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écrit par Francisco González

Francisco González Fernández (Paris, 1964) est professeur titulaire de l’Université
d’Oviedo, spécialiste de la littérature française moderne et contemporaine, en particulier
les œuvres de Flaubert, Lautréamont, Artaud, Bonnefoy, Proust et Beckett. En 1999 il a
publié l’essai intitulé La scène originaire de Madame Bovary et, en 2006, l’étude
Literatura francesa del siglo XX. Collaborateur régulier d’Universomedia du Festival de
cinéma de Gijón, il a écrit plusieurs travaux sur la philosophie et le cinéma. Egalement
traducteur, il vient de publier en castillan Histoire du roi de Bohème de Charles Nodier
(2016), un libre-objet d’avant-garde jusqu’ici inédit en Espagne. Membre de l’équipe de
recherche ILICIA, c’est à l’étude de la convergence entre l’art et la science qu’il
consacre la majeure partie de ses recherches, lesquelles se sont matérialisées par
l’ouvrage Esperando a Gödel. Literatura y matemáticas (1912), où il brosse une histoire
de la littérature universelle à la lumière des mathématiques, et un prochain essai sur
l’impact de l’œuvre scientifique d’Henri Poincaré sur la littérature et les arts plastiques
du xxe siècle. 

 

Francisco González Fernández (París, 1964) es Profesor Titular de la Universidad de
Oviedo, especialista en literatura francesa moderna y contemporánea, en particular en la
obra de Flaubert, Lautréamont, Artaud, Bonnefoy, Proust y Beckett. En 1999 publicó el
ensayo La escena originaria de Madame Bovary y en 2006 el estudio Literatura francesa
del siglo XX. Ha sido colaborador habitual de Universomedia del Festival de Cine de
Gijón, y ha escrito varios trabajos sobre filosofía y cine. Es también traductor y acaba de
publicar la edición de la Historia del rey de Bohemia de Charles Nodier (2016), un libro-
objeto vanguardista hasta entonces inédito en España. Miembro del equipo investigador
ILICIA, es al estudio de la convergencia del arte y de la ciencia a lo que dedica la mayor
parte de su investigación; fruto de esta labor es el libro Esperando a Gödel. Literatura y
matemáticas (1912), en el que realizó una historia de la literatura universal a la luz de
las matemáticas, y un próximo ensayo sobre el impacto de la obra científica de Henri
Poincaré sobre la literatura y las artes plásticas del siglo XX. 

 

Amelia Gamoneda Lanza (León, 1961) est professeure de littérature française
contemporaine et actuelle à l’Université de Salamanque. Elle a publié plusieurs essais
autour de la littérature narrative française : Marguerite Duras. La textura del deseo
(1995) et Merodeos. Narrativa francesa actual (2007), ainsi que des études plus brèves.
Dans le domaine des relations entre littérature et science à partir de perspectives
épistémologiques et épistémocritiques, elle a signé le livre Del animal poema. Olvido
García-Valdés y la poética de lo vivo (2016), publié les ouvrages collectifs Espectro de la
analogía. Literatura y ciencia (2015) et Inscriptions littéraires de la science (2017), ainsi
que les monographies Revista de Occidente. Metáfora y ciencia (2016) et El Cuaderno.
Literatura inervada por la ciencia (2017). Elle a exercé comme critique littéraire pour
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Revista de Libros pendant plus de dix ans. Traductrice de poésie, romans et essais
français, elle dirige le Groupe de recherche reconnu ILICIA. Inscripciones literarias de la
ciencia (USAL) et les projets de recherche qui en dérivent.

 

Amelia Gamoneda Lanza (León, 1961) es profesora de Literatura Francesa
contemporánea y actual en la Universidad de Salamanca. En el ámbito del estudio de la
narrativa francesa ha publicado los volúmenes Marguerite Duras. La textura del deseo
(1995) y Merodeos. Narrativa francesa actual (2007) y estudios más breves sobre . En el
campo de la relaciones entre literatura y ciencia desde perspectivas epistemológicas y
epistemocríticas, es autora del libro Del animal poema. Olvido García-Valdés y la poética
de lo vivo (2016), ha editado los volúmenes colectivos Espectro de la analogía. Literatura
y ciencia (2015) e Inscriptions littéraires de la science (2017), así como los monográficos
Revista de Occidente. Metáfora y ciencia (2016) y El Cuaderno. Literatura inervada por
la ciencia (2017). Ha ejercido como crítica literaria para Revista de Libros durante más
de una década. Es traductora de poesía, novela y ensayo francés. Dirige el Grupo de
Investigación Reconocido ILICIA. Inscripciones literarias de la ciencia (USAL) y los
proyectos de investigación derivados del mismo.

 

 

Benito García-Valero est docteur en études littéraires de l’Université d’Alicante, avec
une thèse sur le réalisme magique au Japon. Il a effectué plusieurs séjours de recherche
à l’Université de Sheffield et à l’Université d’Osaka. Il étudie actuellement les relations
entre la littérature et la science, et les différents genres de fantastique. Ses dernières
publications à souligner ont été La magia cuántica de Haruki Murakami. Las novelas del
autor y la ciencia: ficción, era digital y física cuántica (Editorial Verbum, 2015) et « La
realidad y los realismos desde la física cuántica: la posibilidad de un realismo cuántico »,
pour la revue Signa (2016). Il fait partie du G.I.R. ILICIA.

