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L’idée d’examiner les filiations culturelles à travers les catégories du 
privatif (le dysfonctionnement, le déchirement, le deuil) est venue d’u-
ne préoccupation plus générale pour une approche archéologique de 
la culture roumaine. On voulait comprendre comment s’était constitué, 
transmis et transformé dans l’histoire moderne de la culture roumaine 
un imaginaire de la rupture généalogique et des retards irrécupérables, 
justifié, voire légitimé, à chaque fois par le double éloignement, dans 
l’espace et dans le temps, d’un centre ardemment désiré et cependant 
fatalement inégalable : le monde occidental. C’est la raison pour laquel-
le on a mis au cœur de notre question les thèmes de l’abandon et de la 
perte, ceux-ci reflétant la conscience d’une culture en déficit de généa-
logie et d’appartenance. On y a ajouté la nécessité de recontextuali-
ser le complexe culturel de la marginalité, qui avait pris, le long de la 
modernité roumaine, la forme d’un héritage difficile, profus et lourd 
à porter. Psychose de la non-reconnaissance, souffrance de l’oubli des 
origines et des ancêtres, phantasmes de l’orphelin, des « larmes » et 
des deuils : ce sont tout autant d’images qui nouent, dans le complexe 
culturel de la marginalité, les filiations biologiques, intellectuelles et 
institutionnelles. 

Interroger la culture roumaine (dans sa stratification comme dans 
ses mouvements) par le biais des liens filiaux qui la traversent signifie 
alors observer la manière dont un tissu familial souterrain participe à 
l’histoire parallèle des institutions, des sociabilités et des destins indi-
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viduelles. Dans ce cas, le complexe généalogique se donne à lire dans 
son ensemble et dans ce qu’il a de plus critique, en nous demandant en 
même temps de prendre en considération non seulement la dynamique 
qui lui est propre, mais aussi ses effets d’imaginaire et ses politiques. 
C’est ainsi que notre réflexion s’est engagée dans deux directions notam-
ment : une « philologique », l’autre « politique ». 

D’une part, nous avons interrogé les modalités d’hériter et les ma-
nières de se rapporter à cet objet complexe et fort sensible (le complexe 
culturel de la marginalité) qui nous venait du passé, des maîtres in-
tellectuels et des parents. L’idée était de récupérer des figures généa-
logiques, des patrons et des patrimoines, des formes de transmission 
et des affects associés aux crises de la transmission, tout en argumen-
tant la productivité d’une telle démarche1. Du coup, le geste archéolo-
gique se présente comme essentiellement philologique, si l’on pense 
que pour dresser et étudier en profondeur ce « catalogue » des figures 
généalogiques, il faut se rendre attentifs à la pluralité et aux nuances, 
restituer la multiplicité des parcours et des attitudes par rapport à l’hé-
ritage, substituer aux grands mythes intégrateurs une micrologie des 
interprétations disjointes. 

On s’est appuyé à ce titre sur plusieurs ressources. Au départ, on 
s’est orienté vers une déconstruction de la généalogie culturelle et de 
sa capacité de légitimer la possession d’un patrimoine, admettant que 
pour « structurer les relations intersubjectives, légitimer la possession 
d’un territoire, définir un patrimoine génétique ou culturel, les mots 
de la généalogie donnent une place, assignent un ordre, fournissent un 
discours », comme l’indique François Noudelmann dans son plaidoyer 
pour une critique de la généalogie2. Ensuite, on a convoqué un savoir 
des images, car la pluralité des filiations et des parcours d’héritage est 
une question de figuration et de figurabilité, qui passe par des interro-
gations complexes des représentations visuelles et des modèles qui or-
ganisent la manière dont on comprend la descendance. Des réflexions 
de Tim Ingold sur les valeurs anthropologiques de « la lignée »3 à l’ana-
lyse iconologique des diagrammes darwiniens de l’évolution proposée 
par Horst Bredekamp4, on assiste à une évaluation critique de l’arbre 
comme image stéréotypée de la filiation, ainsi qu’à une reconsidération 
de la puissance des figures généalogiques déplacées par leur mise en 
image même : 
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Les schémas d’organisation naturelle formés par le filet, le buisson, le 
corail et le goémon constituent pour le rhizome avec lequel ils partagent 
une même aversion à l’égard des arbres et des généalogies […], des 
modèles qui n’ont que rarement été égalés dans leur radicalité5. 

