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Introduction
Samy Bounoua, Blaise de Saint Phalle et Lucia della Fontana

PLAN

Les humanités environnementales et l’Anthropocène
Cohabiter et lutter dans un monde dégradé
Présentation du numéro

TEXTE

Les hu ma ni tés en vi ron ne men ‐
tales et l’An thro po cène
Lorsque Donna Ha ra way (2016) pro pose le terme de « Chthu lu cène »
pour pen ser le cadre his to rique dans le quel s’ins crivent les hu mains,
elle cherche une no tion ca pable d’en che vê trer dif fé rentes tem po ra li‐ 
tés et spa tia li tés, en y in cluant toutes les créa tures « chtho niennes »,
les créa tures de la Terre et des pro fon deurs. Avec ce concept, Ha ra‐ 
way in ter roge notre place parmi les vi vants et notre rôle dans les
trans for ma tions de la Terre sur un mode moins an thro po cen trique
que celui de l’An thro po cène. Il n’est plus seule ment ques tion de sa voir
si les hu mains ont « fa çon né » la Terre, comme le sug gèrent l’An thro‐ 
po cène et tous les ré cits géo- constructivistes qui y sont as so ciés,
mais de mettre en exergue les in ter ac tions de mul tiples puis sances
d’agir, hu maines et «  autres qu’hu maines  », qui ont par ti ci pé à sa
com po si tion 1. S’il n’est pas tou jours per ti nent d’in ven ter de nou veaux
termes pour dé crire un phé no mène ou une pé riode, celui- ci ré vèle
bien le rôle cri tique que peuvent jouer les hu ma ni tés en vi ron ne men‐ 
tales vis- à-vis des en jeux éco lo giques contem po rains. Cela ne si gni fie
pas que ces dis ci plines se sont dé ve lop pées en op po si tion aux
sciences du sys tème Terre (qui étu dient les pro ces sus phy siques, chi‐ 
miques, bio lo giques et géo lo giques de la pla nète en tant que sys tème
in ter con nec té), mais qu’elles ont contri bué à for mu ler au tre ment les
ques tions à pro pos de pé riodes de ca tas trophes so ciales et en vi ron‐ 
ne men tales que nous vi vons. Parmi les mul tiples tra vaux de re‐

1



Introduction

cherche sur les bou le ver se ments en vi ron ne men taux, la spé ci fi ci té de
dis ci plines comme l’his toire, la phi lo so phie ou la lit té ra ture a consis té
– comme le for mule l’his to rienne et so cio logue So raya Bou dia – à
por ter un re gard « plus glo bal, plus in ter ro ga tif, plus ré flexif » 2  sur
ces ques tions.

Dès lors, un des en jeux cen traux des hu ma ni tés en vi ron ne men tales
ré side dans leur fa cul té d’ou vrir (ou de rou vrir) un dia logue entre des
dis ci plines qui se sont long temps igno rées. Bien sûr, les échanges
entre les sciences hu maines et so ciales et les sciences dites « dures »
ont tou jours exis té, mais la sé pa ra tion entre l’ana lyse des êtres de la
na ture, d’un côté, et des êtres hu mains et du so cial, de l’autre, a par ti‐ 
ci pé au cloi son ne ment des dis ci plines. La cher cheuse et met teuse en
scène Fré dé rique Aït- Touati sou ligne ainsi l’étran ge té de ce mo ment
où l’on a ar rê té d’être in ter dis ci pli naires pour com prendre le monde 3.
Or, les ques tions po sées par les hu ma ni tés en vi ron ne men tales, qui
sont liées aux sciences du sys tème Terre, ont per mis, selon elle, de
re ve nir à une in ter dis ci pli na ri té pre mière. Ef fec ti ve ment, ces ques‐ 
tions mêlent dif fé rentes ap proches et mettent en lu mière le rôle des
hu ma ni tés en vi ron ne men tales dans la for ma tion des grands ré cits de
notre époque  : quels sens don ner aux dé cou vertes de la stra ti gra‐
phie ? Com ment re pré sen ter ou dé crire les dé rè gle ments des éco sys‐ 
tèmes ou l’ef fon dre ment de la bio di ver si té  ? Com ment ana ly ser les
in éga li tés so ciales pro duites par les bou le ver se ments en vi ron ne men‐ 
taux ? Ces ques tions sont au tant de fa çons d’in ter ro ger le sens et les
consé quences de ce qu’Isa belle Sten gers (2009) a ap pe lé « l’in tru sion
de Gaïa  » – là en core, en dia logue avec une hy po thèse scien ti fique,
for mu lée dans les an nées 1970 –, c’est- à-dire l’ap pa ri tion dans nos
vies d’un phé no mène aveugle à ses consé quences et dont les ef fets
sont là pour durer. Ce re tour d’un dia logue ré gu lier et fé cond entre
les sciences hu maines et so ciales et les sciences du sys tème Terre
per met de conce voir une ap proche plus trans ver sale, qui s’op pose à
la frag men ta tion des points de vue sur le réel et aux théo ries qui ne
se raient ac ces sibles qu’à une poi gnée de spé cia listes d’un même do‐ 
maine.