 

Benito García-Valero es doctor en Estudios Literarios por la Universidad de Alicante
con una tesis sobre realismo mágico en Japón. Ha realizado estancias de investigación en
la Universidad de Sheffield y en la Universidad de Osaka. Actualmente investiga sobre
las relaciones entre literatura y ciencia y los géneros de lo fantástico. Sus últimas
publicaciones de interés han sido La magia cuántica de Haruki Murakami. Las novelas
del autor y la ciencia: ficción, era digital y física cuántica (Editorial Verbum, 2015) y «La
realidad y los realismos desde la física cuántica: la posibilidad de un realismo cuántico»,
en la revista Signa (2016). Pertenece al G.I.R. ILICIA.

 

Candela Salgado Ivanich est diplômée en études françaises et elle a suivi un master de
Littérature Espagnole et Hispano-américaine, Théorie de la Littérature et Littérature



Comparée à l’Université de Salamanque. Elle occupe actuellement le poste de lectrice
d’espagnol à l’Université Paris 13 et prépare une thèse de doctorat à cheval entre poésie
et sciences cognitives. Elle fait partie du G.I.R. ILICIA.

 

Candela Salgado Ivanich es Graduada en Estudios Franceses y ha cursado un Máster
de Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada en la Universidad de Salamanca. Actualmente ocupa el puesto de lectora de
español en la Universidad de París 13 mientras realiza una Tesis de Doctorado a caballo
entre poesía y ciencias cognitivas. Pertenece al G.I.R. ILICIA.

 

 

Javier Moreno (Murcie, 1972) a étudié les mathématiques, la théorie de la littérature et
la littérature comparée. Il est l’auteur des romans Click (Candaya, 2008), Alma (Lengua
de Trapo, 2011), 2020 (Lengua de Trapo, 2013), Acontecimiento (Salto de página, 2015)
et des recueils de nouvelles Atractores extraños (InÉditor, 2009) et Un paseo por la
desgracia ajena (Salto de Página, 2017). Il a publié des recueils de poésie : Cortes
publicitarios (lauréat du Prix national de poésie Fondation culturelle Miguel Hernández,
éd. Devenir, 2006), Acabado en diamante (La Garúa, 2009), Renacimiento (Icaria, 2009),
Cadenas de búsqueda (El Desvelo, 2012) et La imagen y su semejanza (La Garúa, 2015).
Il est également l’auteur des pièces de théâtre La balsa de Medusa et Sala de juegos.

 

Javier Moreno (Murcia, 1972) ha cursado estudios de Matemáticas y de Teoría de la
literatura y literatura comparada. Es autor de las novelas Click (Candaya, 2008), Alma
(Lengua de Trapo, 2011), 2020 (Lengua de Trapo, 2013), Acontecimiento (Salto de
página, 2015) y de los libros de relatos Atractores extraños (InÉditor, 2009) y Un paseo
por la desgracia ajena (Salto de Página, 2017). Ha publicado los libros de poesía Cortes
publicitarios (galardonado con el Premio Nacional de Poesía Fundación Cultural Miguel
Hernández, ed. Devenir, 2006), Acabado en diamante (La Garúa, 2009), Renacimiento
(Icaria, 2009), Cadenas de búsqueda (El Desvelo, 2012) y La imagen y su semejanza (La
Garúa, 2015). Es autor asimismo de las obras de teatro La balsa de Medusa y Sala de
juegos.

 

 

Víctor Bermúdez (Mexicali, 1986) est titulaire d’un doctorat en théorie littéraire
(Université de Salamanque, Prix extraordinaire, 2016). Chercheur post-doctorat au sein
du programme Mestizajes (Donostia International Physics Center). Il s’intéresse aux
processus de la pensée poétique et aux relations entre science et littérature, en
particulier dans le domaine francophone et hispanophone. Il étudie la valeur cognitive et



épistémologique du discours poétique. Il a publié la thèse Ciencia y modulación del
pensamiento poético: percepción, emoción y metáfora en la escritura de Lorand Gaspar
(2017). Il a coédité les œuvres collectives Inscriptions littéraires de la science (2017)
avec Amelia Gamoneda et #Nodos (2017) avec Gustavo Schwartz. Il a fait plusieurs
séjours de recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle et à l’Université du Québec à
Montréal. Dans le domaine de la traduction littéraire, il a fait des incursions dans
l’œuvre de Lorand Gaspar, Bernard Noël, Heather Dohollau et Amina Saïd. Il fait partie
du G.I.R. ILICIA.