Enfin, on a adopté une perspective plurielle sur la représentation 
sociale du temps afin de penser les gestes et les modalités d’hériter, 
puisque chercher à comprendre la diversité des parcours généalo-
giques, c’est admettre qu’il y a plus d’un rapport au temps qui s’y joue. 
La notion de « régime d’historicité »6, travaillée par François Hartog 
dans le sillage de l’anthropologue américain Marshall Sahlins, et ques-
tionnée par Georges Didi-Huberman dans son travail sur les usages 
que les historiens font du temps dans l’exercice de leur discipline7, 
nous a servi sur ce point de guide. Elle nous a permis d’envisager l’ar-
ticulation indissoluble et changeante, selon les sociétés et les contextes, 
du présent, du passé et du futur dans l’organisation temporelle de la 
culture roumaine, sachant que cette notion de « régime d’historicité » 

devait pouvoir fournir un instrument pour comparer des types 
d’histoire différents, mais aussi et même d’abord […], pour mettre en 
lumière des modes de rapport au temps : des formes de l’expérience du 
temps, ici et là-bas, aujourd’hui et hier. Des manières d’être au temps8.

D’autre part, nous avons cherché dans l’histoire de la culture rou-
maine des conduites critiques ou des figures de prédécesseurs « éman-
cipés », capables de penser, à un moment ou un autre de la moderni-
té, des rapports non-passifs avec les deuils collectifs et les héritages 
sombres (guerres, dictatures, exils, transitions, migrations). On a ainsi 
tenté de mobiliser des questionnements politiques concernant la pos-
sibilité d’interprétation et de reprise singulières d’un héritage problé-
matique, de ses dynamiques émancipatrices et des perspectives qu’il 
ouvre sur l’avenir. Très efficace du point de vue analytique et épisté-
mologique s’est alors montré pour nous la réflexion contemporaine 
sur la crise de la généalogie, comprise comme marque indélébile de la 
modernité. C’est ce que Hannah Arendt a choisi d’appeler « la brèche 
entre le passé et le futur »9. Renvoyant à un aphorisme de René Char 
écrit pendant la guerre – « Notre héritage n’est précédé d’aucun testa-
ment » –, elle évoque la disparition de la tradition, le fossé génération-
nel pour ainsi dire, la perte de continuité interne à l’univers sociétal : 
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Le testament, qui dit à l’héritier ce qui sera légitimement sien, assigne 
un passé à l’avenir. Sans testament ou, pour élucider la métaphore, sans 
tradition – qui choisit et nomme, qui transmet et conserve, qui indique 
où les trésors se trouvent et quelle est leur valeur – il semble qu’aucune 
continuité dans le temps ne soit assignée et qu’il n’y ait, par conséquent, 
humainement parlant, ni passé ni futur, mais seulement le devenir 
éternel du monde et en lui le cycle biologique des êtres vivants10. 

Cet héritage sans testament expose à la dérive. Et pourtant : dans la 
brèche qui sépare le passé et le futur, dans le lien qui s’est rompu ou qui 
n’a jamais existé, la liberté d’un parcours inventif peut toujours s’insi-
nuer. Comprendre la filiation comme lieu problématique, c’est alors ap-
profondir ce creux d’où elle tire sa difficulté, et tout aussi sa puissance. 

L’intérêt pour un héritage repris depuis un espace de rupture est 
également repérable chez Jacques Derrida, dans ses commentaires sur 
la scène célèbre du « vol du ruban » des Confessions de Jean-Jacques 
Rousseau11. Cette scène, qui raconte l’histoire d’« un petit ruban couleur 
rose et argent »12 que l’inventaire testamentaire ne retient pas, donne à 
lire la substitution de l’héritier légitime par un autre, privé de ce droit, 
mais ayant reçu le petit objet en signe d’amour. Dans la lecture de Derrida, 
le transfert non-autorisé – par vol, par don ou par échange – devient le 
modèle de tout héritage. Ce n’est que l’illégitime qui constitue, selon lui, 
la filiation : fonder l’héritage sur un manque, indépendamment de la 
volonté du sujet légataire, c’est trouver dans cette absence de l’intention, 
la figure d’une « machine » et la source d’une productivité : 

cette parure perdue du XVIIIe siècle, le ruban que Mlle Portal « perdit » 
après que nous « perdîmes » Mme de Vercellis, ce fut aussi, une fois 
volé, passant de main en main, une formidable machine à écrire, un 
ruban d’encre à travers lequel tant de signes ont irrésistiblement 
transité. Ce ruban fut une peau sur laquelle et sous laquelle on aura 
imprimé tant de mots13. 

Cet intervalle de perte (des intentions, des instructions et des testa-
ments) est d’importance capitale pour Georges Didi-Huberman, qui 
cherche à en faire un geste critique et politique à la fois. Dans ses ré-
flexions sur la temporalité en histoire, il s’est appuyé à plusieurs reprises 
sur la « brèche » entre le passé et le futur afin d’explorer une capacité de 
remise en question des institutions et des états de fait. Cette capacité ne 
saurait se développer chez lui sans un positionnement inédit et illégitime 
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(au sens derridien du terme) à l’égard de l’héritage. Le régime « sans tes-
tament » signifie la multiplication des parcours de filiation : il engage une 
traversée libre et cependant responsable des archives, il laisse la place 
pour le désir et surtout pour les inquiétudes du présent. L’illégitimité est 
ici la source d’une politique émancipatrice : 

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » : cette crise de la 
tradition – qui ouvre chez Arendt le motif de tout son ouvrage sur La 
crise de la culture – pourrait bien, dans certaines conditions, se retourner 
heureusement en quelque chose comme une tradition critique. Vous ne 
savez pas de qui et de quoi vous héritez ? Qu’à cela ne tienne : prenez 
courage et constituez-vous pour vous-mêmes, pour votre présent et 
votre avenir, cette « force diagonale » dont Hannah Arendt invoquera 
[…] la nécessité comme une « métaphore parfaite pour l’activité de la 
pensée » […]. Cette force se déploie justement « dans la brèche entre le 
passé et le futur »14. 

