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OUTLINE

Remerciements

TEXT

L’année 2021 nous invite à reprendre la mesure de l’œuvre de Gilbert
Durand né il y a tout juste cent ans. Sous la direc tion d’Isabelle
Krzyw kowski, la  revue Iris consacre sa partie «  Mytho do lo gies  » à
cette réflexion sur l’héri tage du maître savoyard. Certains des articles
réunis ici ont d’abord fait l’objet d’une commu ni ca tion lors du
colloque célé brant les cinquante ans de recherche sur l’imagi naire,
orga nisé en novembre et décembre 2016 à Cham béry et à Grenoble.
Les deux premières contri bu tions consti tuent un hommage, d’une
part en reli sant  les Struc tures anthro po lo giques de  l’imaginaire,
d’autre part en montrant comment les théo ries de Gilbert Durand
permettent d’analyser les rapports entre imagi naire et poli tique. Les
trois autres articles analysent la pensée duran dienne à l’aune de
notre époque, en exami nant les enjeux théo riques actuels de l’imagi‐ 
naire. Pour commencer, Philippe Walter envi sage une propé deu tique
de l’imagi naire et s’inté resse au rôle maïeu tique des images. En outre,
on constate aujourd’hui que les sciences et les tech niques ont adopté
le concept d’imagi naire et Jean- Jacques Wunen burger y voit une des
clés de l’inno va tion tech no lo gique. Enfin, Joël Thomas présente
l’évolu tion histo rique des repré sen ta tions du cerveau de l’Anti quité à
nos jours et l’on pour rait conclure de ce pano rama que la vali da tion
des études sur l’imagi naire passe par les neuros‐ 
ciences contemporaines.
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La partie « Topiques » consa crée à l’imagi naire des dragons n’oublie
pas le cente naire de la nais sance de Gilbert Durand, puisqu’elle
permet au lecteur de retrouver un article de ce dernier et de
Chaoying Sun publié deux fois en Belgique —  en  1996 puis 1997  —
mais diffi ci le ment acces sible  : «  Renver se ment euro péen du dragon
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asia tique ». Rappe lons d’ailleurs que Gilbert Durand s’inté resse aussi
au dragon en tant que figure lunaire dans les Struc tures anthro po lo‐ 
giques de l’imaginaire (Durand, 1992, p. 359‐369). Dans cette section
«  Topiques  », avant ce texte qui compare l’imagi naire du dragon en
Asie — prin ci pa le ment en Chine — et en Europe occi den tale, Bernard
Sergent propose une contri bu tion qui dévoile toutes les problé ma‐ 
tiques et expose les diverses fonc tions des dragons, avec un point de
vue large, englo bant les cinq conti nents. Après cette approche des
mytho lo gies du dragon et l’essai compa ratif entre les mondes asia‐ 
tique et occi dental, diverses enquêtes font passer d’une culture à une
autre en s’inté res sant à l’épopée byzan tine et persane, aux sources
histo riques polo naises et aux récits de la vie de sainte Marthe. Dans
le premier article de cette série, Nina Soley mani Majd montre que le
dragon n’est pas toujours une figure du mal à combattre, ne serait‐ce
que parce que, du point de vue symbo lique, il est aussi un symbole de
puis sance. De  même, les chro niques polo naises s’avèrent parfois
ambi va lentes, car le dragon est certes souvent à abattre, mais il appa‐ 
raît égale ment dans des compa rants pour valo riser certains person‐ 
nages accom plis sant des exploits guer riers. Quant à sainte Marthe, il
s’agit clai re ment d’une figure sauroc tone, toute fois, selon les textes,
on observe des varia tions dans la présen ta tion du dragon, dont le but
serait de s’adapter au public de l’œuvre en ques tion. On termine avec
les noms des plantes qui ne sont jamais loin de la mytho logie et dont
plusieurs convoquent la repré sen ta tion du dragon,  comme
serpentaire ou estragon. En repre nant les carac té ris tiques de l’image
du dragon, Audrey Domin guez explique comment ces dernières ont
servi à nommer et à définir certains végétaux.

En ce qui concerne les varia, la section « Facettes » offre d’abord une
étude des mythes et des symboles  dans Le Cercle de l’écri vain grec
Stratis Tsirkas, dont l’action se situe en  1942, en pleine guerre
mondiale. On pourra égale ment décou vrir les frag ments d’un roman
arthu rien : Ilas et Solvas. Ce dernier est inédit et Jean- Charles Berthet
accom pagne le texte original d’un commen taire et d’une traduc tion
en fran çais moderne. Enfin, on trou vera une suite des anec dotes
japo naises sur les chats publiées et commen tées dans le
numéro  40  d’Iris. Alors qu’il était déjà inquié tant dans les histoires
précé dentes, cette fois‐ci, le chat va jusqu’à se trans former en un
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monstre nommé nekomata dans  les Heures oisives, œuvre composée
vers 1330 par Yoshida Kenkô.

Le numéro se termine avec les recen sions des ouvrages de Julien
d’Huy, Bernard Emery, Karin Uelt schi, Claude Lecou teux et
Hervé Tiffon.
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