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écrit par Hildegard Haberl
Ce 15e numéro d’Epistémocritique a pour objectif de présenter la recherche
sur « Littérature et savoir(s) » dans les pays germanophones[1]. Le rythme
des publications  ainsi que la parution de plusieurs manuels témoignent de
la vitalité de ce champ de recherche[2] ; pour autant, celui-ci n’est pas
homogène, au contraire : une variété d’approches et de positions
différentes s’y sont développées, donnant lieu à des controverses parfois
très vives[3]. Celles-ci touchent notamment à la définition de notions
complexes comme celles de savoir (vs science) ou de vérité (de la fiction)
ou encore au type de relations existant entre littérature et savoirs
(influence, circulation, co-évolution, etc.). Les points litigieux
concernent également les rapports entre théorie de la connaissance
(Erkenntnistheorie) et histoire du savoir (Wissensgeschichte), entre
littérature, théorie scientifique et sociologie de la connaissance[4].
 
1. Tentatives pour structurer le champ de recherche
Pour mettre un peu d’ordre dans ces différentes approches et positions,
Nicolas Pethes a établi dès 2003 un rapport de recherche très instructif
sur les relations entre histoire littéraire et histoire des sciences[5].
D’autres modèles et schémas classificateurs ont été proposés depuis[6]
mais nous pouvons commencer par les analyses de Pethes qui clarifient
utilement les relations entre ces deux domaines. Pethes distingue
précisément trois ensembles de recherche. Les premiers s’intéressent à
l’influence de la science sur la littérature. Pethes range dans ce premier
groupe les recherches qui ont pour objet les romans écrits par des auteurs
ayant eux-mêmes une formation scientifique, comme Goethe ou, plus tard,
Musil, Alfred Döblin ou encore Céline. Certains de ces textes mettent en
jeu une relation explicite avec la réalité référentielle, notamment
lorsqu’un scientifique ou un chercheur en est le personnage principal – on
pense évidemment à Faust. D’autres textes encore font de certains
résultats ou théories scientifiques le thème d’une élaboration
littéraire : on peut citer par exemple les probabilités pour le roman du
XVIIIe siècle, la psychanalyse de Freud pour la littérature du XXe siècle
ou encore la théorie des affinités chimiques pour Goethe. On retrouve
également dans de nombreux romans l’impact des grands changements de
paradigmes apportés par exemple par Newton, Darwin, Einstein ou
Heisenberg. Dans cette perspective, un dernier groupe de textes important
est évidemment la science-fiction, genre par excellence du dialogue entre
science et littérature, dans lequel un imaginaire scientifique,
éventuellement nourri par des recherches récentes, irrigue littéralement
l’écriture[7].
 
Une seconde approche considère à l’inverse l’influence exercée par la
littérature sur la science. Pethes cite comme exemple de
fonctionnalisation de l’écriture littéraire dans le domaine scientifique
les « récits de cas » (Fallgeschichten) de Carl Philipp Moritz, soulignant
par la même occasion l’importance des grands romans du XXe siècle, comme
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L’homme sans qualités de Musil, pour penser la physique du XXe siècle[8].
Dans la même veine, à la suite notamment d’Yves Jeanneret, on a pu
également interroger le projet vulgarisateur de la science en examinant le
style d’écriture, les ressources structurelles et la tradition esthétique
de ces écrits[9]. Reprenant les intuitions fécondes développées à la fin
des années 1970 par Bruno Latour[10], un certain nombre d’auteurs se sont
plongés au cœur même de la science la plus institutionnalisée pour
analyser l’écriture scientifique et montrer le rôle qu’y jouent certaines
techniques littéraires. Si dans un premier temps, ces travaux proposaient
une perspective critique sur les stratégies rhétoriques mises en œuvre par
les scientifiques pour justifier une position et pour faire taire les
critiques, plus récemment ils ont aussi conduit à souligner l’existence
d’une poétique propre de la science[11].
 