2

Une des tâches des hu ma ni tés en vi ron ne men tales peut alors être de
pro po ser de nou veaux ré cits à par tir de concepts ou de théo ries
scien ti fiques, afin d’en vi sa ger au tre ment l’his toire ré cente de la Terre
et d’ima gi ner toutes sortes de fu turs pos sibles. Ces ré cits sont in sé ‐
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pa rables des ima gi naires dans les quels ils s’ins crivent et qui les sous- 
tendent. De la même ma nière que l’on in ter roge l’an thro pos de l’An‐ 
thro po cène, il est es sen tiel de ques tion ner les concepts de pla nète,
de na ture ou de science tels qu’ils sont mo bi li sés par les sciences du
sys tème Terre, ainsi que leurs im pli ca tions po li tiques. En effet, la no‐ 
tion d’An thro po cène est re de vable du mi lieu tech nos cien ti fique qui l’a
pro duite, tant sur le plan his to rique que scien ti fique et ima gi na tif. On
connaît l’af fir ma tion d’Ami tav Ghosh (2016) d’après la quelle la crise
éco lo gique est avant tout une crise de l’ima gi na tion. Re le ver le défi
que nous pose l’An thro po cène, et les me naces qu’il fait peser sur l’hu‐ 
ma ni té, si gni fie avant tout re mettre en pers pec tive nos ca té go ries
pour « re peu pler le dé sert de nos ima gi na tions » (Sten gers, 2013 : 118).

Au re gard des ré cits géo- constructivistes ou éco mo der nistes sur la
crise en vi ron ne men tale, la ca pa ci té des hu ma ni tés en vi ron ne men‐ 
tales à nar rer des his toires de qua li té et à ou vrir l’ima gi na tion de vient
es sen tielle. Les lettres, la phi lo so phie, tout comme les sciences hu‐ 
maines et so ciales, jouent un rôle fon da men tal à cet égard. Ces dis ci‐ 
plines lèvent le voile sur les condi tions de pro duc tion de la crise éco‐ 
lo gique. Ce fai sant, elles s’ef forcent d’ima gi ner « sans les garde- fous
qui, au tre fois, nous ren daient ca pables de sa voir, col lec ti ve ment, où
nous étions en train d’aller » (Tsing, 2017  : 32). Ainsi, elles ébranlent
les cli vages et les as si gna tions tra di tion nels jusqu’à faire res sen tir les
éco lo gies en che vê trées qui, même dans les ruines, conti nuent de se
tis ser au tour de nous.