 

Víctor Bermúdez (Mexicali, 1986) es Doctor en Teoría literaria (Universidad de
Salamanca, Premio Extraordinario, 2016). Investigador postdoctoral en el programa
Mestizajes (Donostia International Physics Center). Se interesa por los procesos del
pensamiento poético y por las relaciones entre ciencia y literatura, particularmente en
ámbito francófono e hispano. Estudia el valor cognitivo y epistemológico del discurso
poético. Ha publicado la tesis Ciencia y modulación del pensamiento poético: percepción,
emoción y metáfora en la escritura de Lorand Gaspar (2017). Ha coeditado las obras
colectivas Inscriptions littéraires de la science (2017) con Amelia Gamoneda y #Nodos
(2017) con Gustavo Schwartz. Ha realizado estancias de investigación en la Université
Sorbonne Nouvelle y en la Université du Québec à Montréal. En el campo de la
traducción literaria ha incursionado en la obra Lorand Gaspar, Bernard Noël, Heather
Dohollau y Amina Saïd. Pertenece al G.I.R. ILICIA.

 

 

Germán Sierra Paredes (La Corogne, 1960) est docteur en médecine, Professeur de
Biochimie et de Biologie Moléculaire à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle et
chercheur en neurosciences. Auteur des romans El espacio aparentemente perdido
(Debate, 1996), La felicidad no da el dinero (Debate, 1999), Efectos secundarios (Debate,
2000 ; Prix Jaén de roman), Intente usar otras palabras (Mondadori, 2009) et Standards
(Pálido Fuego, 2013), ainsi que du recueil de nouvelles Alto voltaje (Mondadori, 2004).
Son prochain roman, intitulé The Artifact et écrit en anglais, sera publié en 2018 aux
USA par Inside the Castle.

 

Germán Sierra Paredes (La Coruña, 1960) es Doctor en Medicina, Profesor de
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Santiago de Compostela e
investigador en Neurociencia.  Autor de las novelas El espacio aparentemente perdido
(Debate, 1996), La felicidad no da el dinero (Debate, 1999), Efectos secundarios (Debate,
2000; Premio Jaén de novela), Intente usar otras palabras (Mondadori, 2009) y
Standards (Pálido Fuego, 2013), así como de la colección de relatos Alto voltaje
(Mondadori, 2004). Su próxima novela The Artifact, escrita en inglés, será publicada en
2018 en los EEUU por Inside the Castle.



 

 

Antonio Ortega (Madrid, 1962). Licencié en philosophie et lettres (Spécialité Philologie
Hispanique) de l’Université autonome de Madrid. Il travaille comme bibliothécaire à la
Bibliothèque centrale de l’UNED (Université Nationale d’Enseignement à Distance). Il a
été sous-directeur de l’École de lettres de Madrid, et exerce actuellement comme
professeur de Fonction du langage au Centre de littérature appliquée de Madrid.
Critique littéraire du supplément « Babelia » du quotidien El País, il a également fondé la
revue El Crítico, a été membre du conseil de rédaction de la revue El Urogallo et critique
littéraire pour diverses publications et journaux, dont Ínsula et ABC Cultural. Il est
l’auteur de l’anthologie poétique La prueba del nueve (Cátedra, 1995) et du recueil de
poèmes Arenario (KRK, 1998). Il a participé à plusieurs séminaires, congrès et
présentations, et collaboré à différents volumes collectifs sur les œuvres, entre autres,
d’Antonio Gamoneda, José Hierro, Luis Feria, José-Miguel Ullán ou Ildefonso Rodríguez.

 

Antonio Ortega (Madrid, 1962). Licenciado en Filosofía y Letras (Especialidad Filología
Hispánica) por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como bibliotecario en la
Biblioteca Central de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Fue
subdirector de la Escuela De Letras de Madrid, y en la actualidad profesor de Función
Lenguaje: Centro de Literatura Aplicada de Madrid. Es crítico literario del suplemento
«Babelia», del diario El País. Fue cofundador de la revista El Crítico, ha sido miembro
del consejo de redacción de la revista El Urogallo y crítico literario en diversas
publicaciones y diarios, entre ellos de Ínsula y ABC Cultural. Es autor de la antología
poética La prueba del nueve (Cátedra, 1995) y del libro de poemas Arenario (KRK, 1998).
Ha participado en diversos seminarios, congresos y presentaciones, y colaborado en
diferentes volúmenes colectivos sobre las obras, entre otros, de Antonio Gamoneda, José
Hierro, Luis Feria, José-Miguel Ullán o Ildefonso Rodríguez.

 

 

Mauricio Cheguhem Riani est titulaire d’un master en Littérature Espagnole et
Hispano-américaine de l’Université de Salamanque et d’une licence de Sciences
Humaines de l’Université de Montevideo. Il a fait des recherches sur la littérature
hispano-américaine et l’esthétique, sous les titres suivants : « Raros y errabundos en la
generación de la vanguardia » ; «Julio Inverso : poética del acontecimiento » et
« Convergencias entre mística y ciencia en Cántico cósmico de Ernesto Cardenal ». Ses
thèmes de recherche favoris concilient l’esthétique ainsi que les relations entre
littérature, science et géopoétique. Il enseigne actuellement la littérature à la Faculté de
communication de l’Université de Montevideo. Il fait partie du G.I.R. ILICIA.

