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Le simple phé no mène de l’air que l’on a dans la tête et dont on ne
par vient pas à se dé bar ras ser, dit « ear worm » en an glais, consti tue à
la fois un té moi gnage et un em blème du pou voir que pos sède la mu‐ 
sique de rendre pré sent le mo ment passé de l’écoute, ou, pour le dire
au tre ment, d’an crer l’au di teur dans ce mo ment. En lit té ra ture, ce
phé no mène peut être mis à pro fit, par exemple pour créer un puis‐ 
sant effet de pa thos, comme lorsque Des dé mone, dans le Othel lo de
Sha kes peare, est han tée par l’air du Saule (Willow Song), qui la rat‐ 
tache à son en fance et à toute une li gnée de femmes mal heu reuses
en amour.

1

Comme en té moigne la di ver si té des contri bu tions de ce vo lume, qui
se penchent sur des œuvres lit té raires, théâ trales ou ci né ma to gra‐ 
phiques, bri tan niques ou amé ri caines (États- Unis), ba layant une pé‐ 
riode qui va de la Re nais sance à l’ère contem po raine, la mu sique,
qu’elle soit thé ma ti sée, dé ployée ou mé ta pho ri sée, consti tue un puis‐ 
sant res sort nar ra tif, per met tant d’évo quer des émo tions, de ryth mer
un récit ou de faire al lu sion à un hors- texte. En croi sant les no tions
de mu sique et de mé moire, ce vo lume cherche plus pré ci sé ment à
cer ner la façon dont la lit té ra ture et le ci né ma s’ap pro prient l’œuvre
mu si cale pour évo quer la ré ma nence d’un sou ve nir, l’his toire d’un
peuple, ou l’évo lu tion d’une forme es thé tique. C’est en effet en s’ap ‐
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puyant sur des ef fets de durée, de rythme, d’har mo nie (ou de dis so‐ 
nance) et de ré pé ti tion, in hé rents à la forme mu si cale, que les œuvres
nar ra tives étu diées vont évo quer l’ex pé rience sub jec tive du temps,
qu’il s’agisse de la ré si lience d’un trau ma in di vi duel ou his to rique, du
tra vail de deuil, d’un sen ti ment de nos tal gie ou de la per sis tance
d’une tra di tion.

Si ce vo lume, à tra vers le thème de la mé moire, est tour né vers le
passé, il s’ins crit aussi dans le mo ment pré sent de la re cherche lit té‐ 
raire, mar quée de puis une ving taine d’an nées par un in té rêt pour la
mul ti mo da li té, l’in ter mé dia li té, l’in ter dis ci pli na ri té et la phé no mé no‐ 
lo gie du son. En té moignent par exemple les nom breux tra vaux sur la
cir cu la tion du son sur la scène Sha kes pea rienne, comme le « Wi thin,
Wi thout, Wi thin wards  : the Cir cu la tion of Sound in Sha kes peare’s
Theatre » (2013) de Bruce R. Smith, ou, pour les études mo der nistes,
sur le son et la mu sique dans l’œuvre de James Joyce, comme le Music
and Sound in the Life and Li te ra ture of James Joyce : Joyces Noices de
Gerry Smyth (2020). La pers pec tive in ter mé diale est quant à elle
illus trée par des ou vrages comme The Mu si ca li za tion of Fic tion (1999),
de Wer ner Wolf, qui ana lyse la façon dont la mu sique peut ser vir de
mo dèle à la lit té ra ture. Pa ral lè le ment, le lien entre mu sique et mé‐ 
moire fait l’objet d’un re nou veau d’in té rêt dans les sciences hu maines
et cog ni tives, comme l’illus trent les tra vaux du La bo ra toire d’Étude de
l’Ap pren tis sage et du Dé ve lop pe ment de Dijon (LEAD), qui étu die les
ef fets de la mu sique sur le cer veau et ses fonc tions.

