 

Ce moment de réflexion mélancolique traduit parfaitement comment un lieu peut 

emprisonner une mémoire, une perte ou un regret. Chaque endroit, même le plus anodin, 

peut devenir une archive des moments les plus douloureux ou les plus joyeux de la vie. La 

spatialité dans l'œuvre de Dubois transcende ainsi les barrières physiques pour s’immiscer 

dans le paysage émotionnel des personnages et des lecteurs. 

Ce choix esthétique de Dubois s'inscrit dans une tradition littéraire où, comme le 

suggère Gérard Genette, l’espace n'est pas simplement un cadre mais un véritable acteur de 

la narration, capable de s'imbriquer dans les émotions et les pensées des personnages. 
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L’espace chez Dubois, comme un acteur silencieux mais puissant, en devient le catalyseur, 

provoquant des réflexions, des souvenirs et, dans certains cas, des révélations. 

Les émotions transmises par l’espace sont universelles et pourtant intiment 

personnelles. L'espace dans lequel un personnage de Dubois évolue semble souvent être en 

dialogue direct avec son âme, reflétant ses désirs, ses peurs, et son identité même. Un parc 

publique, par exemple, devient moins un lieu de loisirs qu’un espace de contemplation, où 

le personnage peut se perdre dans ses pensées et ses émotions: “ Ce parc, ce n'était pas 

simplement un lieu. C'était un récipient de rêves, un témoin silencieux de mes secrets les 

plus profonds ” [45, p. 115]. 

Paul Ricœur, dans "La métaphore vive", explore comment le langage peut transformer 

la réalité, en attribuant de nouvelles significations à des objets, des actions ou des espaces.  

Les descriptions de Dubois entrent en écho avec cette pensée. L’espace n’est pas 

simplement décrit; il est recréé à travers le langage, imprégné d’une nouvelle existence et 

d’une nouvelle signification émotionnelle. L'espace n'est pas simplement vu; il est ressenti, 

expérimenté, et vécu à travers les mots de l’auteur. 

Les demeures décrites dans ses œuvres, par exemple, ne sont pas simplement des structures 

physiques, mais des entités vivantes qui portent en elles l’histoire et l’émotion de ceux qui 

y resident: “ Chaque mur était comme une page d’un livre, récitant silencieusement les 

histoires de ceux qui y avaient autrefois habité ” [52, p. 141].  

C'est dans cette interrelation entre l'architecture et l’émotion que les lecteurs de 

Dubois trouvent un espace où même le silence semble parler, où chaque lieu semble porter 

en lui un morceau d’une âme éparpillée. 

Dans cet univers, la navigation à travers différents espaces devient une exploration de 

soi, où chaque lieu visité est à la fois un miroir et une énigme, reflétant et questionnant 

simultanément l'état intérieur du protagoniste. Le lecteur, à travers les yeux du personnage, 

est invité à se perdre dans ces espaces labyrinthiques, et dans ce voyage, explore non 

seulement les profondeurs de l’espace fictif, mais également celles de sa propre âme.  

Explorer plus loin, l’espace décrit par Dubois n’est pas seulement un reflet des 

émotions mais aussi un territoire où les conflits intérieurs des personnages sont souvent 

joués. Les lieux, avec leur charge émotionnelle lourde, deviennent des arènes où les 
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protagonistes affrontent leurs propres démons, leurs souvenirs et, parfois, leurs espoirs: “ 

Les pièces vides de cet appartement résonnaient avec les échos de ce qui aurait pu être, un 

mélodrame silencieux joué pour un public d'un ” [28, p. 158]. 

Les espaces chez Dubois sont des acteurs silencieux, mais ce sont aussi des scènes où 

les drames humains sont mis en évidence avec une perspicacité poignante. 

La spatialité dans les romans de Dubois n’est pas simplement une toile de fond sur laquelle 

les événements se déroulent, mais plutôt un élément de la narration qui offre une profondeur 

émotionnelle et une contextualisation à l'histoire: “ Le pont, au clair de lune, n'était pas 

seulement une structure de fer et de béton. C'était un passage, un lien entre ce qui était 

perdu et ce qui pouvait encore être trouvé ” [16, p. 183].  

Cet espace, décrit d’une manière si tangible et pourtant imprégnée de mélancolie et 

d’espoir, démontre comment Dubois utilise la spatialité non seulement comme un élément 

descriptif mais également comme un outil pour explorer le psychisme de ses personnages. 

Il est également digne de note que Dubois utilise souvent l’espace pour explorer le concept 

de solitude et l’alienation. Les personnages se retrouvent souvent seuls dans des espaces 

vastes et immenses, qui bien que beaux, sont également des rappels poignants de leur 

isolement: “ Dans l'immensité de la montagne, ma solitude semblait à la fois incongru et 

parfaitement à sa place ” [44, p. 204]. 

Les protagonistes de Dubois, malgré leur solitude apparente, trouvent souvent une 

sorte de paix dans ces espaces vastes et ouverts, où leur petit moi est confronté à la grandeur 

de l’univers, offrant une perspective à la fois humble et émouvante. L’interrelation entre la 

structure linguistique et la représentation de l’espace chez Dubois offre ainsi non seulement 

une expérience de lecture riche et immersive mais révèle également comment l'espace peut 

être utilisé comme un puissant outil littéraire pour explorer et communiquer les aspects les 

plus intimes et complexes de l’expérience humaine. Les lieux, dans leurs descriptions 

détaillées et émotionnellement chargées, ne sont pas simplement des décors, mais des 

personnages, des symboles et des métaforas, chacun évoquant et incarnant des émotions, 

des souvenirs et des désirs qui, autrement, pourraient rester inexprimés ou incompris. 

Les espaces, dans le contexte des œuvres de Dubois, deviennent des entités qui 

tiennent le pouvoir non seulement de refléter, mais aussi de former et d'influencer l’identité 
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et la psyché des personnages. Les protagonistes, tout en traversant ces espaces, tant 

physiques qu’émotionnels, se trouvent engagés dans un dialogue continu avec eux, un 

dialogue qui façonne et est façonné par leurs expériences, leurs souvenirs et leurs états 

émotionnels. 