 



Mauricio Cheguhem Riani es Magíster en Literatura Española e Hispanoamericana
por la Universidad de Salamanca y Licenciado en Humanidades por la Universidad de
Montevideo. Ha realizado investigaciones sobre literatura hispanoamericana y estética
con los siguientes títulos: «Raros y errabundos en la generación de la vanguardia»;
«Julio Inverso: poética del acontecimiento» y «Convergencias entre mística y ciencia en
Cántico cósmico de Ernesto Cardenal». Sus intereses investigadores concilian estética,
relaciones entre literatura y ciencia y geopoética. Actualmente es docente de Literatura
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Pertenece al G.I.R.
ILICIA.

 

 

Borja Mozo Martín est doctorant en Littérature Comparée (Université de
Poitiers/Université Complutense de Madrid). Ses recherches portent sur les modalités
d’inscription de l’économie monétaire dans la littérature narrative espagnole et française
de l’extrême contemporain. Il occupe actuellement le poste de lecteur d’espagnol
(programme MAEC-AECID) à l’Université de Bucarest.

 

Borja Mozo Martín es estudiante de doctorado en Literatura Comparada (Université de
Poitiers/Universidad Complutense de Madrid). Su labor investigadora se centra en las
modalidades de inscripción de la economía monetaria en la narrativa española y francesa
actual. Compagina sus estudios con la docencia como lector MAEC-AECID en la
Universidad de Bucarest.

 

 

Raúl Ibáñez Torres. Professeur titulaire de Géométrie de l’Université du Pays Basque.
Sa recherche est axée sur la géométrie symplectique et la culture mathématique. Il a
participé à 29 projets de recherche, dont 9 en qualité de chercheur principal. Il totalise
23 articles de recherche dans des revues internationales. Directeur du portail
DivulgaMAT, Centre virtuel de vulgarisation des mathématiques, il est aussi scénariste
et présentateur de l’espace « Una de Mates » de l’émission télévisée (diffusée sur La 2),
« Órbita Laika » (2014, 2015). Collaborateur habituel de l’émission « Graffiti » de Radio
Euskadi (2005-2013) et de « La mecánica del caracol » (2013-). Commissaire de
plusieurs expositions. Auteur des ouvrages La cuarta dimensión, El sueño del mapa
perfecto et Las matemáticas de los juegos (2010 et 2015) de la collection « El mundo es
matemático », éditée par RBA. Auteur du livre Arthur Cayley (2017), de la collection
Genios de las Matemáticas, RBA. V Prix José María Savirón de vulgarisation scientifique
(modalité nationale) en 2010. Prix COSCE à la diffusion scientifique 2011. Il fait partie
du G.I.R. ILICIA.

 



Raúl Ibáñez Torres. Profesor Titular de Geometría de la Universidad del País Vasco. Su
investigación se centra en la Geometría Simpléctica y en la Cultura Matemática. Ha
participado en 29 proyectos de investigación, en 9 de ellos como investigador principal.
Cuenta con 23 artículos de investigación en revistas internacionales. Director del portal
DivulgaMAT, Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas. Guionista y presentador
del espacio «Una de Mates» del programa de TV (emitido en La 2), Órbita Laika (2014,
2015). Colaborador habitual del Programa «Graffiti» en Radio Euskadi (2005-2013) y «La
mecánica del caracol» (2013-). Comisario de varias exposiciones. Autor de los libros La
cuarta dimensión, El sueño del mapa perfecto y Las matemáticas de los juegos (2010 y
2015) de la colección «El mundo es matemático», editorial RBA. Autor del libro Arthur
Cayley (2017), de la colección Genios de las Matemáticas, RBA. V Premio José María
Savirón de Divulgación Científica (modalidad nacional) en 2010. Premio COSCE a la
Difusión de la Ciencia 2011. Pertenece al G.I
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Cadavres postiches et mécanique des savoirs dans
Bouvard et Pécuchet
écrit par admindev

Cet article retrace le portrait des savoirs et de leur diffusion que Flaubert présente dans
Bouvard et Pécuchet à partir du « cadavre postiche » que les deux bonshommes
manipulent au début du roman. En analysant comment les savoirs s’agencent tout au
long du roman dès l’initiation des deux compères à l’anatomie, nous montrerons
comment Flaubert se sert de la science médicale et de sa construction du corps humain
pour démonter les mécanismes de l’ensemble des savoirs, d’une part, et comment ce
discours permet à l’auteur, d’autre part, de mettre à nu un discours littéraire fondé sur
des stéréotypes, notamment physiologiques, et qui participent, à l’image du mannequin,
de la constitution d’un réel artificiel. Par conséquent, à partir de l’exemple d’un modèle
anatomique humain, nous soulignerons comment Flaubert soulève la question d’une
représentation réaliste dans un monde où l’artifice et le faux viennent rythmer des mises
en scène spectaculaires.
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Théâtre et neurosciences : fiction versus
naturalisation
écrit par admindev

