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TEXTE

In tro duc tion
En constante évo lu tion de puis des mil lé naires, nos ci vi li sa tions ont de
nom breuses ma nières d’iden ti fier ce qui existe dans la na ture. En
Chine, l’un des pre miers com pen diums lexi co gra phiques de l’An ti qui‐ 
té (II -I   s.  AEC 1), le Erya, pro pose dans son cha pitre ex pli ca tif des
ter rains et des re liefs une dis tinc tion de cinq zones ter ri to riales dans
les quelles les hommes vivent et se dé ve loppent, al lant du centre ur‐ 
bain aux terres les plus éloi gnées  : «  Le ter ri toire à l’ex té rieur du
bourg s’ap pelle la ban lieue, le ter ri toire après la ban lieue s’ap pelle les
pâ tu rages, le ter ri toire après les pâ tu rages s’ap pelle les terres sau‐ 
vages, après les terres sau vages cela s’ap pelle les fo rêts, et après les
fo rêts il y a les terres re cu lées » (Erya, 2010 : 199) 2.
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En pa ral lèle d’une clas si fi ca tion to po lo gique, un lexique consa cré à la
faune et à la flore y est éga le ment men tion né. Les noms de ses cha‐ 
pitres (du 13  au 19 ) sont énu mé rés comme suit : les cha pitres ex pli‐ 
ca tifs des noms des herbes et des lé gumes, des arbres, des pe tites
bêtes (in sectes, rep tiles), des ani maux aqua tiques, des oi seaux, des
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mam mi fères ter restres, et enfin des ani maux do mes tiques. Dans l’his‐ 
toire chi noise, les ter mi no lo gies uti li sées dans la plu part des textes
an tiques et mé dié vaux sont iden tiques aux clas si fi ca tions du Erya. Le
terme « les herbes et les arbres » (caomu 草木) est fré quem ment em‐ 
ployé pour dé si gner la vé gé ta tion de ma nière gé né rale, tan dis que
celui des «  dix- milles choses  » (wanwu 萬物 ) sert à nom mer l’en‐ 
semble des choses de la na ture créées par le Ciel et par la Terre.

Si mi lai re ment, de nom breuses sources chi noises telles que les Prin‐ 
temps et Au tomnes de Mes sire Lü (Lüshi chun qiu, III   s. AEC) ré vèlent
une iden ti fi ca tion de la na ture re liée au Ciel et à la Terre. L’idée d’une
connexion entre le Ciel, la Terre et les hommes pro duit les prin ci‐ 
pales rai sons ri tuelles, cos mo lo giques, po li tiques et agraires ré gle‐ 
men tant les actes et les pé riodes de des truc tion de la na ture. Nous
nous in té res se rons, dans cet ar ticle, aux idées ré gu la trices de l'ac tion
et de la mo rale re la tives à la des truc tion de l’en vi ron ne ment ainsi que
la ma nière dont celles- ci évo luent dans les dis cours nor ma tifs et ca‐ 
len daires du IV   siècle AEC — avant la pre mière uni fi ca tion des
royaumes chi nois en 221  AEC — jusqu’au I   siècle EC, pen dant les
deux pre mières dy nas ties im pé riales (Qin et Han). Les actes in ter dits
concernent par exemple les pro hi bi tions de cou per des arbres ou
d’as sé cher des étangs au prin temps. En uti li sant des sources de na‐ 
ture dif fé rente  (textes hé mé ro lo giques, phi lo so phiques et po li tiques,
codes de lois, do cu ments ré cem ment ex ca vés…), cette re cherche se
concentre sur les in ter dic tions (jin 禁) de por ter at teinte à la faune, à
la flore et à cer tains es paces na tu rels. En effet, les actes in ter dits té‐ 
moignent de re pré sen ta tions et de sym boles as so ciés aux connais‐ 
sances pré sentes à ces pé riodes et à une co di fi ca tion des ac tions par
rap port aux signes trans mis par les en vi ron ne ments dans les quels les
hu mains vivent — cela concerne par exemple les pra tiques agri coles
en lien avec l’ob ser va tion des chan ge ments sai son niers.
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Cette étude com plète des tra vaux an té rieurs por tant sur des as pects
plus phi lo so phiques de la pen sée en vi ron ne men tale  chi noise (Vogel
&  Dux,  2010). Ce pen dant, il ne s’agit pas ici de prou ver l’exis tence
d’une éco lo gie in di gène, mais de com prendre com ment les dis cours
sur les ré gle men ta tions ca len daires ont évo lué à tra vers l’An ti qui té
selon des consi dé ra tions cosmo- liturgiques et des des seins po li tiques
propres à chaque texte. Cet ar ticle pro pose une contex tua li sa tion et
une ana lyse des sources en com plé ment des tra vaux de Gaf fric
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(2022), de Gaf fric et Heur te bise (2013, 2018) et de Goron (2018). Ces
der niers ont mon tré com ment de nom breuses pu bli ca tions aca dé‐ 
miques oc ci den tales et chi noises, ayant uti li sé ces mêmes sources
pour prou ver une éthique en vi ron ne men tale taoïste ou confu céenne,
servent di rec te ment ou in di rec te ment les in té rêts po li tiques d’un
gou ver ne ment chi nois sou hai tant évo quer l’idéal de la co ha bi ta tion
har mo nieuse des Chi nois de l’An ti qui té avec la na ture tout en éva‐ 
cuant les cri tiques po li tiques et so ciales ré centes à l’ori gine du mou‐ 
ve ment éco lo gique. Au cours de cet ar ticle, les ou vrages aca dé miques
Fo rest Culture & Eco lo gi cal Ci vi li za tion (Cai, 2011) et Dao jiao sheng tai
sixiang yan jiu 道教生态思想研究  [Étude sur la pen sée éco lo gique
taoïste] (Chen et al, 2010) sont cités comme des exemples de ces pu‐ 
bli ca tions.