3

L’ins crip tion de ce re cueil dans le pré sent de la re cherche n’em pêche
bien en ten du pas les au teurs de s’ap puyer, lorsque le sujet s’y prête,
sur des théo ries clas siques du temps et de la mu sique, en convo quant
par exemple Py tha gore, Boèce ou en core Saint Au gus tin. Les ap‐ 
proches mé tho do lo giques des au teurs sont aussi va riées que les
genres mu si caux qu’ils convoquent, et le rap port entre mu sique et
mé moire est abor dé sous l’angle psy cha na ly tique (no tam ment lors‐ 
qu’il est ques tion de trau ma et de deuil), my tho lo gique (par exemple
lorsque le mythe d’Or phée illustre le pou voir de la mu sique à faire
sur gir le sou ve nir des morts), phé no mé no lo gique (lorsque le dé tour
par Saint Au gus tin per met d’illus trer la façon dont la mu sique donne
une cor po ra li té au temps dans la conscience d’un per son nage ou d’un
spec ta teur), phi lo so phique (lorsque les no tions de su blime, de trans‐ 
cen dance ou d’inef fable montrent com ment la lit té ra ture s’ap puie sur
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la mu sique pour dire l’in di cible), ou en core rhé to rique (lors qu’il s’agit
d’ana ly ser la façon dont le texte lit té raire in cor pore des struc tures
mu si cales).

Cette di ver si té d’ap proches et de cor pus per met à ce re cueil, le pre‐ 
mier à tri an gu ler mu sique, mé moire et fic tion an glo phone dans une
pers pec tive in ter mé diale, d’abor der sous un jour nou veau des ques‐ 
tions d’hy bri di té ar tis tique re mon tant au moins à la tra di tion néo- 
classique du « pa ra gone », qui fai sait ri va li ser les dis ci plines « sœurs »
que sont la pein ture, la poé sie et la mu sique. Loin de l’idée de ri va li té,
il s’agit ici de mon trer com ment la com plé men ta ri té de la mu sique,
du texte et le cas échéant de l’image per mettent de res ti tuer les as‐ 
pects les plus re mar quables de la mé moire, à sa voir sa fu ga ci té, ses
ré sur gences im pré vi sibles, sa té na ci té, et la charge émo tive qu’elle
char rie. Cette di ver si té d’ap proches se tra duit aussi par une in ter ro‐ 
ga tion des dif fé rents modes d’ar ti cu la tion entre mu sique et mé moire.
Au ci né ma, par exemple, le jeu entre mu sique dié gé tique et mu sique
extra- diégétique peut si gna ler une ten sion entre mé moire in di vi‐ 
duelle et mé moire col lec tive. Les dif fé rentes com po santes du phé no‐
mène mu si cal (mé lo die, rythme, har mo nie, or ches tra tion, timbre,
qua li té de l’écoute) sont aussi à prendre en compte, comme lors‐ 
qu’une dis so nance har mo nique si gnale un mo ment de rup ture psy‐ 
chique ou de dé chi rure his to rique. La ques tion du sta tut des pa roles
de chan sons est éga le ment sou le vée, comme lorsque Tho mas Britt
étend la dé fi ni tion du mot « mu sique » aux textes des chan sons des
« Fiery Fur naces ».

5

Au- delà de la di ver si té des do maines et des ap proches, les contri bu‐ 
tions de ce vo lume par tagent un in té rêt pour la mé moire trau ma‐ 
tique, in di vi duelle ou his to rique, et pour l’outil pri vi lé gié que consti‐ 
tue la forme mu si cale quand il s’agit d’en rendre toute la pré gnance.
C’est en par ti cu lier la fric tion entre le temps li néaire du récit et la cir‐ 
cu la ri té du temps mu si cal qui fait de la mise en récit de la mu sique un
outil her mé neu tique idéal pour étu dier les dé cro chages de la mé‐ 
moire liés au trau ma. Les ar ticles de ce re cueil traitent des re pré sen‐ 
ta tions mu si cales du viol, de la guerre, de l’exil, du deuil, du ra cisme,
de l’im pé ria lisme et de leurs ef fets sur la psy ché des in di vi dus et des
peuples. La mu sique joue un rôle de re pré sen ta tion de ces bri sures
trau ma tiques mais aussi, sou vent, un rôle de dé pas se ment, à tra vers
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le tra vail de trans mis sion, de com mé mo ra tion, de ca thar sis, de su bli‐ 
ma tion, ou en core de praxis po li tique qu’elle per met.