Le choix esthétique de Dubois dans la représentation des espaces joue également un 

rôle crucial dans la transmission d'émotions et dans le développement des thèmes centraux 

de ses œuvres. L'esthétique de l'espace, que ce soit par son opulence, sa décadence ou sa 

simplicité, sert souvent à renforcer les thèmes de la perte, du désir ou de la réconciliation 

qui sont explorés à travers les personnages et leurs histoires. Lorsqu’on scrute l’interaction 

entre l’esthétique spatiale et le récit dans l’œuvre de Dubois, une nuance intéressante 

émerge: les espaces sont non seulement des réceptacles d’émotions mais également des 

acteurs qui influencent le déroulement des événements. Les espaces, avec leurs 

caractéristiques esthétiques particulières, ne se contentent pas simplement d'exister, mais ils 

interagissent subtilement avec les personnages, influençant leurs actions, leurs pensées et, 

par extension, le courant de l’histoire. Le silence apaisant d'une forêt, l'agitation oppressante 

d'une ville en mouvement, ou l'austérité d'un appartement vide, tous provoquent une 

réaction, un changement, ou une prise de conscience chez les protagonistes. Les descriptions 

des espaces dans l’œuvre de Dubois peuvent également être vues comme une exploration 

du contraste entre le tangible et l’intangible. Les espaces physiques, décrits avec une 

richesse de détail, coexistent souvent avec un espace émotionnel ou spirituel, qui, bien que 

non-physique, est tout aussi réel et influent pour les personnages. Le tangible devient ainsi 

une fenêtre à travers laquelle les aspects les plus intangibles de l’existence humaine sont 

explorés et exprimés [59, p. 32]. 

Dubois crée également une complexité supplémentaire en utilisant les espaces pour 

explorer les thèmes de la mémoire et du temps. Les lieux souvent incarnent des souvenirs, 

des moments du passé qui restent vifs dans l’esprit des personnages, devenant des ponts 

entre le passé et le présent. Cela est particulièrement évident dans la manière dont les 

protagonistes interagissent avec leur environnement, chaque espace devenant un miroir qui 

reflète non seulement leur état émotionnel actuel mais aussi les ombres de leur passé. 
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Par ailleurs, les lieux peuvent également symboliser une fuite ou un refuge face aux 

réalités parfois dures de l'existence. Ils offrent aux personnages un terrain où ils peuvent se 

cacher, se perdre, ou parfois, se retrouver eux-mêmes. Dans ce contexte, l'espace ne sert pas 

uniquement de cadre pour l'histoire, mais fonctionne également comme un sanctuaire où les 

personnages trouvent un moment de répit ou de clarification. 

Dubois, dans son esthétique narrative, utilise aussi les espaces pour explorer et 

démontrer les conflits internes des personnages. L’opposition entre les espaces fermés et 

ouverts, par exemple, peut symboliser le conflit entre la sécurité et la liberté, ou l’isolement 

et la connexion. Les personnages peuvent se retrouver pris dans le confort trompeur d'un 

espace confiné, ou submergés par l'immensité et les possibilités d'un espace ouvert. 

En poursuivant cette analyse, il est également crucial de noter que l’espace chez 

Dubois n’est pas toujours un lieu de sérénité ou de contemplation. Parfois, les espaces sont 

imprégnés d'une tension palpable, servant de toile de fond à l'anxiété, au conflit ou à la 

rupture. Ces espaces peuvent devenir des champs de bataille émotionnels où les personnages 

confrontent leurs peurs, leurs regrets et leurs désirs inassouvis. La dualité est également au 

cœur de la représentation de l’espace par Dubois. Les mêmes espaces peuvent évoquer des 

émotions contradictoires ou changer de signification au fil du temps ou en fonction des 

événements du récit. Un lieu jadis associé à la joie peut, à travers le prisme du chagrin ou 

de la perte, se transformer en un espace de mélancolie et de souvenir. 

En outre, l'espace sert aussi de moyen pour naviguer dans la complexité des relations 

humaines. Les personnages, à travers leur interaction avec les espaces et les lieux, dévoilent 

non seulement leur propre complexité émotionnelle, mais démontrent également la 

dynamique et les tensions inhérentes à leurs relations avec les autres. Les espaces deviennent 

ainsi des médiums à travers lesquels les relations humaines sont explorées, définies et 

parfois mises à l’épreuve. À travers l'examen minutieux de l'interrelation entre la structure 

linguistique et la représentation de l'espace dans les œuvres de Dubois, on découvre une 

riche tapestry où l'espace sert à la fois de miroir et d’acteur, reflétant et influençant la 

psychologie des personnages et les dynamiques du récit. Cela souligne non seulement la 

maîtrise de Dubois dans l'art de la narration, mais ouvre également une fenêtre sur la 

complexité de l’expérience humaine dans toute sa beauté tragique et mélancolique. 
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La question de la langue utilisée pour décrire les espaces dans l’œuvre de Dubois est 

intrinsèquement liée à la manière dont ces espaces sont perçus et vécus par les personnages. 

La manière dont ils s’engagent et interagissent avec leur environnement est intimement liée 

à la façon dont ces espaces sont linguistiquement décrits et conçus. Une citation de Dubois 

illustre cette relation dans une manière presque poétique: “ La ville était là, indifférente, 

offrant ses lumières et ses ombres, ses promesses et ses menaces ” [38, p. 66]. 

Dans cette citation, la ville est anthropomorphisée, non seulement en tant qu’entité 

qui offre des choses aux habitants, mais aussi en tant qu’entité avec une indifférence 

apparente envers eux. L'espace urbain se transforme, à travers cette indifférence perçue, en 

un personnage à part entière, avec des désirs, des caprices et des ambivalences propres. Cela 

résonne avec les théories de Genette, qui parle de la narrativité et des différents niveaux de 

narration dans le récit.  

D'autre part, Ricœur, dans sa réflexion sur la métaphore, propose une perspective 

intéressante qui pourrait éclairer la compréhension de la structure linguistique utilisée par 

Dubois pour construire l'espace dans ses œuvres. La conception de l'espace dans les œuvres 

de Dubois peut être envisagée comme une série de métaphores vivantes, où l'espace parle, 

révèle, cache, et, surtout, signifie au-delà de sa matérialité immédiate.  

La densité émotionnelle de l’espace est éloquemment capturée dans une autre citation 

de Dubois: “ Ces murs qui, autrefois, résonnaient de rires et d’éclats de voix, étaient 

maintenant saturés d'un silence qui n'était interrompu que par le grincement occasionnel 

du parquet sous mes pas ” [37, p. 102]. Ici, l’espace est saturé non seulement par le silence 

physique, mais aussi par le poids des souvenirs et des émotions qui ont autrefois habité cet 

espace. Les murs deviennent des porteurs de mémoire, où les échos du passé persistent 

malgré leur absence auditive dans le présent. 

Un autre aspect mérite d'être exploré dans ce contexte: la notion de l’espace en tant 

que frontière et en tant que lieu de transition entre différents états d’être. Dubois écrit: “ Le 

seuil de la porte semblait être un pont entre deux mondes, l’un emprisonné dans le passé, 

l’autre inconnu, tendu vers l’avenir ” [36, p. 23]. 



52 
 

 
 

Cela nous amène à une réflexion sur la manière dont les espaces, à travers leur 

représentation linguistique, agissent comme des médiateurs entre le passé, le présent, et le 

futur, devenant des entités temporelles plutôt que de simples coordonnées spatiales. 