Le troisième et dernier ensemble de travaux à réfléchir aux liens entre
science et littérature paraît le plus fécond. Il s’intéresse aux
analogies, à l’interdiscursivité et à la coévolution du discours
scientifique et du discours littéraire. Il est aussi celui qui pose le
plus de difficultés théoriques, dans la mesure où il soulève le problème
de la démarcation. Les approches qui le constituent tendent en effet à
réduire la littérature et la science à leur seule dimension discursive.
Dès lors, on peut se demander d’où provient le ‘sentiment’ ou à l’inverse
la ‘force de conviction’ que suscitent ces textes au plan scientifique. En
Allemagne, une réponse importante a été apportée à cette question par un
courant émergent de la critique littéraire, la « poétologie du savoir »
(aussi appelée Wissenspoetik), que certains considèrent même comme un
nouveau « paradigme » dans le champ de recherche sur littérature et
savoir[12]. La « poétologie du savoir » a été développée entre autres par
le germaniste et Kulturwissenschaftler Joseph Vogl (voir sa contribution
dans ce recueil[13]) dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-
dix[14].
 
Un autre courant dominant s’est établi en contrepoint à la « poétologie du
savoir », à sa conception du « savoir » et des partages structurants de la
science (vrai/faux, expérimentable/non-vérifiable) : la théorie littéraire
analytique (analytische Literaturwissenschaft). Cette dernière a trouvé
son représentant le plus productif en la personne du germaniste et
philosophe Tilmann Köppe à l’Université de Göttingen[15]. Germaniste et
philosophe inspiré par les recherches de Peter Lamarque et Stein H.
Olsen[16], Köppe interroge entre autres les délimitations entre texte
fictionnel et texte non-fictionnel et pose la question de savoir s’il est
possible d’acquérir du savoir à partir d’un texte fictionnel[17].
Katharina Lukoschek présente dans le présent volume cette approche
théorique plus en détail.
 
S’inspirant de ces deux courants théoriques, Gideon Stiening a proposé en
quelque sorte une voie médiane (vermittelnde Stellung), montrant
clairement à partir de l’exemple de l’élégie de Goethe, La Métamorphose
des plantes, que le travail d’un historien de la littérature consiste
surtout  « à reconnaître, à analyser et à interpréter ce contexte du
savoir dans un texte littéraire donné, comme un moment dans la mise en



forme poétique des exigences épistémiques (de savoir)
contemporaines »[18]. Si Stiening inscrit ainsi la wissensgeschichtliche
Literaturwissenschaft (la théorie littéraire qui se consacre à l’étude
historique des savoirs dans le texte littéraire) dans la tradition de
l’histoire des idées et de l’histoire sociale, il est aussi proche des
positions de chercheurs français qui travaillent sur la mise en texte du
savoir et qui réfléchissent « d’une part, sur la production des
représentations littéraires qui impliquent des savoirs, sur les structures
textuelles ou les figures qui assurent la conversion et d’autre part, sur
les effets de ce recours aux savoir dans les œuvres. » Pour ces
chercheurs, « il s’agit donc moins d’identifier des sources que de
déterminer l’impact d’une utilisation des savoirs sur la forme textuelle
et le style : quels sont les dispositifs inventés, les figures de style,
la poétique narrative qui assurent leur intégration et leur
transformation ? »[19]
 
Pour mieux comprendre le rôle des Kulturwissenschaften/sciences de la
culture dans l’implantation des recherches sur la littérature et les
savoir(s) dans les pays germanophones, il faut maintenant dire quelques
mots de ce que l’on a appelé le « tournant culturel » dans ces pays.
 