4

Là où la ré si gna tion semble l’em por ter, les hu ma ni tés en vi ron ne men‐ 
tales pro posent donc des al ter na tives : d’une part, elles ima ginent de
nou velles ma nières de vivre dans un monde dé gra dé  ; d’autre part,
elles en vi sagent des fu turs sus cep tibles de ne pas ré pé ter le che min
qui a conduit aux bou le ver se ments so ciaux et en vi ron ne men taux ac‐ 
tuels. Loin d’ex po ser des faits qui n’existent que dans l’ima gi na tion,
l’ima gi naire de vient un outil heu ris tique et po li tique dans la me sure
où il crée des liens so ciaux in édits, par exemple avec les non- 
humains, et mo bi lise de nou velles formes d’in tel li gence éco lo gique.
Re non çant à toute his toire pré éta blie de mo der ni sa tion ou de pro‐ 
grès ou, à l’in verse, d’ef fon dre ment, les nou veaux ima gi naires éco lo‐ 
giques de viennent ainsi par tie pre nante du pro ces sus de gué ri son vi‐ 
sant à res ti tuer aux hu mains la ca pa ci té d’in ven ter et d’agir en semble.
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Co ha bi ter et lut ter dans un
monde dé gra dé
Vivre à l’époque de l’An thro po cène, c’est avant tout exis ter dans un
monde toxique (Bou dia & Jas,  2021) et conta mi né (Jar rige & Le‐ 
roux, 2017), où la bio di ver si té est en chute libre, le cli mat dé ré glé, et
où les sub stances pol luantes et les mi cro plas tiques se pro pagent et se
ré- agrègent sans arrêt de ma nière im pré vi sible. Face à ces dé gra da‐ 
tions, l’ha bi ta bi li té de vient un enjeu ma jeur. À dé faut de pou voir ré pa‐ 
rer ces dé gâts, nous sommes dé sor mais confron té·es à la né ces si té de
sur vivre sur une pla nète de plus en plus abî mée. Plus que de ré si‐ 
lience ou de dé con ta mi na tion, il est alors ques tion d’ap prendre à
vivre dans et avec un mi lieu toxique, ce qui ne si gni fie pas que l’on re‐ 
nonce à lut ter contre les causes de ces pol lu tions. S’il y a bien un mé‐ 
rite à la no tion d’An thro po cène, c’est de mettre sur le de vant de la
scène la ma té ria li té oc cul tée du monde, que ce soit sous la forme des
«  li mites pla né taires » (Rockström et al.,  2009) ou celle de la mul ti‐ 
tude d’ac teurs avec qui, à par tir de nos corps mêmes, nous sommes
ap pe lés à co- évoluer. La ques tion de l’ha bi ta bi li té est donc aussi celle
de la co ha bi ta tion : avec qui et com ment par ta ger cette Terre qui ré‐ 
tré cit à me sure que les ac ti vi tés hu maines s’in ten si fient ?

6

Outre les dé gra da tions en vi ron ne men tales et leurs consé quences, la
lit té ra ture et les sciences hu maines et so ciales s’in ter rogent quant à
la ma nière d’ha bi ter la Terre et de co ha bi ter au temps des ca tas‐ 
trophes glo bales. Alors que la perte des re fuges ho lo cé niques en‐ 
traîne des per tur ba tions ma jeures (Tsing,  2017), ces dis ci plines per‐ 
mettent de sai sir les in tri ca tions ma té rielles et so ciales qui dé ter‐ 
minent les condi tions d’ha bi ta bi li té sur un monde toxique. De plus,
elles pro meuvent de nou velles éthiques de la Terre, qui placent au
centre une nou velle sen si bi li té au vi vant et em brassent l’in jonc tion de
« stay with the trouble » (Ha ra way, 2016)  : il ne s’agit pas de re cher‐ 
cher des so lu tions mi racles dont la ra di ca li té a sou vent été la cause
de dé sastres en core plus im por tants pour les hu mains ou pour les
autres créa tures qui peuplent la Terre, mais d’ac cep ter le trouble  ;
d’ap prendre à pen ser avec lui et non pas seule ment contre lui, pour
en tre voir des pos si bi li tés in édites d’ac tion et de lutte. À ce pro pos, la
no tion de res pon sa bi li té telle qu’elle est dé ve lop pée par Donna Ha ra ‐
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way est cen trale, car elle si gni fie lit té ra le ment « ac coun table »  : être
ca pable de ré pondre des consé quences de nos actes. Mais com ment
« vivre avec le trouble » tout en étant sûr·es que nous ne sommes pas
en train de to lé rer ce que nous ne pou vons pas ac cep ter ?