Le re cueil s’or ga nise en cinq par ties thé ma tiques.
La pre mière, in ti tu lée «  Mé moire de la perte et tra vail de deuil  : le
chant d’Or phée », se penche sur la façon dont ro mans, nou velles et
films mo bi lisent le pou voir or phique de la mu sique pour évo quer la
mé moire des dis pa rus et le tra vail de deuil des sur vi vants. Hé loïse Le‐ 
comte, dans un ar ticle in ti tu lé « Un tom beau en mu sique : sou ve nir et
ri tuel de deuil dans la fic tion bri tan nique et ir lan daise contem po‐ 
raine  », ana lyse “The Dead” (1914) de James Joyce, The Ga the ring
(2007) de Anne En right, The Child in Time (1987) de Ian McE wan et
Art ful (2012) de Ali Smith au prisme du mythe d’Or phée et Eu ry dice,
et montre ainsi que l’au teur y donne à la per for mance mu si cale le
pou voir de faire re vivre le sou ve nir des dé funts. En as so ciant les ap‐ 
proches my tho lo gique et rhé to rique, Hé loïse Le comte ré vèle qu’à tra‐ 
vers la fi gure de la pro so po pée (qui met des mots dans la bouche de
lo cu teurs ab sents), les trois œuvres étu diées prennent des al lures de
tom beaux mé mo riels. « The Dead » a fait l’objet d’une adap ta tion fil‐ 
mique, réa li sée par John Hus ton en 1987, qui est l’objet prin ci pal de
l’ar ticle de Raphaëlle Costa de Beau re gard consa cré à «  Music and
Me mo ry in Ci ne ma – The Topos of Mour ning in The Dead (John Hus‐ 
ton, 1987), Bro ken Lul la by (Ernst Lu bitsch, 1932) and Brief En coun ter
(David Lean, 1948) ». Raphaëlle Costa de Beau re gard montre que dans
les trois films étu diés, l’as so cia tion du plan fixe et de la mu sique dié‐ 
gé tique per met de mettre l’ac cent sur le per son nage im mo bile qui
écoute, et ainsi de mon trer l’em prise du passé sur ses émo tions. À
par tir des théo ries freu diennes du rêve et de la théo rie de l’audio- 
vision dé ve lop pée par Mi chel Chi ron (1990), Raphaëlle Costa de Beau‐ 
re gard montre en outre que le re cours au plan sub jec tif, as so cié à une
va ria tion des modes d’écoute, per met d’élar gir la por tée du deuil, qui
concerne tout d’abord un jeune chan teur tran si d’amour et de froid,
au mar tyre du peuple ir lan dais tout en tier. Mais au- delà des dif fé‐ 
rentes re pré sen ta tions du deuil qui ap pa raissent dans les trois films
évo qués, c’est la li néa ri té du « temps ci né ma to gra phique » qui est ex‐ 
ploi tée à tra vers la mise en re la tion de la mu sique dié gé tique et du
tra vail de deuil : les ana lepses (ou flash- backs) si gna lées par l’au di tion
d’un mor ceau déjà en ten du sou lignent l’ir ré ver si bi li té tra gique de « la
flèche du temps ».
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La fi gure or phique ap pa raît aussi dans la se conde par tie, mais celle- 
ci, in ti tu lée «  Mé moire des peuples et trau ma tismes de l’his toire  »,
as so cie de façon plus sou te nue le trau ma in di vi duel à la bles sure d’un
peuple. Dans «  Uto pie bleu tée  : mu sique et mé moire dans Dé li‐ 
vrances, ul time roman de Toni Mor ri son », Ma thilde La Cas sa gnière
montre que le roman de Mor ri son, en s’ap pro priant la struc ture du
« solo » de jazz, éta blit un « dia logue in ter sé mio tique avec le jazz et le
blues  » qui per met – dans une cer taine me sure – d’ap pri voi ser les
« monstres du passé » que sont les trau ma tismes de l’en fance et les
hor reurs de l’es cla vage. L’in ter tex tua li té par ti cipe aussi de cet en che‐ 
vê tre ment de si gni fiants, puisque le roman est tra ver sé par la fi gure
ovi dienne de Phi lo mèle, fille- rossignol ré duite au si lence par son vio‐ 
leur. Ma thilde La Cas sa gnière aborde ainsi le lien entre mu sique et
mé moire sous l’angle de la poe sis, en mon trant com ment la forme
mu si cale, trans po sée à l’œuvre lit té raire, ins crit la re pré sen ta tion de
la mé moire dans la tex ture même de l’œuvre. Blaise Dou glas, quant à
lui, s’in té resse à la façon dont la cor ne muse chante l’his toire tra gique
du peuple écos sais à tra vers la nar ra tion ro ma nesque. À par tir de
deux ro mans pu bliés à plus d’un siècle d’écart, The Lost Pi broch (1896)
et The Big Music (2012) Blaise Dou glas étu die la per sis tance de la
fonc tion com mé mo ra tive du pi broch, ré per toire tra di tion nel d’airs de
cor ne muse des High lands. Il montre que ces ro mans, cha cun à sa ma‐ 
nière, « pré sentent le pi broch comme forme mu si cale ayant cris tal li sé
et sa cra li sé le passé et la culture de tout un peuple ». Dans « Greys‐ 
toke: The Le gend of Tar zan, Lord of the Apes (1984), va ria tions sur des
thèmes d’Ed ward Elgar  », Gilles Cou derc op pose les deux thèmes
mu si caux du film de Hugh Hud son, réa li sé en 1984, à sa voir le thème
de John Scott et l’œuvre sym pho nique plus an cienne d’Ed ward Elgar.
Cette confron ta tion in tro duit un contre point sa ti rique, qui fait ap pa‐ 
raître en fi li grane une com pa rai son entre l’An gle terre de Mar ga ret
That cher et l’An gle terre im pé ria liste et co lo niale du début du ving‐ 
tième siècle, abou tis sant à la dé non cia tion «  d’une so cié té bri tan‐ 
nique vio lente et en gluée dans ses pri vi lèges ». James Strow man, dans
«  “Strange Mee ting”  : Re pre sen ting Trau ma tic Me mo ry in Ben ja min
Brit ten’s War Re quiem (1962) and Derek Jar man’s Film Adap ta tion
(1989) », montre com ment, à tra vers la su per po si tion du War Re quiem
de Ben ja min Brit ten et des poèmes de Wil fred Owen (tombé en 1918),
le ci néaste Derek Jar man as so cie la mé moire des morts des deux
guerres mon diales du ving tième siècle, pour abou tir à une dé non cia ‐
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tion du « car nage de la guerre ». Strow man sou ligne que cette fu sion
s’opère grâce à une es thé tique du choc («  aes the tics of shock  »),
concept em prun té à Kiene Brillen burg Wurth, que Strow man ana lyse
à tra vers la théo rie du su blime.