Abstract : On s’accorde à reconnaître au théâtre l’élément caractéristique de l’«
empathie » du spectateur et / ou du public, aussi bien que la collaboration entre l’âme et
le corps. Le recours aux compétences scientifiques afin de les comprendre a toujours
marqué le travail des acteurs et des pédagogues théâtraux qui sont aujourd’hui à
l’écoute des découvertes neuroscientifiques. Pour les chercheurs se consacrant au
théâtre comme pour ceux des neurosciences, l’intérêt réciproque semble toutefois se
résumer à un simple programme d’application ayant pour sujet les compétences de
l’acteur et les réactions du spectateur. Après avoir rappelé les deux découvertes les plus
significatives pour la performance théâtrale — celle d’A. Damasio concernant le
marqueur somatique et celle de chercheurs italiens conduite par G. Rizzolatti concernant
les neurones miroir —, je présenterai les raisons pour lesquelles ce faisant, on travaille
subrepticement dans le sens de la naturalisation du théâtre – qui est ainsi pensé de fait
comme une catégorie naturelle. Mon but est au contraire de saisir la qualité idéale du
théâtre en tant que phénomène esthétique, c’est-à-dire la permanence tout au long des
différentes représentations d’une structure typologique que l’on comprend à travers la
perception et qui qualifie la forme essentielle du théâtre sans la traduire en concept pur.
Un cas d’étude aidera la démarche avec la contribution de l’anthropologie esthétique de
H. Plessner, et nous amènera à reconnaître le rôle de la fiction, à savoir de l’expression
artistique de la duplicité existentielle propre à l’homme en tant que tel, à laquelle font
finalement référence les deux découvertes mentionnées.

Mourir en tant que vivant : cultures scientifique et
humaniste du mourir dans La Possibilité d’une île de
Michel Houellebecq
écrit par admindev

Peu de végétaux fascinèrent autant les botanistes que la vallisnère ou vallisneria spiralis,
en raison d’une particularité décrite au XVIIIe siècle par l’Italien Pier Antonio Micheli,
puis par Linné, qui y vit un admirable exemple de la providence naturelle1. Cette plante
subaquatique, qui pousse dans le lit de fleuves comme le Rhône, mais utilise le vent pour
sa reproduction, met en contact de façon différenciée ses fleurs mâles et femelles,
portées par des individus distincts. Pour gagner l’air libre, les premières se détachent
entièrement du pied, tandis que les fleurs femelles restent arrimées à une longue spire,
qui ramène l’organe sous la surface des eaux après fécondation. La vallisnère offre ainsi
un cas de mobilité végétale qui frappa ses premiers descripteurs autant pour sa
complexité que parce que, comme celui de la sensitive, ce « mouvement propre réel2 »
semblait rapprocher la vallisnère du règne animal, pour en faire un « intermédiaire entre
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la plante et l’insecte », voire prouver chez les végétaux l’existence d’une « intelligence
liée à la vie3 » ou d’un « instinct amoureux4 ». Aussi les savants des Lumières
n’abordent-ils guère la vallisnère sans faire part de leur surprise, ni chercher à
communiquer cette stupeur à leurs lecteurs. Picot-Lapeyrouse, par exemple, explique en
1799 qu’un « mécanisme aussi singulier » constitue un vrai « miracle de la nature », une
« extraordinaire », « prodigieuse » et « merveilleuse » cause d’« étonnement5 ».

Introduction : Inner Voices and Representation of
Inner Spaces
écrit par Pierre-Louis Patoine

Abstract :
What is this little voice in our head? What is it used for? Why talk to ourselves, silently or
out loud? What are the forms and modes of inner language? And what role does it play in
our relationship to literature, theater, film? In spite of the abundant studies that have
been published these last forty years, mostly in English, most account of inner speech
begin with the avowal of a lack of comprehension (see for example, the recent
monograph by sociologist Norbert Wiley, 2016). Let us attempt to go beyond such
avowal by distinguishing the questions that have polarized research, the disciplinary
configurations of this research, and their possible deficiencies (for a fuller state of the
art on inner speech, see Bergounioux, 2001, and Smadja, forthcoming). Within the study
of inner speech, important zones remain unexplored; one of these is inner space – the
mental representation and experience of space – as it has mostly been discussed in an
indirect and/or metaphorical manner, when it is discussed at all. This can be surprising,
as inner speech appears as a crucial tool for the construction of the imagined spaces that
we daily inhabit, when we remember familiar environments, when we project ourselves
in the fictional spaces of a novel, when we daydream, or when we plan a trip to an actual
place. The current issue of Epistemocritique explores this zone, at the conjunction of
inner space and inner speech. To orient ourselves in this exploration, we propose in this
introduction a few milestones that have been structuring the field of inner speech
studies.