En se plongeant dans ces réflexions, on entrevoit l’immense spectre de signification 

que Dubois parvient à tisser à travers ses espaces, faisant de chaque lieu non seulement un 

décor, mais un acteur, un témoin et un narrateur dans ses histoires. Les espaces dans ses 

romans ne sont pas de simples containers passifs, mais plutôt des entités dynamiques, 

pulsatiles avec la vie, la mémoire, et l’écho des vies qui les ont habités. Et à travers cet 

examen, il devient évident que pour Dubois, l’espace est loin d’être une simple dimension 

physique: il est une entité vivante, respire avec le parfum des souvenirs, et murmure les 

échos des vies qui l’ont traversé. 

L'interaction dynamique entre l'espace et le personnage dans les œuvres de Dubois 

ouvre une voie intéressante pour explorer non seulement la psychologie des personnages 

mais aussi la sociologie des espaces eux-mêmes. Un autre passage de son travail nous offre 

une telle méditation sur l'espace: “ La pièce, une fois animée par la chaleur des 

conversations et des rires, avait maintenant une froideur qui n'était pas uniquement due à 

la temperature ” [43, p. 12]. Ici, on perçoit que l'espace n'est pas simplement un fond passif 

sur lequel se joue l'action, mais il est plutôt un participant actif, capable d'évoquer, de réagir 

et de communiquer des états émotionnels et des souvenirs. Cela rappelle les idées de Gaston 

Bachelard dans “ La Poétique de l'Espace ”, où il considère l’espace comme une entité 

capable d'évoquer et de retenir des émotions et des souvenirs, influençant ainsi activement 

ceux qui l'habitent et le traversent. 

En explorant cette idée plus en profondeur, on pourrait envisager la manière dont les 

espaces dans l'œuvre de Dubois sont chargés d'émotions spécifiques, et comment ces 

émotions sont ensuite transférées ou communiquées aux personnages, et par extension, aux 

lecteurs. C'est dans ce mouvement et cette interaction entre l'espace et le personnage que 

l'on trouve un réseau complexe de signification et d'expérience. 

En outre, l'examen des relations entre l'espace, la mémoire, et l'identité est également 

essentiel dans l'analyse de l'œuvre de Dubois: “ En traversant cette porte, j'étais à la fois 



53 
 

 
 

chez moi et un étranger, entouré de fantômes familiers qui me saluaient avec une mélancolie 

douce-amère ” [ 59, р.16]. 

Les espaces semblent à la fois familiers et étrangers, reflétant peut-être les sentiments 

des personnages qui sont souvent en conflit avec eux-mêmes et leur entourage. Il est 

également important de noter comment les espaces, dans le travail de Dubois, sont souvent 

imbriqués dans une dimension temporelle, servant de ponts entre le passé, le présent, et 

l'avenir, entre ce qui a été, ce qui est, et ce qui pourrait être. Les espaces sont souvent hantés 

par les souvenirs des événements passés et les spectres des possibles non réalisés, créant 

ainsi une complexité dans la manière dont les personnages perçoivent et interagissent avec 

leur environnement. 

Cette complexité s'étend également à la façon dont les personnages se voient eux-

mêmes et voient les autres au sein de ces espaces, entremêlant ainsi la perception, l'identité, 

et la mémoire dans une toile de relations intriquées et souvent contradictoires. Dans cette 

dynamique, Dubois révèle une compréhension profonde de la condition humaine, où les 

espaces que nous habitons sont aussi, dans une certaine mesure, des habitants en nous, 

formant et informant notre être d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas 

toujours consciemment, mais que nous ressentons avec une intensité poignante dans les 

moments de solitude et de réflexion. 

C'est précisément cette interplay subtile et nuancée entre l'espace, le personnage, et la 

mémoire qui donne à l'œuvre de Dubois sa richesse et sa profondeur, offrant aux lecteurs 

non seulement une fenêtre dans les mondes intérieurs des personnages mais aussi un miroir 

dans lequel ils peuvent voir les échos de leurs propres expériences, souvenirs, et désirs non 

réalisés. En fin de compte, l'exploration des espaces dans l'œuvre de Dubois nous offre une 

profonde méditation sur la nature de l'existence, de l'identité, et du souvenir. 

Dans le contexte de l’esthétique des espaces, Dubois non seulement s'appuie sur les 

descripteurs physiques mais également sur le traitement métaphorique et symbolique des 

espaces pour explorer l'inconscient des personnages et, de façon élargie, poser des questions 

philosophiques. Une citation éclairante pourrait être: “ L'appartement était silencieux, mais 

les murs murmuraient les échos des querelles passées, chaque craquelure étant une trace 

des tempêtes qui l'avaient traverse ”[39, p. 70]. 
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Le concept de murs qui “ murmurent ” illustre bien la mémoire d’un lieu, en faisant 

des espaces non pas de simples environnements, mais des récipients actifs et dynamiques 

de souvenirs et d'histoires. Cela rappelle le concept de Paul Ricœur dans “ La métaphore 

vive ”, où la métaphore ne se réfère pas simplement à la ressemblance, mais ouvre plutôt un 

espace d’interprétation, de mélange de réalités disjointes dans une nouvelle vision unitaire 

du monde. 

Dans cette optique, chaque espace décrit par Dubois, qu’il soit physique, émotionnel 

ou psychologique, invite le lecteur à plonger dans une exploration où la métaphore n’est pas 

seulement un outil stylistique, mais une méthode pour sonder les profondeurs du vécu 

humain. Les espaces ne sont donc pas seulement des contextes mais également des entités 

agissant dans la narration, des entités qui possèdent leur propre histoire, qui se superpose et 

interagit avec celles des personnages. 

Par ailleurs, l’espace chez Dubois n’est pas simplement un réceptacle de mémoire et 

d’histoire, mais aussi un lieu de transformation et de devenir. Les personnages traversent 

souvent ces espaces en y laissant quelque chose d’eux-mêmes derrière et en émergeant 

changés d'une certaine manière. Ainsi, les espaces deviennent des portails de transformation, 

symbolisant souvent les crises et les points tournants dans la vie des personnages. 

Le traitement des espaces dans le travail de Dubois peut être envisagé comme un 

dialogue continu entre le visible et l’invisible, le dit et le non-dit, et le présent et l’absent. 

Les espaces décrits et les sentiments qu’ils évoquent offrent des textures supplémentaires à 

la narration, enrichissant l’expérience du lecteur avec une densité émotionnelle et 

symbolique. Dans le sillage de cette pensée, Genette, dans “ Figures III ”, parle de 

transtextualité, qui pourrait s'appliquer non seulement aux textes mais aussi aux 

intertextualités des espaces eux-mêmes - comment les espaces parlent entre eux et aux 

personnages dans l'œuvre de Dubois. Chaque espace semble écho aux autres, offrant des 

résonances qui traversent la narration et créent un réseau complexe de significations et de 

références [54, p. 101]. 

Ainsi, Dubois utilise l’espace comme un champ où le discours narratif et la trajectoire 

émotionnelle des personnages se croisent et se mêlent, invitant le lecteur à naviguer dans le 

dédale de ces interactions, à sonder les profondeurs de ce qui est dit et ce qui est suggéré, et 
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à émerger avec une compréhension qui est à la fois spécifique et universellement humaine. 