Ce n’est pas par hasard que le vocabulaire de la « force » intervient 
ici. Dans cette filiation libérée de prescriptions, Georges Didi-Huberman 
trouve l’occasion de refonder la révolte et le soulèvement, à la fois comme 
récupération de traditions révolutionnaires oubliées (« nos filiations de 
révolte »15) et comme relance d’un geste de changement orienté vers le 
futur.

On peut même aller plus loin, et constater l’émergence des po-
larisations politiques dans plusieurs interprétations récentes de la 
filiation comme rupture du passé. Les thèmes de la rémanence spec-
trale et du retour fantomatique des morts se chargent ainsi de signi-
fications politiques étroitement liées à la crise de la généalogie et de 
l’héritage. Jean-François Hamel interroge à ce titre les « revenances 
de l’histoire »16 dans les arts du récit à l’âge de la modernité pour 
examiner de quelle(s) manière(s) et par quelle(s) voie(s) se transmet 
une mémoire culturelle. Laurent Demanze propose une politique 
de la filiation capable de comprendre (dans le double sens du verbe) 
le retour des voix depuis un oubli, et dont la consistance spectrale 
est déterminée par la répression : seules reviennent les voix des 
ancêtres « opprimés », ceux qui n’ont pas pu prendre la parole17. 
Raphaëlle Guidée, quant à elle, montre dans son enquête sur les 
« modernités spectrales » que la crise de la tradition au XXe siècle 
est conditionnée par la catastrophe, et les retours fantomatiques ne 
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font qu’attester les ruptures dans la transmission, ce qui engage la 
réaction politique à un tort18. Tout spectre atteste l’existence d’un 
trauma, qu’il politise aussitôt. 

*
Lire les flux intimes de la culture roumaine, enregistrer ses hantises 

de famille et ses obsessions de la descendance, c’est ouvrir toute une 
gamme de phénomènes historiques. Dans les « cultures combatives »19 
qui émergent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle la fascination 
de la filiation touche aussi bien le destin des individus que celui de la 
société dans son ensemble, jouant ainsi un rôle bien plus complexe. La 
recherche des origines, ce que Anne-Marie Thiesse appelait « le patro-
nage international d’une culture nationale »20, fut un geste fondateur, 
signifiant à la fois le raccord imaginaire d’une culture périphérique 
aux traditions des cultures majeures et la justification d’un transfert 
à grande échelle de capital symbolique et de prestige. Si la produc-
tion culturelle s’est en grande partie fondée sur le principe « formes 
internationales, matériel local », c’est l’imagination filiale qui décide 
quelles formes adopter et de quel aréal culturel. Les rapports avec 
une « culture-mère » ou avec des « cultures-sœurs » ont ainsi défini 
l’histoire de la culture roumaine moderne. Et encore : l’intensité de la 
confusion entre généalogies culturelles et généalogies individuelles – 
propre, par ailleurs, aux sociétés émergentes – a déterminé un entre-
lacement singulier entre le domaine public et le domaine privé. Non 
seulement la culture s’est imprégnée de l’imagination filiale mais aussi 
les familles ont pris en charge des missions et des fonctions culturelles. 
Aux origines de la culture roumaine, on trouve les Văcărești, une fa-
mille suivie sur plusieurs générations qui joue sur le plan des relations 
de sang l’épisode de la fondation et du processus de la transmission 
culturelle21. Titu Maiorescu se trouve au bout d’un fil qui traverse Ioan 
Maiorescu et Petru Maior22. V.A. Urechia, père de deux écrivains, Alecu 
et Nestor, se proclame le descendant du chroniqueur Ureche23. 

Certains parcours véhiculant les valeurs de la culture roumaine 
sont en réalité des trajets filiaux : parfois, ces fils imaginaires qui lient 
les écrivains entre eux permettent de communiquer ou de débattre des 
formes et des thèmes (c’est le cas des poètes Văcărești) ; d’autrefois, ce 
sont des gestes normatifs (c’est le cas du clan Maiorescu), ou encore, 
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des attitudes esthétiques (c’est le cas de la famille Caragiale24). Même 
à l’époque communiste, où la préoccupation pour les figures de la fa-
mille biologique et de l’hérédité tombe en désuétude, on retrouve sous 
la forme de l’« héritage culturel » ou de l’« l’héritage littéraire »  un 
vocabulaire qui permet de relancer les passions filiales et les angoisses 
de la transmission qui agitent les générations et les groupements25. Les 
liens entre enfants et parents, les parentages plus ou moins éloignés, 
fictifs ou réels, constituent ainsi un plan parallèle qui double les institu-
tions de la culture roumaine tout en créant un champ-fantôme organisé 
selon la loi du sang, de la substitution et de l’intimité. 