2. Le rôle important du tournant culturel dans les pays germanophones
Dans le monde germanophone comme dans les pays anglo-saxons, la discussion
sur le rôle, l’apport et l’influence des « sciences de la culture » sur
les études littéraires se situe dans un contexte de crise qui touche ces
dernières et dans la recherche d’un renouveau[20]. La situation paraît
très différente en France où les sciences de la culture n’ont pas « pris »
au même degré ou, du moins, pas dans les mêmes termes[21]. Pour autant,
cela ne signifie certes pas que la France n’a pas été touchée par le
mouvement ou qu’elle n’a pas participé à ces débats : ainsi Michael
Lackner et Michael Werner, dans leur travail sur le tournant culturel dans
les sciences humaines, soulignent à juste titre l’existence d’un espace de
débat théorique international, impliquant des chercheurs de pays où le
terme n’est pas utilisé[22]. Doris Bachmann-Medick dans son livre sur les
tournants culturels souligne également la différence des champs
intellectuels en France et en Allemagne, et l’intrication particulièrement
étroite en France entre le domaine « culturel » et les sciences sociales
au sein des sciences humaines[23]. Si par ailleurs, en 2003, Anne
Challard-Fillaudeau et Gérard Raulet s’interrogent sur l’absence des
sciences de la culture dans la langue, mais aussi dans la conscience
épistémologique française, ils soulignent néanmoins que depuis quelques
années les termes « Sciences de la culture » et « tournant culturel » ont
bel et bien fait leur apparition dans le paysage épistémologique
français[24].
 
Si ainsi le paysage des « sciences culturelles » au sens large – par quoi
j’entends les diverses approches se revendiquant du « tournant culturel »
dans différents pays -, apparaît morcelé entre des traditions nationales
variées, on peut néanmoins retenir un certain nombre d’éléments centraux
dans ces travaux. On peut ainsi caractériser les sciences de la culture
comme une stratégie de recherche et une attitude réflexive qui cherche le



dialogue entre les disciplines mais qui insiste en même temps sur
l’importance de la contribution de la philologie à ce débat. Si cette
orientation culturaliste des études littéraires a souvent été critiquée,
on peut tomber d’accord avec Peter Matussek lorsqu’il écrit qu’« une
ouverture culturologique n’est pas forcément contraire à une réflexion sur
les notions philologiques de base, mais bien plutôt un recours à son
propre potentiel qui est souvent encore mal exploité »[25]. Les sciences
de la culture constituent en ce sens une « notion heuristique et
réflexive » (Such- und Reflexionsbegriff)[26] : une recherche et une
réflexion sur l’objet et le but des études philologiques qui, après avoir
connu un certain rétrécissement de leur champ, obéissent aujourd’hui à un
mouvement de réouverture et d’élargissement grâce à leur orientation
culturaliste (ou « culturologique »)[27].
 
3. Epistémocritique – une approche théorique qui traverse les frontières ?
Que peut-on dire sur les différences entre ces travaux allemands et les
recherches menées en France ? Dans ce numéro d’Épistémocritique, on ne
peut que mettre l’accent sur les affinités entres les uns et les autres.
 
La notion d’ « épistémocritique » a été proposée par Michel Pierssens,
lorsqu’il était professeur de littérature française à l’Université de
Québec à Montréal[28]. Elle s’est développée parallèlement aux États-Unis
au début des années quatre-vingt, sous l’égide de la Society for Science,
Literature and the Arts, regroupant des chercheurs et critiques
littéraires qui s’intéressaient à la configuration des savoirs dans le
texte littéraire. Le concept a été repris en France par un groupe de
recherche de l’Université Paris VIII travaillant sur la littérature et la
cognition, qui a ainsi largement contribué à l’émergence de
l’épistémocritique dans le monde littéraire français[29]. On peut isoler
plusieurs points communs entre l’épistémocritique et la poétologie du
savoir, qui reflètent les étapes du tournant culturel évoqué plus haut. Au
départ des deux approches, se trouve une réflexion sur l’histoire des
savoirs qui se situe au carrefour d’influences comme l’analyse du discours
(l’approche archéologique), l’histoire des médias, l’anthropologie
culturelle et les poetics of culture ou le New historicism. Une autre
référence importante pour penser le rapport entre science et littérature
est la philosophie de Gilles Deleuze dont Vogl est l’un des traducteurs en
allemand. L’épistémocritique s’appuie quant à elle sur les travaux de
Michel Serres (M. Pierssens) ou de Bakhtine, avec son principe dialogique
(L. Dahan-Gaida)[30].
 