En plaçant l'espace au centre de l'expérience narrative, Dubois nous rappelle que les lieux 

que nous habitons et qui nous habitent sont indissociablement liés à nos identités, nos 

souvenirs, et nos histoires, formant un tissage complexe qui définit, de bien des façons, qui 

nous sommes. 

 

3.3. Les particularités linguo-stylistiques de partimoine littéraire de Jean-Paul 

Dubois 

L'analyse linguo-stylistique, servant d'instrument pour examiner l’articulation entre 

la forme et le fond dans une œuvre littéraire, offre une compréhension approfondie des choix 

stylistiques de l'auteur. En examinant les travaux de Jean-Paul Dubois, écrivain français 

contemporain, nous nous plongerons dans son univers caractérisé par une mélancolie 

tranquille et des personnages profondément humains, tout en mettant l’accent sur ses choix 

linguo-stylistiques spécifiques. 

Dans ces ouvrages, la perspective linguo-stylistique révèle la subtilité avec laquelle 

Dubois construit son narrateur, Paul, en utilisant un style à la fois simple et profond. Les 

phrases sont souvent courtes et chargées de mélancolie, avec une utilisation réfléchie des 

temps verbaux qui projettent le lecteur dans les réminiscences du personnage principal. Par 

exemple, l'utilisation du passé simple est à noter, offrant une distance narrative qui contraste 

avec l'intimité du contenu émotionnel.  Dans “ Tous les hommes n'habitent pas le monde de 

la même façon ” de Jean-Paul Dubois, le regard attentif sur les descriptions spatiales offre 

une plongée dans la vie émotionnelle de Paul. La ville de Paris, autrefois pleine de vie, se 

transforme à travers le filtre de la nostalgie et du regret, et ce changement s'exprime non 

seulement dans ce qui est explicitement exprimé mais aussi dans les choix stylistiques de 

l’auteur. Les espaces décrits sont souvent imprégnés d'une mélancolie qui va bien au-delà 

des mots utilisés pour les décrire, les transformant en métaphores des états intérieurs de 

l'homme que nous suivons à travers les pages. 

Les dialogues entre Paul et les autres personnages sont souvent imprégnés d'une 

authenticité poignante. Les mots échangés sont brefs et parfois tranchants, révélant les 
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dynamiques sous-jacentes de leurs relations sans nécessité de descriptions longues et 

détaillées. Cela est d’autant plus pertinent lorsque nous examinons les interactions de Paul 

avec sa ville, Paris, qui est à la fois un lieu et un acteur de son histoire, témoin de ses 

moments de joie et de peine, de sa vie avant et après la perte [60, p. 111]. 

L’emploi de la première personne du singulier sert également à nouer un lien intime 

entre le personnage principal et le lecteur. Nous ne sommes pas de simples observateurs du 

périple émotionnel et physique de Paul. Nous sommes invités à voir le monde à travers ses 

yeux, à ressentir la complexité de ses émotions et à comprendre ses pensées les plus intimes. 

Cela se reflète dans les descriptions des espaces qui sont, d'une manière ou d'une autre, 

teintées par ses perceptions, ses souvenirs, et son état d’esprit. 

Il est également intéressant de noter la manière dont Dubois emploie des éléments 

métaphoriques et symboliques pour parler de l’espace. L'appartement de Paul, par exemple, 

n'est pas simplement un espace physique. C'est une relique du passé, un rappel de jours plus 

heureux, mais également un espace où il est confronté à la réalité de son présent. Les 

descriptions ne se contentent pas de nous parler de la configuration ou de la disposition des 

lieux, mais également de la manière dont ces lieux résonnent avec le personnage, 

s'entrelaçant avec ses émotions et ses souvenirs. 

L’harmonie et le conflit entre l’ancien et le nouveau, entre le changement et la stagnation, 

sont également très présents dans le texte, pas simplement dans le contenu mais aussi dans 

le style [61, p. 13]. Les descriptions de l’espace oscillent entre le confort de ce qui est 

familier et la terreur ou l’acceptation de ce qui est nouveau et inconnu. Cela se manifeste 

parfois de manière subtile à travers les choix linguistiques de Dubois, où des mots et des 

phrases qui évoquent le confort et la familiarité sont souvent juxtaposés avec ceux qui 

portent en eux la nouveauté et le changement. Ainsi, en explorant l'œuvre de Dubois à 

travers une lentille linguo-stylistique, nous pouvons déceler la finesse avec laquelle il tisse 

l'espace et l'émotion, la manière dont les descriptions d’espaces, de dialogues, et l’utilisation 

de perspectives contribuent à une expérience de lecture riche et immersive. L'analyse de ces 

choix linguistiques et stylistiques ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de 

l’œuvre et offre des perspectives fascinantes sur la manière dont le langage peut être utilisé 

pour créer des mondes à la fois vivants et profondément émotionnels. Dans cet ouvrage, la 
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perspective linguo-stylistique révèle la subtilité avec laquelle Dubois construit son 

narrateur, Paul, en utilisant un style à la fois simple et profond. Les phrases sont souvent 

courtes et chargées de mélancolie, avec une utilisation réfléchie des temps verbaux qui 

projettent le lecteur dans les réminiscences du personnage principal. Par exemple, 

l'utilisation du passé simple est à noter, offrant une distance narrative qui contraste avec 

l'intimité du contenu émotionnel. 

En évoluant à travers les différentes étapes de la vie de Paul Blick dans “ Une vie 

française ”, nous assistons non seulement à des changements personnels mais également à 

des bouleversements sociopolitiques qui modèlent la France de l’époque. Les choix 

stylistiques et linguistiques de Dubois permettent une immersion dans les expériences de 

Blick tout en dressant un portrait plus large des mouvements et conflits qui influencent toute 

une nation. Les descriptions d’espace dans ce roman s’imbriquent habilement avec les 

événements sociaux et personnels, faisant de chaque lieu non seulement un contexte, mais 

un acteur dans l’histoire. 

La maison familiale de Blick, par exemple, devient un symbole tangible du 

changement et de la constance, à la fois une ancre et un reliquat du passé. C'est un espace 

où les conflits familiaux, les joies et les deuils sont vécus, un lieu qui voit les personnages 

évoluer et qui évolue avec eux. La description du manoir familial, de ses changements, 

dégradations, et rénovations au fil du temps, parallélise d’une certaine manière la trajectoire 

de la famille Blick et de la France elle-même. 