Mais on ne peut pas avancer dans cette problématique sans ajouter que 
la relation spécifique d’une culture émergente avec la question de la filia-
tion recourt forcément à une représentation négative de la descendance 
généalogique. Paradoxalement pour la fonction fondatrice attribuée à 
la filiation, on remarque dans les cultures périphériques de nombreux 
usages de l’héritage dans un régime d’illégitimité26. Afin d’entrer dans le 
flux de la modernisation, la culture roumaine assume une affiliation dif-
ficile, marquée d’incertitudes à l’égard de la reconnaissance des grandes 
cultures, mais aussi une désaffiliation, problématique et temporaire, 
à l’égard des généalogies locales. Une longue série de lamentations, de 
mélancolies et de deuils accompagne la culture roumaine dans son exis-
tence moderne et son développement, l’héritage étant à la fois sacralisé 
et pleuré, et cela à partir même des représentants de l’École transylvaine 
[Școala ardeleană] qui déploraient l’oubli de la descendance latine27. Le 
cours de l’histoire ne cesse de produire de nouvelles expériences de la 
non-appartenance, les grands événements (guerres, changements bru-
taux de régime politique, émigrations, exils) ayant été vécus comme une 
crise répétée de l’origine : la formation de la Grande Roumanie en 1918 
fut marquée par de multiples récupérations des « branches obscures »28, 
l’époque du réalisme socialiste faisait proliférer les « chroniques de fa-
mille »29 évoquant l’effacement des origines bourgeoises, la Révolution 
de 1989 s’identifiait avec les « jeunes » et découvraient les « orphelins »30. 