Pour ré pondre à cette ques tion, il faut gar der à l’es prit que notre res‐ 
pon sa bi li té ne doit pas être as su mée seule ment sur le plan in di vi duel,
car le trouble est d’abord le pro duit de struc tures po li tiques et éco‐ 
no miques sur les quelles l’écra sante ma jo ri té des in di vi dus n’ont
presque au cune prise. Il est louable d’en cou ra ger cha cun·e à « faire sa
part  », mais cette in jonc tion à l’ac tion in di vi duelle peut jus ti fier la
conser va tion d’un sys tème de pou voir fon ciè re ment éco ci daire. Mal‐ 
gré tout, l’ac cep ta tion du trouble semble né ces saire pour sur vivre à
l’an goisse de la perte du monde. Des phi lo sophes et des cher cheuses
et cher cheurs en sciences so ciales ont même in ven té des mots pour
dé crire ce motif d’an goisse in édit : l’éco- anxiété, qui dé signe l’in quié‐ 
tude res sen tie par les per sonnes qui éprouvent de la dé tresse face
aux crises éco lo giques, et la so las tal gie, l’état de mé lan co lie cau sée
par la rup ture des équi libres na tu rels (Al brecht, 2005). Ces maux psy‐ 
cho lo giques peuvent conduire au fa ta lisme et au re non ce ment. Mais
l’an goisse est un sen ti ment am bi va lent : source d’ac ca ble ment, il peut
aussi être à l’ori gine d’un sur saut et mo ti ver la lutte. C’est d’ailleurs
une des pre mières exi gences de l’éco lo gie po li tique que « d’or ga ni ser
le pes si misme  », d’après l’ex pres sion que Wal ter Ben ja min (1929) a
em prun té à l’écri vain sur réa liste Pierre Na ville.
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Certes, l’éco lo gie est au jourd’hui un thème in con tour nable des pro‐ 
grammes po li tiques, mais force est de consta ter que la plu part des
pou voirs en place ne se sou cient pas des dé gra da tions de la pla nète à
moyen et long terme. Pire : l’in ac tion éco lo gique, voire l’ac tion éco ci‐ 
daire, est la règle dans un monde où les in té rêts des grandes en tre‐ 
prises sont étroi te ment liés aux in té rêts po li tiques. Des his to riens et
des his to riennes comme Erik Conway ou Naomi Oreskes ont mis au
jour la ca pa ci té de ces en tre prises à semer le doute et à créer de
fausses contro verses sur la réa li té de la crise éco lo gique, ceci afin de
convaincre les chefs d’État et les po pu la tions qu’il n’y a pas lieu de
s’in quié ter. Le lobby pé tro lier, no tam ment, a par ti ci pé à l’émer gence
du climato- scepticisme, re met tant en cause l’am pleur du ré chauf fe‐ 
ment et son ca rac tère an thro pique. Pour tant, dès les an nées 1970, les
di ri geant·es de ce lobby avaient plei ne ment conscience de leur res ‐
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pon sa bi li té dans la des truc tion des condi tions de l’ha bi ta bi li té cli ma‐ 
tique de la Terre (Bon neuil, Cho quet & Fran ta,  2021). Du ré chauf fe‐ 
ment cli ma tique au trou dans la couche d’ozone, en pas sant par la
mul ti pli ca tion des pluies acides, des en tre prises qui comptent parmi
les plus puis santes et les plus pol luantes ont donc dé li bé ré ment dés‐ 
in for mé le pu blic. Ce fai sant, elles ont pro duit de l’igno rance, au sens
large du terme : de la mé con nais sance des réa li tés scien ti fiques et de
l’aveu gle ment face à la ca tas trophe. Pour cette rai son, l’An thro po cène
peut aussi être dé crit comme un « agno to cène », une époque de pro‐ 
duc tion in dus trielle d’igno rance (Bon neuil & Fres soz, 2016).