Monstre et gender : de Geoffroy Saint-Hilaire à la
tératologie fictive
écrit par admindev

Le XVIIe siècle a vu croître la dissociation, à la fois théorique et pratique, dans
l’expérience individuelle comme dans les institutions culturelles, entre ce qui relève du
savoir savant et ce qui relève de l’esthétique, les Sciences (au sens large, y compris la
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science critique des textes, la philologie) et les Arts : d’un côté des sciences qui, mettant
en doute la « littérature » au sens de la chose écrite, s’appuient de plus en plus sur le
raisonnement critique, l’observation et l’expérience, la lecture des sources premières, à
la recherche du vrai et des idées claires et distinctes ; de l’autre une littérature (au sens
moderne cette fois) de plus en plus nettement définie comme fiction ornée, devant
passer par le plaisir pour instruire, et vouée au vraisemblable. Si l’on adopte le
vocabulaire de Charles Sorel, dans sa Bibliothèque française (1664-1667) , on assiste
alors à la séparation entre les bonnes lettres, lieu de la « doctrine » (c’est-à-dire des
savoirs), et les belles lettres, lieu de l’agrément.
L’histoire des institutions le confirme. La création en 1635 de l’Académie française, à qui
l’on donne pour charge de produire un dictionnaire, une grammaire et une poétique,
manifeste la volonté politique de soutenir avant tout « ceux qui écrivent bien en notre
langue » par rapport aux préoccupations encyclopédiques, tout autant scientifiques que
littéraires, voire davantage, des cercles d’érudits, notamment celui des frères Dupuy
dont l’Académie est issue. Cela peut-être parce que les sciences du début du siècle sont
le lieu d’âpres débats, entre les observateurs et les partisans des avancées
épistémologiques modernes et le parti religieux, appuyé sur et par les aristotéliciens
purs et durs, débats dans lesquels le politique n’a guère à profiter. Au contraire, il
apparaît urgent à Richelieu de renforcer l’imposition d’une langue française normée à
l’ensemble du territoire et de soutenir la création littéraire, instrument de propagande et
source de prestige international : comme le dit Alain Viala, le choix de l’État alla d’abord
davantage vers la « promotion des arts verbaux » (les belles lettres, ce qu’il appelle les
Sirènes) que vers la doctrine et érudition (les bonnes lettres, les Muses à l’antique) . Si,
après la mort des frères Dupuy, le « Cabinet Dupuy », et bien d’autres savants,
continuent (avec prudence dans certains domaines) leurs efforts pour la connaissance de
la nature et l’exploration de la diversité de ses phénomènes, il faudra attendre 1666 pour
que Colbert crée l’Académie des Sciences, qui est vouée à s’occuper « à cinq choses
principales : aux mathématiques, à l’astronomie, à la botanique ou science des plantes, à
l’anatomie et à la chymie » , sous l’égide d’un cartésianisme qui convainc de plus en plus
de savants, manifestant ainsi clairement, en tout cas dans l’ordre des institutions d’État,
comme des institutions culturelles (le Mercure galant, fondé en 1672, fait pendant au
Journal des Savants, fondé en 1665) la dissociation des sciences et des lettres.

Le fonctionnement des langues: paradigme du vivant ?
écrit par admindev

Résumé : Du fait que la langue exprime de la manière la plus achevée sept
caractéristiques définitoires de sa nature qui sont aussi des traits fondamentaux du
vivant, l’analyse de son fonctionnement peut servir de paradigme à l’analyse du vivant.
C’est l’hypothèse explorée par cet article qui passe en revue ces caractéristiques : /1/
Une irrégularité aléatoire à l’intérieur d’une régularité systèmique. /2/ Une créativité
imprévisible à partir de constituants simples et peu nombreux. /3/ L’aptitude à intégrer
l’hétérogénéité et à imbriquer des systèmes différents. /4/ L’aptitude à se transformer
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par delà les frontières catégorielles. /5/ La généralisation de la redondance comme outil
de construction et de déconstruction. /6/ La soumission de l’émotion à la forme. /7/ Le
pouvoir de simulation et de transposition.

« Said They Were Mine » : Fiction et savoir dans
l’œuvre de Malcolm Lowry
écrit par admindev

Résumé : Chez Malcolm Lowry, la fiction ne se laisse pas réduire à une modalité
particulière de la narration ; elle réside dans l’affirmation qu’il a pour origine l’individu
présenté comme son « auteur ». En d’autres termes, elle est une modalité du rapport au
langage écrit, et la question qu’elle pose est celle de la lettre et de son usage. Par là, elle
interroge sans distinction tous les savoirs, dont la pérennité dépend, dans notre culture,
de leur transmission écrite ; bien plus, elle en propose une réinterprétation à la lumière
de l’expérience corporelle, seule à même, chez Lowry, de rendre pleinement compte de
la relation à l’écriture. Cette problématique est abordée à la lumière de « The Plagiarist
», court poème rédigé pendant les années 1940 et donc contemporain de Under the
Volcano où l’on voit réapparaître, formulées de manière plus développée, quelques-unes
des questions qu’il pose.