*
Notre dossier thématique s’est constitué autour de quatre axes de 

recherche que nous avons tenté de développer à travers les articles qui 
y sont réunis :
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Réseaux. Pour une culture émergente, la filiation est d’emblée une 
série métaphorique qui décide des rapports avec les autres cultures. 
Elle gère le flux des entrées dans la culture encore fragile car trop jeu-
ne et trop pauvre : elle engage les « familles » dans la configuration 
des formes adoptées, soient-elles littéraires, visuelles ou politiques. La 
filiation est fondamentalement une technique de mise en réseau qui 
règle les transferts culturels et la manière dont ces transferts s’érigent 
en valeurs sociales. Elle atteste non seulement qu’il y a un échange, 
mais aussi que cet échange est important. Dans une perspective trans-
nationale, il est à remarquer que l’ordre des connexions mobilisées par 
la filiation ne coïncide que partiellement avec la dynamique du rapport 
à l’« international » et à l’« universel »31, ou avec le phénomène des 
contacts régionaux. En effet, la filiation apporte principalement un vo-
cabulaire et une constellation d’images dont la force est la pluralité et 
la nuance. Elle ne se résume pas à assigner une origine fantasmée aux 
formes de la culture, elle module les rapports et les multiplie. Dans la 
perception sociale des éléments d’emprunts, elle introduit de l’affection 
et de la diversité. Par la maternité, la fraternité, la sororité ou l’affi-
nité, la filiation s’apprête à hiérarchiser et à développer les connexions 
avec d’autres cultures32. On y distribue des contacts sur la verticale de 
la généalogie ou sur l’horizontale de liens faibles, on y distingue des 
rapprochements ou des éloignements.  Au lieu d’un rapport unidirec-
tionnel avec un centre, dans un espace unifié, la filiation engage une 
représentation multipolaire, avec plusieurs directions et possibilités de 
parcours.
Temporalités. Si la filiation suppose toujours une dimension diachroni-
que, lorsqu’elle s’engage dans une culture émergente, elle présente une 
dynamique particulière, déterminée par la revendication soudaine de 
certaines traditions étrangères. C’est ce qu’on pourrait nommer, dans 
le sillage de Georges Didi-Huberman, une transmission « problémati-
que »33. Or, ce qui caractérise de telles transmissions problématiques 
c’est que le fil du temps est pris à rebours et se prête à des torsions 
inédites. L’ordre généalogique, qui compte sur une logique temporelle 
linéaire, est ainsi dérouté, altéré, voire « corrompu ». Il découvre dans 
ses continuités les discontinuités, dans ses ruptures les reprises, dans 
ses dégénérations les régénérations. L’intempestif et l’anachronisme34 
seraient alors des modalités temporelles qui nous incitent non seule-
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ment à penser le rapport au passé et les disciplines historiques sous 
un nouvel angle, mais aussi à interroger de quelle manière s’organise 
le temps de la culture roumaine par rapport à cet ordre spécifique de 
la filiation, et à examiner de plus près comment s’expriment les « temps 
forts » des changements, des traumas, des séparations, voire des avant-
gardes, dans le vocabulaire généalogique. L’épilogue de Vidéogrammes 
d’une révolution, le film de 1992 réalisé par Andrei Ujică et Harun Farocki, 
nous donne à voir un homme qui pleure ses « frères et ses beaux-frères » 
perdus lors des mouvements de rue. Les artistes et les cinéastes archi-
vistes – Iosif Király, Andrei Nacu, Radu Jude, entre autres – travaillent 
avec des fonds d’archives qui se révèlent critiques à plus d’un titre35. Ce 
qu’on y voit ce sont les figures de la famille biologique ou culturelle qui 
non seulement assument un rapport aux événements historiques, mais 
aménagent aussi une position devant le temps.
Formes. La chronique, le tableau et l’album de famille, l’arbre généa-
logique, le « portrait de groupe », le testament, les enseignements 
transmis aux descendants, les genres visionnaires animés par le « prin-
cipe espérance »36 – évoquant le destin ou la dette –, ce sont des formes 
mobilisées par l’ordre de la filiation. Définies au croisement du droit, 
des arts et de l’existence, déclinées aussi bien sur le plan esthétique 
qu’éthique, ces formes appellent à être interrogées par le biais de leur 
actualisation dans l’espace roumain, de leur récurrence historique, ou 
encore à travers les alliances idéologiques ou politiques qu’elles récla-
ment. On peut ainsi mettre en question la position centrale de telles 
formes dans le cadre de l’économie culturelle (le testament littéraire, 
par exemple, de Ienache Văcărescu à Tudor Arghezi) ou étudier l’émer-
gence d’une forme nouvelle que Dominique Viart appelle pour sa part 
« récit » ou « roman » de filiation37, et que l’on peut facilement recon-
naître dans la littérature contemporaine roumaine, à commencer, par 
exemple, avec Cartea numerilor [Le livre des nombres] de Florina Ilis38. 
On peut aussi se demander quelle est la relevance politique de certains 
gestes filiaux, comme l’association entre communisme et chroniques 
de famille, par exemple. On peut enfin examiner l’urgence d’évoquer 
certaines dynamiques familiales, suggérée par la fréquence des figures 
et des scènes de famille dans les arts du visuel, des fresques votives 
aux films contemporains et l’art archivistique. Mais au-delà de ces for-
mes directement liées au vocabulaire de l’héritage il y a aussi, dans 
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un sens plus général, un régime d’usage qualifiant, selon l’expression 
de Georges Didi-Huberman, des « formes généalogiques »39, qui se 
définissent par leur lien génétique avec un ethos communautaire et 
s’identifient par un processus de transmission intergénérationnel. Les 
formes de vie ou d’art pratiquées parce qu’elles viennent des « parents » 
s’inscrivent dans cette catégorie.  
Spectres. L’angoisse de la perte du lien avec les origines, propre aux 
espaces émergents, engendre un ample éventail de représentations cul-
turelles, dont les figures du bâtard et de l’orphelin, les topoï de l’aban-
don, de la dégénération, du deuil, de l’errance, les genres de la lamenta-
tion etc. Mais la perte de la filiation a également une vocation politique 
qui s’exprime par les fantômes des ancêtres qui hantent les héritiers40. 
Les survivances et les restes en tant qu’expressions de l’oubli et d’une 
descendance inaccomplie gagnent du pouvoir – par réprimande, obses-
sion, répétitions accablantes, étrangeté. C’est ainsi qu’au-delà des gen-
res de l’orphelinisme, si bien représentés dans la culture roumaine, du 
roman de mystères aux documentaires des années 1990, au-delà des 
thèmes de l’abandon qui définissent la littérature de l’exil, on peut inter-
roger les retours spectraux des ancêtres, produits par le même pathos 
négatif de la filiation. Il s’agit de questionner les politiques engagées par 
ces revenants que l’on rencontre, par exemple, dans la poésie d’Octavian 
Goga, dans les proses de Mircea Eliade ou de Radu Cosașu, dans les pho-
tographies de Iosif Király, dans les spectacles de Gavriil Pinte ou d’Ale-
xandra Badea, dans les peintures d’Adrian Ghenie ou de Șerban Savu41.