Un autre point commun est la langue théorique, qui s’inscrit dans le
tournant culturel. Cette langue est à mon sens le reflet du nouveau
vocabulaire culturaliste dont parle Bachmann-Medick[31] et que Vogl évoque
lorsqu’il parle d’une dimension performative et théâtrale de la
représentation du savoir, autrement dit d’un type d’analyse textuelle
« qui lie un objet scientifique à sa forme de représentation et qui
suppose qu’une donnée épistémique implique des décisions esthétiques et
inversement »[32] ; ici, les mots-clés sont « mise en scène narrative »,
« performance », « figure », ou plutôt, pour employer les termes de
Pierssens, ces « figures épistémiques » « par lesquelles s’opère la greffe



d’un savoir sur le discours ou la fiction »[33] et qui permettent de
penser les transferts réciproques entre savoir et littérature[34].
 
Le troisième point concerne la portée réflexive qui caractérise les études
culturelles et qui s’exprime par le poids qu’accordent Pierssens et Vogl à
l’idée que la littérature est un contre-discours et une critique[35].
Pierssens l’indique dans le nom même de son approche : épistémocritique.
Il souligne la fonction « critique » de la littérature qui n’est pas
seulement un « conservatoire des sciences caduques » comme le propose W.
Lepenies[36] ou « la traduction dans la langue des images d’un original
écrit dans la pure langue des concepts », comme le disait Michel
Serres[37]. La portée critique de la littérature s’explique par le fait
qu’elle est, selon Pierssens, à la fois « œuvre de connaissance et
entreprise de déconstruction, machine à faire croire et scepticisme
dévastateur. La démarche épistémocritique veut être attentive à ces deux
réalités : les savoirs y sont une référence, mais une référence toujours
contestée. »[38] En cela, Pierssens revendique la leçon de Flaubert telle
qu’elle s’élabore dans Bouvard et Pécuchet, laquelle interdit de réduire
l’épistémocritique à une simple approche thématique qui étudierait dans
les œuvres le savoir comme un motif parmi d’autres, mais invite au
contraire à la considérer comme «  une manière bien spécifique
d’interroger le statut heuristique de la fiction, l’inquiétude proprement
poétique des écrivains dans leur rapport à la vérité »[39].
 
C’est ce statut heuristique de la fiction qui me paraît distinguer la
littérature lorsqu’elle appréhende la science. Et c’est ce point qu’il
faut, à mon sens, placer au centre d’une analyse des interrelations entre
les deux domaines. La littérature ne fait certes pas œuvre de science
lorsqu’elle développe tel ou tel savoir. Mais elle est porteuse d’une
interrogation sur ce savoir qui dépasse le strict cadre littéraire et
intéresse la science elle-même.
 
Les sept contributions rassemblées ici, issues de la germanistique, de la
romanistique et de la littérature comparée, ont été choisies pour
représenter un éventail aussi varié que possible des approches et des
orientations de recherche qui se développent actuellement dans le monde
germanophone : la poétologie du savoir (Joseph VOGL), la poétologie du
savoir appliquée à l’histoire de la médecine (Yvonne WíœBBEN), les
recherches inspirées du cognitivisme esthétique et de la critique
analytique (Katharina LUKOSCHEK), les recherches s’appuyant sur la théorie
des systèmes sociaux du sociologue allemand Niklas Luhmann (Thomas
KLINKERT[40]), les recherches plus thématiques concernant la présence d’un
domaine du savoir, comme par exemple l’histoire naturelle, dans la
littérature contemporaine (Werner MICHLER), les recherches sur
l’encyclopédisme[41] (Monika SCHMITZ-EMANS) et enfin, les recherches
portant sur les limites du savoir, le non-savoir et la bêtise (Achim
GEISENHANSLíœKE)[42].
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