À l’heure ac tuelle, l’igno rance éco lo gique prend aussi des formes
moins agres sives que la mise en avant d’une science dé voyée. Non
seule ment les consen sus scien ti fiques sont at ta qués mais, en outre,
les consé quences du dé sastre sont mi ni mi sées. Dans les mi lieux po li‐ 
tiques et éco no miques conser va teurs et li bé raux, le pro grès tech no‐ 
lo gique est consi dé ré comme une planche de salut  : géo- ingénierie,
cap ture du CO2 dans l’at mo sphère, fu sion nu cléaire, etc. Or, ce
« techno- solutionnisme » nous pousse à igno rer les risques de dé gra‐ 
da tion en vi ron ne men tale en nous fai sant croire qu’ils se ront maî tri‐ 
sés. Il en va de même, sur le plan mar ke ting, pour le green wa shing.
Comme le techno- solutionnisme, il par ti cipe au pro ces sus de « dés‐ 
in hi bi tion » qui a per mis le dé ve lop pe ment du ca pi ta lisme in dus triel
de puis le XIX   siècle  : aban don ner toute pru dence en vi ron ne men tale
au nom d’une foi aveugle dans une tech no lo gie sal va trice (Fres‐
soz, 2020).

10
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La pro duc tion de l’igno rance éco lo gique passe aussi par la pro messe
du dé ve lop pe ment du rable, dont il ap pa raît de plus en plus clai re‐ 
ment que l’ob jec tif prin ci pal est de rendre du rable le dé ve lop pe ment
éco no mique, et non les fra giles équi libres qui rendent le monde ha bi‐ 
table (La touche, 2019). Comme l’ont éga le ment mon tré An dreas Malm
et Jason Moore, nous vi vons le temps du « Ca pi ta lo cène », l’époque
dans la quelle la pro duc tion in dé fi nie de mar chan dises est un im pé ra‐ 
tif bien plus im por tant que la pré ser va tion de l’en vi ron ne ment. Les
di ri geant·es po li tiques néo li bé raux et conser va teurs ne cachent pas
leur vo lon té de don ner la prio ri té aux in té rêts de la grande in dus trie.
Cer tains d’entre eux ont même re noué avec les formes les plus bru‐ 
tales et pri maires de déni éco lo gique. Do nald Trump aux États- Unis,
Jair Bol so na ro au Bré sil, An tho ny Ab bott en Aus tra lie, ou en core, plus
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ré cem ment, Ja vier Mil lei en Ar gen tine ont donné une nou velle im pul‐ 
sion au « climato- scepticisme » et au rejet de l’éco lo gie po li tique. Ils
in carnent un po pu lisme d’ex trême droite qui s’op pose au tant au mou‐ 
ve ment et à la science éco lo giques qu’aux droits des per sonnes et des
com mu nau tés les plus vul né rables.

Du reste, une éco lo gie po li tique co hé rente prend for cé ment en
compte le fait que l’ex po si tion aux toxiques est stra ti fiée en fonc tion
de la race, du genre et de la classe (Keu cheyan, 2014). Dans les pays
les plus in dus tria li sés, les ca té go ries po pu laires et les mi no ri tés ra‐ 
ciales sont celles qui ont le plus de chance d’ha bi ter dans une zone
conta mi née par les pol lu tions in dus trielles. Qui plus est, de nom‐ 
breuses études ont éta bli que les pre mières vic times du chan ge ment
cli ma tique sont les per sonnes vi vant dans les pays du Sud, dits « en
voie de dé ve lop pe ment », et que les prin ci paux émet teurs de di oxyde
de car bone pro viennent des pays «  dé ve lop pés  » du Nord (Lar‐ 
rère, 2017). Sur tout, ce sont les classes fa vo ri sées de ces pays qui ont
le plus lourd im pact en vi ron ne men tal. Ces classes ont aussi une in‐ 
fluence dans nos ma nières d’être et d’ha bi ter, car ce sont elles qui ont
fait de la quête per pé tuelle de ri chesse, « im mense ac cu mu la tion de
mar chan dises  », un sy no nyme de «  pro grès  » et de «  dé ve lop pe‐ 
ment  ». Pour tant, cette vi sion étroite de la ri chesse est his to ri que‐ 
ment si tuée  : c’est un legs de la ci vi li sa tion oc ci den tale, ca pi ta liste,
im pé ria liste et pa triar cale (Rist, 2013), en core do mi nante au jourd’hui,
et dont les po pu la tions mar gi na li sées conti nuent de subir l’in fluence.
Les hu ma ni tés en vi ron ne men tales, comme l’éco lo gie po li tique, ne
peuvent donc igno rer la ques tion d’une jus tice en vi ron ne men tale et
in ter sec tion nelle, qui croise les re ven di ca tions dé co lo niales, fé mi‐ 
nistes et re la tives aux in éga li tés éco no miques.