*
S’il y a une conclusion à cette proposition, elle devrait se ranger du 

côté de l’engagement : devant des narrations généalogiques si puis-
santes, qui élaborent la marque identitaire de la culture roumaine, la 
réflexion que nous avons mis sous le signe de la « filiation endeuillée » 
poursuit la multiplication des trajets d’hériter et l’élargissement de la 
gamme des possibles. Il nous a paru important de tenter de restituer 
un dessin plus complexe de la filiation, à la fois par le creusement des 
archives, à la recherche de nouveaux parcours de transmission et de 
nouveaux objets, et par l’attention prêtée aux parcours obscurcis par 
la narration officielle, l’idée étant de rendre la filiation à ses destins 
privés  – autrement dit, de la des-officialiser. 
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La perspective des angoisses culturelles nous a appris que le re-
mède de la marginalité n’est pas la centralité, mais la pluralisation 
des liens et des filiations, la complexification des fils et des filets qui 
tissent les générations, les temporalités et les gestes. Néanmoins, en 
situant la relecture des fantasmes filiales de la culture roumaine entre 
une critique de la généalogie et une crise de la transmission, on visait, 
inévitablement, les tensions politiques qui traversent et aiguillent les 
innombrables scènes sur lesquelles se jouent les drames de l’héritage. 
Et si dans cette interprétation de la filiation les affects (négatifs) ont été 
appelés à jouer un rôle principal, c’est parce qu’on leur a attribué une 
fonction essentiellement politique. Retrouver l’émotion n’était donc 
pas un ornement thématique de l’analyse, mais un vecteur de mobili-
sation. Lire la filiation par ce qui affecte le corps social – la souffrance, 
les larmes, le deuil – c’est, en première et dernière instance, retrouver 
un engagement des individus et des collectifs : au moins en puissance, 
si ce n’est en acte.
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duzioni e presentazioni nei cataloghi delle esposizioni di artisti visuali 
rumeni. Ha organizzato esposizioni di artisti contemporanei rumeni, 
fra i quali Iosif Király, Petru Lucaci, Victoria Zidaru, Nicolae Modovan.
demetrescu@unarte.org

Georges Didi-Huberman è filosofo e storico dell’arte. Dal 1990 insegna 
alla École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi. Ha 
pubblicato oltre sessanta volumi di storia e teoria delle immagini, inve-
stigando da una prospettiva inter- e transdisciplinare un campo icono-
grafico tanto vasto quanto eterogeneo che si estende dal Rinascimento 
alle arti contemporanee. Il suo innovativo approccio critico allo studio 
delle arti e della cultura visuale ha aperto nuove prospettive interpretati-
ve che coinvolgono la filosofia, la storia, l’antropologia, la psicanalisi e gli 
studi letterari. Nei suoi ultimi saggi critici propone un’antropologia po-
litica dell’immaginazione e della sensibilità: Désirer, désobéir. Ce qui nous 
soulève, 1 (Minuit, 2019), Imaginer recommencer. Ce qui nous soulève, 2 (Mi-
nuit, 2021), Brouillards de peines et de désirs. Faits d’affects, 1 (Minuit, 2023).
georges.didi-huberman@ehess.fr 

Ștefan Firică è ricercatore presso la Facoltà di Lettere dell’Università di 
Bucarest e presso l’Istituto di Storia e Teoria Letteraria “G. Călinescu”. 
Il volume Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbeli-
ce în contexte europene (Tracus Arte, 2019) ha vinto il premio “Lucian 
Blaga” assegnato dall’Accademia Rumena. Ha pubblicato articoli in 
riviste, rumene e straniere, e volumi collettivi; è co-autore di numerose 
edizioni critiche di autori rumeni. 
stefanfirica@litere.unibuc.ro 

Cezar Gheorghe ha conseguito il Dottorato in Critica letteraria e ci-
nematografica. È assistente del corso Film Studies dell’Università Na-
zionale di Teatro e Film “I.L. Caragiale” di Bucarest. I suoi ambiti di 
ricerca sono la relazione tra letteratura e cinema, gli adattamenti ci-
nematografici, il found footage cinematografico. Cura l’edizione online 
della rivista Observator Cultural.
cezar.gheorghe@unatc.ro
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Vasile Gribincea ha pubblicato poesie, saggi critici, recensioni lettera-
rie e cinematografiche su riviste della Repubblica di Moldavia e del-
la Romania. È autore del volume di poesie Coerența labirintică. Volum 
Alternativ/Continuu (Ed. Cartier, 2023). Attualmente, è iscritto al Dot-
torato di Ricerca alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest e 
lavora come redattore al Museo Nazionale della Letteratura Rumena. 
Ha vinto il premio per la miglior tesi triennale di ambito umanistico 
al Galà dei Premi accordati dal Senato dell’Università di Bucarest nel 
2019 e il Premio Nazionale per la Gioventù assegnato dal Governo del-
la Repubblica di Moldavia. I suoi ambiti di ricerca sono gli studi lette-
rari in prospettiva multidisciplinare, teoria della critica, creative writing, 
museografia. 
vasile.gribincea@s.unibuc.ro