Notes sur les auteurs
écrit par Pierre-Louis Patoine

Maîtresse de conférences HDR à l’université Bordeaux Montaigne, Béatrice Bloch a
publié deux ouvrages sur le roman contemporain (1998) et le récit poétique
contemporain (2017). Elle est également l’auteur de nombreux articles sur la fiction
contemporaine, la lecture, la théorie du cinéma, la poésie contemporaine et l’imaginaire
littéraire. Elle est spécialiste de Claude Simon, Julien Gracq, Chloé Delaume, Robbe-
Grillet, Nathalie Sarraute, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier. Elle dirige depuis 2017 le
département des lettres.
beatrice.bloch@orange.fr

 

Thomas M. Byron holds a J.D. from Emory University and more recently completed a
Ph.D. at Boston University upon defending his dissertation : Of Evolution, Information,
Vitalism and Entropy: Reflections on the History of Science and Epistemology in the
Works of Balzac, Zola, Queneau, and Houellebecq. His most recent published work has
taken an interdisciplinary approach to the legal sphere – his article in the Pace Law
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Review employed a Bergsonian lens to propose a deconstruction of the legal notion of
creativity in copyright law, and his most recent article applies Pierre Duhem’s
philosophy of science to copyright’s treatment of scientific theory.
tbyron@bu.edu

 

Qualifié comme maître de conférences, Jean-Michel Caralp est chargé de cours en
littérature française à l’université de Montpellier. Sa thèse a été consacrée au « Vertige
de la prémonition de Maeterlinck au surréalisme », sujet qu’il explore avec une approche
à la fois littéraire ou esthétique et neurobiologique. À partir de 2010, il a été chargé de
former et de piloter un réseau d’écoles doctorales arts et médias réunissant 13
universités. Il consacre à présent sa recherche aux questions de temporalité dans la
littérature française aux xixeet xxesiècles et aux relations de la littérature avec les
sciences ou technologies, plus particulièrement avec la psychiatrie et la neurobiologie. Il
est membre associé du RIRRA21.
jmcaralp@gmail.com

 

Qualified as a lecturer, Jean-Michel Caralp teaches French Literature at the University
of Montpellier. His thesis studied « The Vertigo of Premonition in Modern Literature
from Maeterlinck to Surrealism » both with literary or aesthetic and neurobiological
approaches. Since 2010, he was commissioned to organize and lead a network
connecting thirteen French universities around the Arts and Medias research fields. His
current research deals with temporality in the xixthand xxthcenturies French Literature
and with the links between literature and the sciences, technologies and above all
psychiatry and neurobiology. He is an associate member of RIRRA21.
jmcaralp@gmail.com

 

Christof Diem is a university assistant at the Department of English at the University of
Innsbruck (Austria). He is currently working on his PhD project on mind wandering and
grotesque thought structures in Shakespearean drama. He studied English Philology and
Linguistics as well as French Literature and Linguistics at the University of Innsbruck
and at Université René Descartes, Paris 5, Sorbonne. His research interests include
British theatre, cognitive literary studies, postmodernism/poststructuralism and gender
studies/queer studies.
christof.diem@uibk.ac.at

 

Dr. Isabel Jaén holds PhDs from Purdue University and the Universidad Complutense
de Madrid (Spain). She is Professor of Spanish at Portland State University (United
States). Her research fields include early modern literature and psychology, cognitive
literary studies, contemporary literature and film, historical memory, women studies,
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migration, and transatlantic studies. Dr. Jaén is co-president of LALISA (Latin American,
Latino, and Iberian Studies Association) and co-director of Cine-Lit(a partnership
between several Oregon universities and the Portland International Film Festival aimed
at promoting Hispanic film and fiction). She is also co-founder and former co-director
(2005-2015) of the Literary Theory, Cognition, and the Brain Working Group at the
Whitney Humanities Center in Yale University, former executive member of the MLA
Division for Cognitive Approaches to Literature (2008-2012, chair in 2011), and former
member of the Purdue Cognitive Literary Studies Steering Committee (2008-2010). Her
publications include Cognitive Literary Studies (University of Texas Press,
2012), Cognitive Approaches to Early Modern Spanish Literature (Oxford University
Press, 2016), and Self, Other, and Context in Early Modern Spain (Juan de la Cuesta,
2017). Dr. Jaén is currently co-editing Cervantes and the Early Modern Mind, which
includes the work of humanists and scientists from the US, Spain, France, and the UK
(forthcoming with Routledge).
isabel.jaen@gmail.com

 

Hélène Lœvenbruck (Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC), UMR
CNRS 5105, Université Grenoble Alpes) est chargée de recherche au CNRS en Langage
et Cognition et a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2006 pour ses travaux sur les
corrélats neuraux du pointage verbal. Ingénieure en traitement numérique de
l’information, titulaire d’un DEA de sciences du langage et d’un doctorat en sciences
cognitives, elle s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire pour étudier trois
fonctions essentielles du langage : la fonction communicative, la fonction cognitive
d’élaboration et d’expression de la pensée, et la fonction métacognitive d’autonoèse. Elle
mène dans ce but des expérimentations neurocognitives avec des adultes, des enfants et
des nourrissons, chez des participants sains et pathologiques, sur trois axes principaux :
(i) la prosodie et le pointage multimodal, (ii) le développement multimodal du langage
chez les enfants typiques et les enfants présentant des troubles du langage ou de
l’audition, (iii) le langage intérieur, les ruminations mentales et les hallucinations
auditives verbales.
helene.loevenbruck@univ-grenoble-alpes.fr