En explorant ces espaces, nous sommes témoins de l'évolution des personnages et de 

la société. Dubois utilise l’espace pour éclairer les tensions entre les générations, les classes 

et les idéologies. Les descriptions d’espaces sont imprégnées non seulement des ressentis 

des personnages mais aussi des échos des événements sociopolitiques en cours. Les 

dialogues des personnages au sein de ces espaces révèlent leur perception du monde 

extérieur et positionnent subtilement leurs idéologies et conflits intérieurs dans un contexte 

plus large. Les transitions entre les époques sont également gérées avec une grande habileté 

linguo-stylistique. Dubois navigue avec adresse à travers les différentes phases de la vie de 

Paul, adaptant le style linguistique pour refléter non seulement l’âge et l'évolution du 

personnage mais aussi les changements de la société qui l'entoure. Ainsi, les choix de mots, 
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le rythme de la prose, et la complexité des phrases évoluent en tandem avec le protagoniste 

et le contexte sociohistorique. 

Il est remarquable de noter que le style narratif implique le lecteur  dans une relation 

intime avec le personnage principal tout en mettant en lumière  les éléments socio-

politiques. La vie de Paul est examinée au microscope,  mais dans le même temps, ces détails 

très personnels et spécifiques révèlent des vérités plus larges sur la société française, créant 

une dualité fascinante  entre l'intime et le politique [62, p. 27]. 

Le Paris de Dubois est un organisme vivant, un espace qui respire et évolue, où les 

rues, les cafés et les appartements ne sont pas de simples décors, mais des entités qui 

participent activement à l’histoire. La ville est à la fois le témoin et l'acteur des changements, 

des luttes et des révolutions qui se déroulent à travers les décennies. En décrivant 

minutieusement l'espace parisien, Dubois nous permet de ressentir la pulsation de la ville à 

divers moments de l’histoire, rendant le passé tangible et vivant. La présence constante du 

changement dans l'œuvre de Dubois sert à illustrer la précarité de l'existence, le flux et reflux 

des fortunes personnelles et nationales. L'évolution stylistique de son écriture, en accord 

avec le contenu de ses œuvres, rend compte d'une France qui cherche à se réinventer, tout 

en étant hantée par son passé. La finesse des détails linguistiques et stylistiques dans "Une 

vie française" crée une tapisserie complexe et émouvante de vie, de perte, et de l’incessant 

mouvement du temps. Le décryptage de ces méthodes linguo-stylistiques de Dubois permet 

non seulement d'apprécier la maîtrise de son art en termes de narration et de description, 

mais également de comprendre comment ces techniques sont employées pour renforcer les 

thèmes et les messages sous-jacents de son œuvre. La linguistique et la stylistique ne sont 

pas simplement des outils pour raconter une histoire, mais des véhicules à travers lesquels 

les aspects les plus profonds de cette histoire sont révélés et explorés. 

En comparant ces deux œuvres, la subtilité linguo-stylistique de Dubois est mise en 

lumière, particulièrement dans la manière dont il module le langage pour refléter l’intériorité 

des personnages tout en ménageant une portée universelle. La simplicité apparente de sa 

langue, paradoxalement, donne naissance à une complexité émotionnelle et narrative qui 

interpelle le lecteur à plonger dans une exploration introspective. 
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La complexité intrinsèque du style de Dubois provient non seulement de sa capacité 

à naviguer habilement à travers les complexités psychologiques de ses personnages, mais 

aussi à incarner l'âme d'une époque ou d'une société en mutation. Dans « Tous les hommes 

n'habitent pas le monde de la même façon » et « Une vie française», bien que les 

protagonistes diffèrent dans leurs caractéristiques et contextes, un thème constant demeure 

apparent: la lutte individuelle au sein d'une société en transformation. 

Dans “ Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ”  par exemple, 

la narration dévoile les évolutions personnelles et sociétales à travers le regard de Paul, un 

personnage dont le monde personnel est en désintégration progressive, à l'image du monde 

extérieur. La dichotomie de la décomposition intérieure/extérieure est un motif courant dans 

les œuvres de Dubois, avec le langage servant à réfléchir non seulement l'état d’esprit du 

protagoniste mais aussi l'état de l’espace dans lequel il évolue. Les phrases simples et 

directes, en apparence dépourvues de fioritures, recèlent en réalité une profondeur et une 

polyvalence qui offrent un aperçu non seulement des émotions des personnages mais aussi 

de l’état plus global du monde qui les entoure. 

Par contraste, “ Une vie française ” s'articule autour de l'expérience de Paul Blick sur 

plusieurs décennies, et les subtilités du langage ici jouent un rôle différent mais tout aussi 

crucial. La temporalité étant un aspect essentiel de ce roman, les changements linguo-

stylistiques servent à signaler non seulement l'évolution du protagoniste mais aussi le 

mouvement sociopolitique de la France pendant cette période. Les variations de langue, de 

ton et de style dans le dialogue intérieur et extérieur des personnages offrent des indices 

subtils quant à leur évolution et au contexte changeant dans lequel ils se trouvent. 

Dubois utilise le langage de manière à transmettre une diversité d'expériences 

émotionnelles, sociales et politiques sans avoir recours à un discours explicatif ou à une 

narration lourde. Par le biais de descriptions, de dialogues et de monologues intérieurs, il 

établit un paysage émotionnel et sociétal qui est à la fois spécifique à ses personnages et 

révélateur de quelque chose de plus universel. Le personnel et le politique coexistent et 

interagissent constamment dans le langage, chaque mot, chaque phrase étant chargée d'une 

signification qui dépasse sa simplicité superficielle [63, p.93]. 
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L'évolution des personnages de Dubois se déroule souvent parallèlement aux 

transformations de leur environnement social et physique. En utilisant un langage qui reflète 

ces changements simultanés, Dubois ne montre pas simplement ces évolutions, mais les 

imbrique l'une dans l'autre, créant une tapestry où les fils du personnel, du politique et du 

social sont inextricablement liés. Le changement n'est pas présenté simplement comme un 

contexte, mais comme une force active, influençant et étant influencée par les personnages 

et leurs histoires. 

Cette analyse comparative met en exergue une technique linguo-stylistique centrale 

chez Dubois: l'usage stratégique de la simplicité linguistique pour véhiculer des thèmes 

complexes et souvent douloureux. Que ce soit à travers le lent déclin d’un homme face à la 

perte et à la regret dans un monde urbain dystopique, ou à travers le regard d'un homme 

naviguant dans les tumultueuses eaux du changement social et personnel au fil des 

décennies, le langage devient un outil pour explorer les profondeurs cachées de l'expérience 

humaine. Le langage est employé non pas simplement comme un moyen de relater des 

événements, mais comme un véhicule pour explorer et communiquer des états intérieurs 

complexes, des transitions et des transformations. À travers ces analyses, les subtilités de la 

maîtrise linguo-stylistique de Dubois sont mises en évidence, soulignant comment un 

langage, apparemment simple et direct, peut être chargé d’une immense profondeur et 

multiplicité de sens, offrant un riche terrain pour l'analyse et l'interprétation. 