Filip-Lucian Iorga è ricercatore presso il Dipartimento di Studi Cul-
turali della Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest. Addotora-
to in Storia all’Università di Bucarest, è stato post-doc dell’Accade-
mia Rumena. Ha beneficiato di borse di studio per svolgere ricerche 
all’Università Sorbona, al Centro di Ricerca in Storia del XIX secolo 
e all’INALCO (Parigi). Fa parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto 
Rumeno di Genealogia e Araldica “Sever Zotta”. È membro della Royal 
Numismatic Society, della Royal Historical Society (UK), della Com-
missione Internazionale della Historical Demography and The Herald-
ry Society. Ha pubblicato numerosi volumi, tra cui: Un cântec de lebădă. 
Vlăstare boierești în Primul Război Mondial; Strămoși pe alese. Călătorie în 
imaginarul genealogic al boierimii române; Le tempérament oecuménique. En-
tretiens avec Jean Delumeau, Neagu Djuvara, Jacques Le Goff, Emmanuel Le 
Roy Ladurie, Eric Mension-Rigau, Jordi Savall.
filip.iorga@unibuc.ro

Laura Marin è ricercatrice al CESI (Centro di Eccellenza nello Studio 
delle Immagini), Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest. Insegna 
Teoria delle immagini e della cultura visuale. I suoi interessi di ricerca 
vertono intorno a tre nuclei tematici principali: filosofia, pratica ed eti-
ca del neutro, approccio alle immagini nella prospettiva della dinamica 
figurale, storia critica della conoscenza visuale. Ha pubblicato saggi in 
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riviste e volumi miscellanei, nonché monografie, tra cui: Le Neutre. Lire 
Blanchot dans les traces de Levinas et Derrida (EUB, 2013); Figura – Corp, 
Artă, Spațiu, Limbaj. Antologie de texte teoretice (EUB, 2017), Usages de 
la figure, régimes de figuration (EUB, 2017), Working through the Figure. 
Theory, Practice, Method (EUB, 2018). Ha tradotto in rumeno i volumi di 
Georges Didi-Huberman: În fața imaginii (Tact, 2019) e În fața timpului 
(Tact, 2021).
laura.marin@litere.unibuc.ro

Alina Gabriela Mihalache è ricercatrice presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Bucarest. È autrice dei volumi Eugen Ionescu / Eugène 
Ionesco. De la teatrul suprarealist la teatrul postdramatic (Editura MLR 
2016) e Al. Davila. Eseuri teatrale (Bucharest University Press, 2022). 
Insegna Storia e Teoria del Teatro al CESI (Centro di Eccellenza nello 
Studio delle Immagini). Ha partecipato sulle diverse conferenze inter-
nazionali, colloqui e workshop in cui ha presentato comunicazioni sul 
movimento avanguardista rumeno e sulle teorie postumaniste applica-
te ai performance studies. Ha pubblicato saggi in riviste e volumi miscel-
lanei. Scrive recensioni letterarie e teatrali per diverse riviste culturali 
(România literară, Observator cultural, Teatrul azi, aLtitudini ecc.).
alina-gabriela.mihalache@litere.unibuc.ro

Angelo Mitchievici è docente di Letterature Comparate e Letteratura 
rumena alla Facoltà di Lettere dell’Università Ovidius di Costanza. È 
autore di The Charm of Ruined Lives. Some reflections on Failure (2022), 
The Movies that Changed our Lives (2013), Shadows of Paradise. Romanian 
and French Writers in the Soviet Union (2011), Simbolism and Decadenti-
sm in Fin de Siècle Art (2011), Decadence and Decadentism in the Context 
of Romanian and European Modernity (2011). È critico cinematografico e 
editor assistant della rivista România literară. È membro della FIPRESCI 
(Fédération internationale de la presse cinématographique), del Pen 
Club rumeno e, dal 2021, è direttore della Biblioteca provinciale “I. N. 
Roman” di Constanța. 
angelo_mitchievici@yahoo.com

Nicoleta Neşu ha conseguito il Dottorato in Filologia presso l’Univer-
sità Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca. Ha tenuto corsi di Teoria del Testo 
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e Analisi del Discorso e Semiotica e di Pragmatica e di Semiotica dei 
Mass-media presso l’Università Babeş Bolyai di Cluj-Napoca. È stata vi-
siting professor dell’Istituto Pontificio Orientale del Vaticano (2008-2012). 
Attualmente è Lettrice di Lingua rumena presso l’Università Sapien-
za di Roma su mandato dell’Istituto della Lingua Rumena di Bucarest 
(ILR); tiene corsi di Lingua rumena per stranieri presso l’Accademia di 
Romania in Roma (ICR Bucarest). È autrice di saggi specialistici pubbli-
cati in Italia e all’estero; ha coordinato i volumi Romania culturale oggi 
(Bagatto Libri Ed., 2008) e Il Romanzo romeno contemporaneo (Bagatto Li-
bri Ed., 2010); ha pubblicato il volume Textul politic – limite si deschideri 
semiotice (Casa Cărții de Ştiință, 2005) ed è coautrice della Grammatica 
d’uso della lingua romena (Hoepli, 2014). Ambiti di ricerca: filosofia del 
linguaggio, semiotica-linguistica-pragmatica-comunicazione, tradutto-
logia, RLS, metodologia della didattica delle lingue straniere. 
nicoleta.nesu@uniroma1.it