 

Hélène Lœvenbruckis a CNRS researcher in the field of Language and Cognition. She
was awarded a bronze medal from the CNRS in 2006 for her work on the neural
correlates of prosodic pointing. She received the engineering degree in electronics,
signal processing, and computer science from the Institut National Polytechnique de
Grenoble, a master’s degree in phonetics and a PhD in cognitive sciences from Grenoble
University. She develops a interdisciplinary approach to explore three essential functions
of language: the communicative function, the cognitive function of thought construction
and expression and the metacognitive function of autonoesis. To this aim, she conducts
neurocognitive experiments on adults, children and infants, in healthy as well as
pathological populations, along three main axes: (i) prosody and multimodal pointing, (ii)
multimodal language development in typical children and children with language or
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hearing impairments, (iii) inner language, mental rumination and auditory verbal
hallucination.
helene.loevenbruck@univ-grenoble-alpes.fr

 

Pierre-Louis Patoine est maître de conférence de littérature américaine à la Sorbonne
Nouvelle, où il co-dirige avec Liliane Campos le groupe de recherche Science/Littérature
[litorg.hypotheses.org]. Co-rédacteur-en-chef d’Épistémocritique, ses travaux se situent à
l’intersection des sciences du vivant et des études littéraires. Ses recherches portent sur
la littérature contemporaine, la biosémiotique, l’écocritique et la neuroesthétique. Son
premier ouvrage, intitulé Corps/texte. Pour une théorie de la lecture empathique est
paru en 2015 chez ENS Éditions.
pl_patoine@yahoo.fr

 

Catherine Paulin est professeur de linguistique à l’université de Strasbourg et membre
de l’équipe de recherche LILPA (Linguistique, Langues, Parole). Elle étudie la
lexicologie, l’interface entre le lexique et la syntaxe, les modes de représentation de
variétés orales en littérature. Elle est coresponsable d’un axe du
programme Monologuer : Monologue et société.
cpaulin@unistra.fr

 

Stéphanie Smadja est maître de conférences (linguistique, stylistique) à l’Université
Paris Diderot et membre de l’équipe CERILAC (Centre d’Études et de Recherches
Interdisciplinaires en Lettres Arts Cinéma). Elle étudie les formes et les fonctions de la
parole intérieure au croisement de la linguistique, la neurolinguistique et la littérature ;
les innovations stylistiques en prose littéraire et en prose scientifique (xixe-xxiesiècles).
Responsable du programme Monologuer, elle dirige la collection du même nom aux
éditions Hermann.
stephaniesmadja@yahoo.fr

Le « docteur des fous » dans le roman populaire
français et anglais de 1840 à 1880
écrit par admindev

En 2011, dans L’Évolution des idées en géologie. Des cosmogonies à la physique du
globe, le philosophe et historien des sciences Bernard Balan situe la « fondation » de la
science géologique à la fin des années 1960, c’est-à-dire au moment où il est
définitivement établi, grâce aux travaux de géophysiciens anglais et américains, que la
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surface de la Terre est mobile aussi bien dans un sens horizontal que dans un sens
vertical . Devant l’émergence tardive, en matière de physique du globe, d’un discours
scientifique, Balan s’interroge sur les raisons pour lesquelles le développement des
études « géologiques » depuis la fin du XVIIIe siècle, et certains résultats obtenus par
l’étude des strates déjà anciennes, n’ont pu aboutir plus tôt à l’explication tectonique. Ce
« retard » de la géologie par rapport à d’autres branches de l’histoire naturelle a, selon
lui, deux causes possibles : il fallait pour que la « géologie » progresse et naisse enfin
qu’aient été acquis les résultats de la thermodynamique ; il fallait aussi que la géologie
s’arrache aux mythes des origines et, plus particulièrement aux récits bibliques de la
Genèse et du Déluge, qu’elle a d’abord et surtout chercher à laïciser. Ce second
argument n’est guère nouveau ; il est récurrent sous la plume de ceux qui, depuis les
années 1740 avec Buffon jusqu’aux années 1830 au moins avec Charles Lyell,
entreprennent non seulement de retracer l’histoire de la Terre mais aussi de fonder la
géologie en tant que science expérimentale. En 1812, Georges Cuvier s’étonne, au
moment d’exposer une méthode d’analyse des fossiles essentielle aux progrès de la
géologie, qu’aucun des anciens n’ait attribué les bouleversements de la surface du globe
à des causes lentes ou n’aient cherché dans l’état actuel des causes agissantes. Il en
dénonce très vite la raison en ces termes : « Pendant longtemps on n’admit que deux
événements, que deux époques de mutations sur la surface du globe : la création et le
déluge, et tous les efforts des géologistes tendirent à expliquer l’état actuel en imaginant
un certain état primitif modifié ensuite par le déluge, dont chacun imaginait aussi à sa
manière les causes, l’action et les effets » .