En explorant ces textes de Dubois à travers la lentille de la linguo-stylistique, on 

commence à démêler la manière dont le langage est utilisé pour tisser une richesse de 

signification sous la surface du texte, offrant des aperçus à la fois des individus complexes 

qui peuplent ces mondes et des sociétés en évolution dans lesquelles ils naviguent. Dubois 

ne se contente pas de raconter des histoires de personnes ou de sociétés; il utilise le langage 

pour créer des mondes où les deux sont indissociables, et où les frontières entre le personnel 

et le politique sont à la fois fermes et perméables, offrant une richesse de matière à explorer 

pour le lecteur et le chercheur. 

Il est essentiel de continuer à développer l'exploration des nuances stylistiques et 

linguistiques dans les œuvres de Dubois, pour enrichir la compréhension de la manière dont 

le langage peut être utilisé pour sonder les profondeurs de l'expérience humaine dans toute 
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sa complexité et sa nuance. La recherche dans ce domaine peut s'élargir pour intégrer une 

analyse plus poussée des mécanismes linguistiques spécifiques à l’œuvre et de la manière 

dont ils interagissent avec d'autres éléments textuels pour créer des couches de signification 

et de résonance à travers les œuvres. 

L'étude détaillée des différentes œuvres de Dubois, en mettant l'accent sur les méthodes par 

lesquelles il emploie le langage pour véhiculer une variété de thèmes et d’expériences 

émotionnelles, offre un riche terrain de jeu pour une exploration ultérieure des potentialités 

de la linguo-stylistique dans l'analyse littéraire. Cela ne se limite pas seulement à l'examen 

des choix de mots et de la construction des phrases, mais s'étend également à la façon dont 

ces éléments linguistiques interagissent avec les structures narratives, les thèmes, les 

personnages et les contextes sociopolitiques dans lesquels les histoires sont ancrées. 

Une voie prometteuse pourrait être de comparer et de contraster les techniques linguo-

stylistiques de Dubois avec celles d’autres auteurs contemporains qui explorent des thèmes 

similaires ou qui écrivent dans des contextes similaires. Cela pourrait potentiellement 

révéler des différences et des similitudes dans la manière dont le langage est mobilisé pour 

explorer, exprimer et communiquer des idées, des émotions et des expériences au lectorat 

[62, p.14]. 

La portée de l'influence de Jean-Paul Dubois va au-delà de la simple narration; elle 

s'étend à la manière dont il intègre des réflexions philosophiques et existentielles dans ses 

récits. Ses personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux et des 

questionnements existentiels, ce qui amène le lecteur à s'interroger sur sa propre vie et ses 

propres valeurs. Cette intégration subtile de la philosophie dans la fiction rend ses œuvres à 

la fois stimulantes intellectuellement et émotionnellement engageantes. 

La sensibilité de Dubois à l'évolution du monde moderne est un autre trait distinctif 

de son écriture. Ses romans capturent l'esprit de l'époque, abordant des thèmes tels que 

l'isolement dans la société contemporaine, l'impact de la technologie sur les relations 

humaines, et les défis environnementaux. En s'attaquant à ces sujets, Dubois ne se contente 

pas de dépeindre la réalité; il offre une critique nuancée de notre monde, incitant le lecteur 

à réfléchir aux implications plus larges des changements sociétaux. 
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La musicalité de la langue de Dubois mérite également d'être soulignée. Il a un talent 

particulier pour créer des phrases qui sont non seulement significatives en termes de 

contenu, mais aussi agréables à lire. Cette musicalité renforce l'immersion du lecteur et 

enrichit l'expérience de lecture. La manière dont Dubois joue avec les mots témoigne de son 

amour profond pour la langue et de sa compréhension de son pouvoir expressif. L'œuvre de 

Jean-Paul Dubois représente un paysage littéraire riche et varié, où chaque roman offre une 

nouvelle exploration de la condition humaine. Ses récits, ancrés dans la réalité mais toujours 

teintés d'une certaine poésie, parlent à un large éventail de lecteurs. Dubois ne se contente 

pas de divertir; il éduque, provoque et inspire. Son patrimoine littéraire, empreint d'humanité 

et de réflexion, continue de captiver et d'enrichir, affirmant son statut d'écrivain majeur de 

notre temps. Comme tout grand art, ses œuvres invitent à une relecture et à une 

réinterprétation continues, offrant de nouvelles découvertes et des perspectives 

enrichissantes à chaque immersion. Son héritage littéraire, complexe et nuancé, reste un 

terrain fertile pour les lecteurs et les critiques, promettant de continuer à influencer et à 

inspirer pour les générations à venir. 

Le patrimoine littéraire de Jean-Paul Dubois se caractérise par un style qui allie 

simplicité et profondeur, une combinaison qui marque profondément le lecteur. Cette 

simplicité apparente dans l'écriture, loin d'être un manque de sophistication, est en réalité 

une stratégie stylistique qui masque une complexité sous-jacente. Dubois utilise un langage 

accessible pour aborder des thèmes profonds, tels que la solitude, l'aliénation et la quête de 

sens dans la vie moderne, ce qui rend ses œuvres à la fois immersives et introspectives [63, 

p. 78]. 

Un aspect remarquable de son style est l'utilisation judicieuse de la métaphore. Dubois 

déploie des images métaphoriques qui enrichissent le récit, permettant aux lecteurs de 

percevoir les situations et les émotions de manière plus vivante et plus profonde. Ces 

métaphores ne sont pas seulement des ornements littéraires, mais des éléments clés qui 

contribuent à la construction de l'espace narratif et à la psychologie complexe des 

personnages. 

En outre, Dubois fait preuve d'une habileté particulière dans l'usage des dispositifs 

stylistiques pour créer et enrichir l'espace artistique de ses romans. Il emploie diverses 
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techniques, telles que le monologue intérieur, le flashback, et l'humour noir, pour donner 

une texture unique à ses histoires. Ces techniques ne sont pas seulement des outils narratifs, 

mais elles jouent un rôle crucial dans la formation de l'identité de ses personnages et dans la 

progression de leurs arcs narratifs [65, p.57].  

L'espace narratif chez Dubois est également remarquable. Il utilise l'espace, tant 

physique que psychologique, comme un moyen de refléter et de développer les thèmes 

centraux de ses romans. Les lieux dans ses œuvres ne sont pas de simples décors, mais des 

éléments actifs qui influencent les actions et les états d'esprit des personnages. Cette 

interaction entre les personnages et leur environnement enrichit la narration et ajoute une 

couche supplémentaire de signification à l'histoire. 

L 'étude du patrimoine littéraire de Dubois révèle comment la langue façonne la 

perception de l'espace artistique et influence la réception du récit par le lecteur. Dubois 

montre une compréhension profonde de la façon dont les mots peuvent créer des mondes, 

et comment la structure linguistique peut affecter l'expérience du lecteur. Cette sensibilité 

linguistique fait de lui un conteur exceptionnel, capable de tisser des récits qui restent 

longtemps dans l'esprit des lecteurs. 