Călina Părău è assistente presso il Dipartimento di Lingue Specialisti-
che della Facoltà di Lettere dell’Università Babeș-Bolyai. Laureata in 
Letterature comparate e in inglese, nel 2020 ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Letterature comparate, con una tesi focalizzata sulla rela-
zione tra l’eredità storica del XX secolo e la scrittura finzionale; la tesi, 
pubblicata con il titolo Discursul incomplet: uitare și rest dalla casa edi-
trice Tracus nel 2021, ha vinto il Premio per l’esordio attribuito dall’As-
sociazione Rumena di Letteratura Generale e Comparata (ALGCR). I 
suoi ambiti di ricerca riguardano i memory studies, l’analisi del discorso 
critico, l’immaginario sociale e culturale, i critical heritage studies, l’este-
tica, la teoria del residuale e della rappresentazione. 
calina.parau@ubbcluj.ro

Bianca Păuleț è dottoranda presso la Facoltà di Lettere dell’Università 
di Bucarest, con un progetto di ricerca intitolato De le periferie spre cen-
tru: strategii de consacrare literară. Trei studii de caz: Norman Manea, Herta 
Müller și Matei Vișniec. Al momento, svolge la sua ricerca presso la KU 
Leuven (Belgio). Ambiti di interesse scientifico: letteratura dell’esilio, 
teoria della letteratura, sociologia letteraria e World Literature.
bianca.paulet@s.unibuc.ro
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Eleonora Sava è professoressa associata presso il Dipartimento di Lettera-
tura Rumena e Teoria della Letteratura dell’Università Babeș-Bolyai (Cluj-
Napoca). Ambiti di ricerca prediletti: folklore ed etnologia rumeni, lette-
ratura e immaginario culturale, patrimonio culturale. È autrice di diversi 
libri, tra cui Explorând un ritual (2007). Ha curato tre corpora di testi folclo-
ristici: Unde bea curcubeul apă. Rituri magice din Țara Oașului (2008), Ființe 
ale nopții în imaginarul folcloric. Personaje mitologice din Țara Oașului (2010) e 
Rituri de trecere din Țara Oașului (2011). Ha coordinato i volumi The Ethno-
logical Archive. Paradigms and Dialogues (2011) e Ca la mama acasă. Familia și 
masa în dezbaterile Cercului Etnostud (2019). Ha collaborato al Dicţionar ana-
litic de opere literare româneşti, vol I-IV (coord. Ion Pop, 1997-2007), e all’En-
ciclopedia imaginariilor din România (coord. Corin Braga, 2020).
ariadna.sava@ubbcluj.ro

Mihai Stan ha frequentato la Facoltà di Relazioni Commerciali, Fi-
nanziario-Bancarie Interne e Internazionali dell’Università Rumeno-
Americana di Bucarest, specializzandosi in Relazioni Internazionali 
ed Europee presso la Scuola Nazionale di Scienze Politiche di Buca-
rest. Ha conseguito il Dottorato in Storia presso l’Università Valahia di 
Târgoviște discutendo la tesi The Romanian House in Venice from Nicolae 
Iorga to the present (1930-2018). Tra il 2006 e il 2018 ha ricoperto diversi 
incarichi presso l’Istituto Rumeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia. Dal 2018 al 2022 ha ricoperto la funzione di addetto culturale 
presso l’Accademia di Romania in Roma; dal 2022, è addetto culturale 
presso l’Ambasciata della Romania nella Repubblica Italiana.
mihai.stan@mae.ro

Adrian Tudurachi è ricercatore presso l’Accademia Romena. È Direttore 
dell’Istituto di Linguistica e Storia letteraria “Sextil Pușcariu” di Cluj Na-
poca, Filiale dell’Accademia Rumena, e caporedattore della rivista lettera-
ria Dacoromania litteraria. I suoi ambiti di ricerca sono: la storia delle idee 
nella cultura rumena, la letteratura rumena del XIX secolo, la relazione tra 
le forme artistiche e le pratiche sociali, la dimensione etica del discorso cri-
tico. Ha pubblicato diversi volumi e saggi. Ha inoltre coordinato volumi 
miscellanei, numeri monografici di riviste scientifiche e trattati di lessico-
grafia entrati nella bibliografia di riferimento degli studi letterari rumeni. 
adrian.tudurachi@acad-cj.ro
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Ligia Tudurachi è ricercatrice presso l’Istituto di Linguistica e Storia 
Letteraria “Sextil Pușcariu” di Cluj Napoca, Filiale dell’Accademia 
Rumena (Cluj-Napoca, Romania). È autrice dei volumi: Cuvintele care 
ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu (Limes, 2010) e Grup 
Sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu (Editura 
Universității de Vest, 2019). Ha dedicato molti saggi alle interazioni 
sociali letterarie e alle forme collaborative di scrittura, alla costruzione 
della postura autoriale e alla stilistica delle esistenze. 
ligia.tudurachi@acad-cj.ro