12

Pré sen ta tion du nu mé ro
Ce ving tième nu mé ro de la revue Mo saïque com prend des ar ticles de
jeunes cher cheuses et cher cheurs issu·es de di verses dis ci plines en
sciences hu maines et so ciales et qui tra vaillent sur des ques tions re‐ 
la tives aux hu ma ni tés en vi ron ne men tales. Le nu mé ro s’ar ti cule en
trois axes. Le pre mier re groupe des ar ticles por tant sur la ré ap pro‐ 
pria tion, par les sciences hu maines et so ciales, des ré cits de l’An thro‐ 
po cène. Dans ce cadre, Amae na Gué niot pro pose une ré flexion sur
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les re la tions com plexes qu’en tre tiennent les hu mains à la Terre, à
par tir de l’œuvre d’Han nah Arendt. Elle ré vèle bien le double ver sant
du rap port des hu mains à leur mi lieu dans La condi tion de l'homme
mo derne, à tra vers les no tions d’ac tion (praxis) et d’œuvre (poiê sis)  :
ces no tions prennent sens en rai son du tra vail né ces saire au soin de
la Terre, mais c’est jus te ment en ou bliant ce soin que les condi tions
de l’œuvre et de l’ac tion sont me na cées. Le deuxième contri bu teur,
Ulysse Ga diou, montre com ment les hu ma ni tés en vi ron ne men tales
sont par ve nues à se ré ap pro prier la no tion d’An thro po cène, en pro‐ 
po sant d’autres formes de mise en récit de notre époque, par un vé ri‐ 
table «  ac ti visme  » spé cu la tif, pour re prendre la for mule d’Isa belle
Sten gers (2020). Il s’ap puie sur les tra vaux de trois au trices – Donna
Ha ra way, Anna Tsing et Isa belle Sten gers – qui ont cher ché à in ven ter
d’autres ma nières d’en vi sa ger l’his toire ter restre et nos rap ports aux
autres vi vants. Le troi sième contri bu teur, Va lère Du rand, ex plore
quant à lui les cou rants de contre- anthropologie cri tique qui
adoptent une pers pec tive in di gène, afin de pen ser une éco lo gie ca‐ 
pable de pro po ser d’autres rap ports au monde que ceux de la mo der‐ 
ni té oc ci den tale. Pour cela, il cherche à dé voi ler les types de re la tion‐ 
na li té liés aux pra tiques so ciales in di gènes afin d’éclai rer la ma nière
dont ces cou rants par viennent à trans for mer leurs concepts et leurs
mé thodes au contact de cette « pen sée sau vage ».