L’es thé tique de la dis lo ca tion, as so ciée  au su blime dans le texte de
Strow man, sous- tend la troi sième par tie de ce re cueil, in ti tu lée « Dis‐ 
so nances et frac tures de la mo der ni té ». Les ar ticles qui la com posent
traitent de l’œuvre de James Joyce, et de sa re pré sen ta tion de la
condi tion de l’homme et de l’ar tiste confron tés aux frag men ta tions de
la mo der ni té et au rêve nos tal gique des har mo nies pas sées, mais éga‐ 
le ment de celle de son contem po rain T.S.Eliot. Dans « Mu si cal re mi‐ 
nis cence and struc ture in James Joyce’s Fin ne gans Wake (1939) », Jean
du Ver ger ana lyse ainsi le roman de Joyce comme une par ti tion
(« mu si ca scrip ta  ») dont les ré pé ti tions, la cir cu la ri té et les dis so‐ 
nances, mo de lées sur la mu sique ato nale, re flètent les dis cor dances
de la condi tion mo derne tout en « ex prim[ant] l’im pos si bi li té d’un re‐ 
tour my thique à l’unité du temps et de l’es pace pré lap saires. » Adam
Ries kins, dans «  Music, Me mo ry and Me ta phy si cal Odys sey: How
Joyce Com poses Rea ders and Text in “Si rens”  » montre quant à lui
com ment Joyce, grâce à des tech niques de ré pé ti tion, de conso nance,
de po ly pho nie et de construc tion de l’at tente em prun tées à la mu‐ 
sique, rompt la li néa ri té du dis cours et pro pulse le lec teur dans le
récit, où il se trouve, comme Ulysse, at ta ché à un mât et en voû té par
le chant des si rènes que sont les so no ri tés joy ciennes. Le lec teur, de‐ 
ve nu une «  pa ro die mé ta phy sique d’Ulysse  », est alors contraint
d’adop ter de nou velles formes de lec ture, cal quées sur l’écoute mu si‐ 
cale, et en par ti cu lier sur la re con nais sance et la ré in ter pré ta tion de
mo tifs déjà ren con trés. Ce n’est qu’en re non çant à la li néa ri té du
roman clas sique et en ac cep tant la lec ture dis con ti nue et ré tros pec‐ 
tive im po sée par le « trai te ment en pa ral lèle » et « l’es thé tique du dif‐ 
fé ré », que le lec teur par vien dra à na vi guer jusqu’à bon port, porté par
les cou rants de conscience de Leo pold Bloom et Molly Bloom. Si Jean
du Ver ger et Adam Ries kins sou lignent la di men sion mé mo rielle de la
par ti tion joy cienne, Gwen da Koo voit quant à elle dans l’œuvre de
T.S.Eliot une re cherche de trans cen dance et d’atem po ra li té. Dans
“Mu si cal Poe tics in ‘Four Quar tets’: A Trans cen dence of the In di vi dual
Will”, Gwen da Koo af firme que la forme mu si cale est mise dans ce
texte au ser vice d’une quête d’ab so lu, d’un dé pas se ment du désir in ‐
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di vi duel qui im plique un refus de la mé moire. Convo quant l’es thé tique
de Scho pen hauer, Koo montre que cette quête, mue par le désir de
dis til ler la mu sique de Bee tho ven et d’en cap ter l’es sence, s’ap puie
sur tout sur le rythme et la struc ture.