L'examen des œuvres de Jean-Paul Dubois révèle également une sensibilité 

particulière à l'égard des détails. Il a l'art de saisir les nuances de la vie quotidienne, les 

transformant en éléments significatifs qui enrichissent le récit. Cette attention aux détails se 

manifeste non seulement dans la description des environnements, mais aussi dans la 

caractérisation des personnages. Chaque personnage créé par Dubois est minutieusement 

élaboré, doté de sa propre histoire, de ses motivations et de ses conflits. Cette richesse de 

détail confère une authenticité et une profondeur à ses personnages, les rendant mémorables 

pour le lecteur. 

Un autre aspect notable de son style est son approche de la narration. Dubois 

privilégie souvent une perspective introspective, donnant une voix intérieure forte à ses 

personnages. Cette technique permet une exploration plus profonde de leurs états d'âme, de 

leurs réflexions et de leurs dilemmes. Par ce biais, il parvient à établir une connexion intime 

entre le personnage et le lecteur, créant une empathie et une compréhension profondes des 

complexités humaines [63, p.45]. 
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De plus, le sens de l'humour et de l'ironie de Dubois joue un rôle crucial dans ses 

écrits. Bien que ses sujets soient souvent graves et introspectifs, il intègre une légèreté et 

une finesse d'esprit qui allègent le ton, rendant ses récits à la fois poignants et agréables à 

lire. Cette capacité à équilibrer le sérieux avec l'humour est une marque de son talent et 

contribue grandement à l'attrait de ses romans. 

Il est important de noter l'engagement de Dubois avec les questions sociales et 

culturelles contemporaines. Ses romans ne sont pas de simples récits personnels; ils reflètent 

et interrogent les problématiques de notre époque. Que ce soit à travers la critique sociale, 

la réflexion sur l'identité ou l'exploration des défis environnementaux, Dubois parvient à 

tisser des thèmes actuels dans la trame de ses histoires, rendant ses œuvres pertinentes et 

résonnantes pour le lecteur moderne. 

L'étude du patrimoine littéraire de Jean-Paul Dubois dévoile un auteur d'une grande 

habileté linguistique et narrative, capable de capturer l'essence de la condition humaine avec 

sensibilité et intelligence. Son œuvre, marquée par une combinaison unique de simplicité 

stylistique, de profondeur thématique et de finesse humoristique, offre une contribution 

significative au paysage littéraire et continue d'enrichir l'expérience des lecteurs du monde 

entier. 

Il serait également pertinent d'examiner comment les nuances linguo-stylistiques de 

Dubois sont traduites dans d'autres langues et cultures. Le processus de traduction offre une 

fenêtre fascinante sur le langage et le style, car il oblige le traducteur à naviguer et à négocier 

entre les spécificités linguistiques et stylistiques de l’original et les exigences et contraintes 

de la langue cible.  

Cette profondeur thématique se manifeste également dans la manière dont Dubois 

aborde les sujets universels. Il a le don de transformer les préoccupations ordinaires de la 

vie quotidienne en questionnements existentiels profonds. Cela est particulièrement visible 

dans sa façon de traiter des sujets comme la famille, l'amour, la perte et la mort. Dubois ne 

se contente pas de narrer des histoires; il explore les émotions et les expériences humaines 

les plus intimes, rendant ses personnages et leurs histoires incroyablement réels et relatables. 

L'aspect innovant de son œuvre réside également dans sa capacité à entrelacer des 

éléments de différents genres littéraires. Dubois mélange habilement le réalisme avec des 
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éléments de fantastique, d'absurde et de satire, créant ainsi des récits qui dépassent les 

conventions traditionnelles. Cette fusion des genres permet à Dubois d'explorer des idées 

complexes de manière originale, offrant aux lecteurs des perspectives nouvelles sur des 

thèmes familiers. En outre, la construction de l'espace temporel dans ses romans mérite une 

attention particulière. Dubois manipule le temps de manière non linéaire, alternant entre le 

passé et le présent pour enrichir la narration. Cette technique permet non seulement de 

révéler progressivement les antécédents des personnages, mais aussi de construire une 

tension narrative qui maintient le lecteur engagé. L'utilisation du temps est donc un outil clé 

dans la construction de ses récits, ajoutant une dimension supplémentaire à la 

compréhension des personnages et de leurs histoires. 

La langue de Dubois est également un instrument puissant pour évoquer des 

atmosphères et des humeurs. Il utilise le rythme, la tonalité et le choix des mots pour créer 

des ambiances qui soutiennent l'immersion du lecteur dans l'histoire. Que ce soit dans la 

description des paysages, des scènes de vie quotidienne ou des moments de crise, Dubois 

parvient à capturer l'essence de chaque instant avec une précision et une sensibilité 

remarquables. 

Dans cette optique, un autre axe de recherche fertile pourrait impliquer une étude 

interdisciplinaire, croisant la linguo-stylistique avec la psychologie, la sociologie ou les 

études culturelles, afin de mieux comprendre comment les choix linguistiques et stylistiques 

de Dubois résonnent avec différentes populations de lecteurs et comment ils pourraient être 

interprétés ou ressentis différemment dans divers contextes sociaux et culturels. 

 

La Conclusion au Chapitre 3 
 

En conclusion, l’œuvre de Jean-Paul Dubois offre un riche terrain d'exploration et 

d'analyse linguo-stylistique, offrant des insights non seulement dans les mondes intérieurs 

de ses personnages complexes et nuancés mais aussi dans les milieux socioculturels plus 

larges dans lesquels ils opèrent. Les nuances de son style, alliant la simplicité apparente de 

la langue à une complexité émotionnelle et thématique profonde, soulignent le pouvoir du 

langage en tant qu'instrument d'exploration et d'expression de la condition humaine dans 
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toute sa diversité et sa complexité. À travers l'étude détaillée de son œuvre, les chercheurs 

et les lecteurs sont invités à plonger plus profondément dans les multiplicités de sens qui 

peuvent être tissées à travers le langage, et à continuer à explorer et à interroger les façons 

dont le style et la langue interagissent pour créer, communiquer et dévoiler les multiples 

facettes de l’expérience humaine. 

En outre, la technologie offre de nouvelles opportunités et défis dans l'exploration du 

langage et du style dans la littérature. Les outils d'analyse de texte basés sur l'intelligence 

artificielle pourraient être utilisés pour analyser de manière plus approfondie les éléments 

linguo-stylistiques des textes, bien qu'il soit essentiel de naviguer prudemment dans cet 

espace pour s'assurer que la richesse et la complexité du langage et du style ne soient pas 

réduites ou simplifiées par des algorithmes. 
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LA CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

À travers cette étude détaillée des œuvres de Jean-Paul Dubois, nous avons mis en 

lumière les spécificités linguo-stylistiques de l'espace artistique qu'il déploie. Les univers 

qu'il crée sont imprégnés d'une richesse stylistique et d'une originalité linguistique qui 

confèrent à ses textes une dimension singulière. 