La deuxième par tie du nu mé ro in ter roge les ima gi naires de la crise
éco lo gique à tra vers trois ar ticles consa crés à la lit té ra ture et à la
ques tion en vi ron ne men tale. Dans cette pers pec tive, Amé lie Gou ta‐
dier pré sente une lec ture éco poé tique de l’œuvre d’An toine de Saint- 
Exupéry. Si, comme le sou ligne l’au trice, il se rait ana chro nique d’at‐ 
tri buer à celui- ci une pen sée éco lo gique à pro pre ment par ler, son
œuvre se ca rac té rise tou te fois par une at ten tion in édite à la na ture et
au vi vant et par une apo lo gie du re tour à la terre. D’un côté, l’ar ticle
pro blé ma tise donc le mythe ro man tique d’une ci vi li sa tion ru rale vi‐ 
vant en har mo nie avec la na ture. De l’autre, il ex plique com ment, au
lieu de se li mi ter à l’évo ca tion nos tal gique des so cié tés pré in dus‐ 
trielles, Saint- Exupéry prône une éthique pay sanne qui s’ins crit dans
une proto- écologie tra di tion nelle et so ciale. Ni co las Mu re na, de son
côté, s’in té resse aux ré cits éco ca tas tro phiques tels qu’ils se dé ploient
au sein du théâtre contem po rain. Pour pen ser la crise éco lo gique, ces
ré cits ré ac tivent des mythes an ciens liés à la fin du monde, ainsi que
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des topoï es cha to lo giques et apo ca lyp tiques qui mo bi lisent un ima gi‐ 
naire du dé sastre  : ex plo sions, raz- de-marée, tem pêtes, etc. L’au teur
exa mine les nom breux liens exis tants entre ces pièces, leur mise en
scène et le dé ve lop pe ment d’une es thé tique tra gique. Il s’in ter roge en
outre sur la pos si bi li té d’un re nou veau de la tra gé die à l’heure du dé‐ 
rè gle ment cli ma tique. Dans le troi sième ar ticle de cet axe, Bronwyn
Louw com bine des connais sances scien ti fiques et lit té raires pour ob‐ 
ser ver l’« écri ture li chen ». Évo quant à la fois une poé sie à pro pos des
li chens, qui les mime, ou en core qui cherche à lire leurs com po si tions
poé tiques, l’«  écri ture li chen  » porte une at ten tion par ti cu lière aux
pro ces sus sym bio tiques tels qu’ils sont dé crits par de nom breuses
études scien ti fiques. Pour l’ana ly ser, Bronwyn Louw se sert donc
d’une mé thode sym poïé tique ins pi rée de la phi lo sophe Donna Ha ra‐ 
way et des bio lo gistes Lynn Mar gu lis et Scott Gil bert. Ce pen dant,
plus en core qu’un concept scien ti fique, la sym poïèse ap pelle une ma‐ 
nière éthique de « faire en semble » dans des pers pec tives éco sys té‐ 
miques et in ter spé ci fiques. L’au trice s’in ter roge alors sur ce que se‐ 
rait une vé ri table écri ture sym poïé tique ca pable d’ima gi ner, in vo quer
et per for mer une ma nière sym poïé tique de faire monde.

La troi sième par tie du nu mé ro aborde plus spé ci fi que ment la ques‐ 
tion de l’ha bi ta bi li té sous l’angle po li tique. Johan Rols, ana lyse com‐ 
ment les pen sées chi noises tra di tion nelles, d’ins pi ra tion taoïste ou
confu céenne, sont ins tru men ta li sées par le pou voir ac tuel afin de
construire le récit d’une «  éco lo gie po li tique in di gène  ». Il prouve
qu’en réa li té, ces pen sées at tachent plus d’im por tance à l’idée re li‐ 
gieuse d’ordre cos mique, qu’à celle, scien ti fique, de li mites éco lo‐ 
giques. Enfin, le der nier ar ticle, écrit par Syl vain Lal lier, porte sur une
lutte po li tique lo cale  : la mo bi li sa tion des ci toyens mon treuillois
contre la pol lu tion des sols dans le quar tier des Murs à Pêches. En
effet, entre la fin du XIX   siècle et le début du XXI , l’his toire de ce
quar tier est mar quée par la pré sence de l’usine Eu rope Usine Four ni‐ 
ture, spé cia li sée dans la pro duc tion tex tile. La pré sence de cette
usine a en gen dré des conta mi nants qui posent un risque sa ni taire
non né gli geable pour les ha bi tants. Plu sieurs as so cia tions se sont
donc or ga ni sées pour pous ser les pou voirs pu blics à en tre prendre
une vé ri table dé pol lu tion du site, mais aussi pour s’ap pro prier le ter‐ 
ri toire de l’an cienne usine.
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NOTES

1  Voir à ce sujet l’ar ticle d’Ulysse Ga diou dans ce nu mé ro : « Sor tir de l’An‐ 
thro po cène par le mi lieu  : l’ac ti visme spé cu la tif de Ha ra way, Sten gers et
Tsing ».

2  Voir l’en tre tien croi sé entre So raya Bou dia et Fré dé rique Aït- Touati en fin
de nu mé ro.

3  Se ré fé rer à nou veau à l’en tre tien qui clô ture ce nu mé ro.
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