Dans la qua trième par tie, in ti tu lée « Contes ta tions, sub ver sions et ré‐ 
sis tances  : Ame ri ca na et lutte so ciale  », les mu siques folk lo riques
amé ri caines sont vec trices de contes ta tion so ciale et de conti nui té
des luttes. Dans « “Song Back”: Music/al Per for mance as Ac ti vism and
Ar chive in Har lan Coun ty USA (1976) », Ro we na San tos Aqui no ana lyse
la fonc tion des chan sons de mi neurs dans le film- documentaire de
Bar ba ra Kopple, qui suit la grève des mi neurs de la ville de Brook side,
dans le Ken tu cky, en 1973-74. À l’aide de la théo rie de « mi mé sis po li‐ 
tique », for mu lée par Jane M. Gaines, Ro we na San tos Aqui no montre
que les chan sons écrites et chan tées par les femmes de mi neurs
jouent un rôle de té moi gnage his to rique, dont la por tée dé passe la
grève de 73-74, puisque celle- ci a été l’oc ca sion de ra vi ver des chan‐ 
sons éma nant de pré cé dents conflits so ciaux de Har lan Coun ty,
comme la grève des mi neurs des an nées 1930. À la fois ar chive et ins‐ 
tru ment de lutte, la mu sique contes ta taire des femmes de mi neurs de
Har lan Coun ty as so cie his toire so ciale et his toire mu si cale, et le film
de Bar ba ra Kopple, en por tant leurs voix, par ti cipe lui- même de l’ac‐ 
ti visme mu si cal et so cial qu’il do cu mente. Kreg Ab shire, dans «  Fil‐ 
ming the Cultu ral Work of Ame ri ca na Music: In side Llewyn Davis and
the Dis rup tive Po ten tial of Nos tal gic Sound  » s’in té resse à la struc‐ 
ture nar ra tive cir cu laire de In side Llewyn Davis des frères Coen. Ab‐ 
shire sug gère que les frères Coen livrent dans ce film une re pré sen ta‐ 
tion de la scène mu si cale New Yor kaise des an nées soixante qui, à
tra vers une chro no lo gie bous cu lée et ré pé ti tive, per met de dé non cer
l’ex ploi ta tion com mer ciale d’une forme de nos tal gie qui réi fie la mu‐
sique folk lo rique amé ri caine («  Ame ri ca na  »), ainsi que les dis tinc‐ 
tions de classe qui lui sont as so ciées. Tho mas Britt, dans « The Fiery
Fur naces : Memory- Based Rock Music as Li te ra ture » af firme que la
com po sante au to bio gra phique des chan sons du duo indie- rock « The
Fiery Fur naces » donne une qua li té lit té raire à leur mu sique, qua li té
qui contri bue à leur sta tut d’in dé pen dants. À l’ins tar de la ca té go rie
« li te ra ry fic tion » dans le monde de l’édi tion, les « Fiery Fur naces »
rompent avec les normes mu si cales im po sées par les grands stu dios,
leur pré fé rant les la bels in dé pen dants.
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GAINES, Jane M. “Po li ti cal Mi me sis,” in
Gaines, Jane M. et Renov, Mi chael (eds.),
Col lec ting Vi sible Evi dence, Min nea po‐ 