La manière dont Dubois manipule la langue est révélatrice de sa perception de l'espace 

artistique, un espace où les mots ne sont pas de simples véhicules d'information, mais 

deviennent de véritables acteurs de l'œuvre. La présence constante de métaphores, 

d'allégories, et d'autres figures de style témoigne de sa volonté de transcender la réalité, 

offrant aux lecteurs une expérience immersive. De plus, en analysant la sémantique des 

espaces décrits par l'auteur, nous avons identifié une tendance à représenter des lieux 

chargés d'émotions et de souvenirs, où le passé et le présent s'entremêlent, évoquant ainsi la 

fragilité et la complexité de l'existence humaine. 

Les œuvres de Jean-Paul Dubois se distinguent par leur caractère innovant et leur 

profondeur. L'approche linguo-stylistique nous a permis d'appréhender l'univers de l'auteur 

sous un angle nouveau, révélant les subtilités et la beauté de son espace artistique. 

Notre exploration du paysage littéraire de Dubois a également montré l’importance 

de l'interaction entre l’espace physique et l’espace émotionnel. L’architecture des lieux, la 

description des scènes et la dynamique des personnages dans leurs environnements 

respectifs sont des éléments centraux qui déterminent l’atmosphère générale de ses œuvres. 

Chaque espace décrit par Dubois est soigneusement construit pour refléter, voire amplifier, 

les états intérieurs de ses personnages. 

En outre, l'analyse des dialogues a révélé que Dubois utilise l'espace artistique non 

seulement comme décor, mais aussi comme un élément actif qui influence et façonne la 

communication entre ses personnages. Les interactions verbales sont souvent ancrées dans 

le contexte spatial, faisant écho aux nuances de l'environnement dans lequel elles se 

produisent. 
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La présente étude, axée sur les particularités linguo-stylistiques de l'espace artistique 

dans les œuvres de Jean-Paul Dubois, a permis de dégager plusieurs conclusions 

significatives. Tout d'abord, il est apparu que le style linguistique de Jean-Paul Dubois se 

distingue par sa simplicité de surface, qui dissimule une profondeur et une richesse 

émotionnelles. Cette caractéristique facilite l'immersion du lecteur tout en préservant la 

complexité des personnages et des thèmes abordés. 

Concernant l'utilisation de la métaphore, il est évident que celle-ci occupe une place 

centrale dans la création narrative de Dubois, enrichissant le récit et contribuant à une 

meilleure compréhension des thèmes et des psychologies des personnages. De plus, 

l'examen des dispositifs stylistiques employés par l'auteur a révélé une capacité à créer et à 

enrichir l'espace artistique, ce qui confère une singularité marquée à son univers littéraire. 

En outre, l'analyse de l'espace narratif dans les écrits de Dubois a permis de mettre en 

lumière les techniques narratives spécifiques qui façonnent l'expérience du lecteur. Ces 

techniques jouent un rôle clé dans l'élaboration des thèmes et dans la construction des 

personnages, montrant comment l'espace narratif est utilisé pour explorer des questions 

complexes de l'existence humaine. 

L'étude de l'interrelation entre la structure linguistique et la représentation de l'espace 

dans les romans de Dubois a également été fructueuse. Il ressort que la langue ne se contente 

pas de décrire l'espace, mais qu'elle le façonne, influençant ainsi la perception et la réception 

du récit par le lecteur. 

Cette recherche a permis de proposer une approche méthodologique rigoureuse pour 

l'analyse linguo-stylistique des textes littéraires. Cette approche, spécifiquement adaptée à 

l'étude de l'espace artistique, offre de nouvelles perspectives pour comprendre la dynamique 

entre la forme linguistique et le contenu artistique, enrichissant ainsi notre compréhension 

de l'œuvre de Jean-Paul Dubois. 

Il convient également de noter l'importance des non-dits dans l'écriture de Dubois. 

Les silences, les pauses et les interstices entre les mots jouent un rôle crucial dans la création 

d'une tension narrative, mettant en avant le pouvoir évocateur de l'espace artistique dans son 

ensemble. 
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En fin de compte, la démarche linguo-stylistique adoptée dans cette étude nous a 

offert une perspective enrichissante sur la complexité de l'écriture de Jean-Paul Dubois. Son 

utilisation unique de la langue et sa représentation de l'espace artistique nous rappellent que 

la littérature est, avant tout, un art de la nuance et de la subtilité. Il serait intéressant, dans 

des recherches futures, de comparer cette spécificité stylistique avec celle d'autres auteurs 

contemporains, pour mieux cerner l'évolution linguo-stylistique de la littérature française 

moderne et post-moderne. 
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Le résumé 

 

Cette thèse explore les spécificités linguo-stylistiques qui forment l'espace artistique 

dans les œuvres du romancier français moderne Jean-Paul Dubois. À travers une étude 

détaillée, elle met en lumière l'importance de la métaphore dans l'univers narratif de Dubois, 

non seulement comme un outil esthétique, mais aussi comme un mécanisme essentiel à la 

narration. Elle révèle comment Dubois, à travers ses métaphores, façonne les perceptions, 

décrit les espaces intérieurs et extérieurs, et construit des personnages résonnant avec une 

profonde vérité humaine. 

L'analyse se penche sur les moyens stylistiques employés par Dubois pour créer des 

espaces artistiques riches et complexes, soulignant l'interaction entre la structure 

linguistique et la représentation de l'espace. Cette interaction se révèle être un pilier dans la 

compréhension de l'œuvre de Dubois, permettant de saisir comment la langue façonne 

l'expérience narrative. 

L'originalité de l'approche de cette thèse réside dans sa capacité à lier les techniques 

linguistiques et stylistiques à la construction de la narrativité et de l'espace littéraire. En 

s'appuyant sur les théories linguistiques et stylistiques contemporaines, elle démontre 

comment les structures métaphoriques chez Dubois ne sont pas de simples ornements mais 

des instruments narratifs qui participent à la dynamique du récit et à l'évolution des 

personnages. 

La pertinence de ce travail se manifeste également dans la mise en application de ces 

théories sur des textes choisis, illustrant la manière dont la linguo-stylistique peut servir de 

clé de lecture pour dévoiler de nouvelles interprétations des œuvres de Dubois.  

L'analyse textuelle approfondie propose ainsi un éclairage novateur sur le rôle de la 

métaphore et sur les stratégies de construction de l'espace artistique, ouvrant la voie à de 

futures recherches dans le domaine de la stylistique française.  

Enfin, cette recherche propose une approche méthodologique rigoureuse pour 

l'application des connaissances linguo-stylistiques dans l'analyse littéraire. Elle présente des 

exemples concrets d'analyses de textes, démontrant comment les particularités linguo-
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stylistiques identifiées enrichissent notre compréhension de l'espace artistique dans la 

littérature. 

À travers cette étude, la thèse confirme que les choix stylistiques et métaphoriques de 

Jean-Paul Dubois contribuent significativement à l'identité unique de son œuvre et offrent 

une nouvelle perspective sur l'analyse littéraire des textes modernes. 
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