lis : Uni ver si ty of Min ne so ta Press, 1999,
84-102.

La cin quième par tie, in ti tu lée « Né mé sis et ré so lu tion har mo nique »,
com prend trois ar ticles qui font de la mu sique l’ins tru ment d’une ré‐ 
pa ra tion. Dans « The re la tion ship bet ween die ge tic music and me mo‐ 
ry in two early Hit ch cock films  », Marie Jo se phine Ben nett montre
com ment, dans Les 39 marches et Une femme dis pa raît, Hit ch cock a
re cours à la mu sique dié gé tique comme res sort de l’in trigue po li‐ 
cière : dans ces deux films, le sou ve nir d’une mé lo die per met au per‐ 
son nage prin ci pal de confondre un as sas sin ou de dé man te ler un ré‐ 
seau d’es pions. Ces airs jouent ainsi un rôle struc tu rant pour le film,
et sol li citent de ce fait la mé moire du spec ta teur. Dans «  “Shal low
fopp’ry” and “music of the spheres”: the mul ti fa rious mne mo nic va‐ 
lues of music in Sha kes peare’s The Mer chant of Ve nice  », Éli sa beth
Marie Szan to étu die la mu sique de la pièce vé ni tienne de Sha kes‐ 
peare sous l’angle de la rhé to rique et de la phi lo so phie. Après avoir
ana ly sé la fu sion entre mu sique et rhé to rique dans plu sieurs pas sages
de la pièce, Szan to montre com ment Sha kes peare s’ap puie sur l’am bi‐ 
va lence des at ti tudes re nais santes en vers la mu sique pour tra cer l’arc
de sa co mé die, de puis les per sé cu tions et le désir de ven geance,
jusqu’à un sem blant d’har mo nie re trou vée. L’har mo nie est ce pen dant
toute re la tive, et la ré so lu tion co mique n’ef face ni le sou ve nir trau ma‐ 
tique des haines qui se sont dé chai nées dans le cours de la pièce, ni
celui des guerres de re li gion aux quelles celle- ci fait al lu sion. En point
d’orgue de ce vo lume, Pierre Ise lin pro pose une lec ture phé no mé no‐ 
lo gique du Ri chard  II de Sha kes peare à l’aune des théo ries de Saint
Au gus tin, qui, loin de « la doxa pla to ni cienne/boé tienne en vi gueur à
la Re nais sance », dé ve loppe dans son Trai té de la mu sique et dans les
Confes sions une vi sion de la mu sique fon dée sur l’ex pé rience, selon
la quelle la mu sique en ten due fa ci lite la per cep tion sub jec tive du
temps. Pierre Ise lin montre ainsi que la mu sique en ten due de puis son
ca chot af fole le roi Ri chard et le plonge dans une in tros pec tion ré‐ 
tros pec tive qui per turbe la li néa ri té du temps dié gé tique et ins crit les
er reurs pas sées dans le temps pré sent.
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