Cette étude pour suit éga le ment les re cherches de Charles Sanft
(2008-2009, 2010) re la tives à la conser va tion de la faune pen dant les
dy nas ties Qin et Han. J’uti lise son ana lyse pour étu dier l’Édit des Or‐
don nances men suelles et sai son nières en cin quante ar ticles (Zhao shu
sishi Yue ling wushi tiao 詔書四時月令五十條 ; Huang, 2010) da tant de
la fin des Han an té rieurs et dé cou vert sur une ins crip tion mu rale au
Gansu. Les in ter dits de l’Édit sont une des sources les plus per ti‐ 
nentes d’un point de vue his to rique, car elles servent un contexte po‐ 
li tique par ti cu lier dans le quel Wang Mang 王莽 (46 AEC-23 EC) écha‐ 
faude son as cen sion jusqu’au trône (Rols, 2021). Grâce à la com pa rai‐ 
son de ce texte avec les écrits an té rieurs de ré gle men ta tions men‐ 
suelles, Charles Sanft a re le vé l’ap pli ca bi li té et les li mites d’une
conser va tion de la faune pen dant la dy nas tie Han. Tou te fois, les dis‐ 
cours nor ma tifs sur les ré gle men ta tions ca len daires ne sont pas, dans
cet ar ticle, ana ly sés dans le but de com prendre quels sont les im pacts
his to riques réels de la so cié té chi noise sur la des truc tion de la na ture.
Cette re cherche com plète ce pen dant les études en his toire en vi ron‐ 
ne men tale de Brian Lan der (2021, 2022) et de Ian Mil ler (2017) — qui
se sont in té res sés à la dé fo res ta tion, à la syl vi cul ture et à la dis pa ri‐ 
tion de la faune pen dant l’An ti qui té chi noise —, en mon trant pour quoi
ces dis cours nor ma tifs se ré fèrent prin ci pa le ment à des croyances
concer nant l’ordre cos mique.

5

La no tion d’ordre et de désordre est une idée constante dans l’his‐ 
toire de l’hu ma ni té de puis la Chine an tique jusqu’à notre concep tion
ac tuelle du désordre lié aux crises en vi ron ne men tales. Dans le cas
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chi nois, il n’est pas sim ple ment ques tion d’in ter dire la des truc tion de
la na ture en tant que res source dans le sens na tu ra liste et éco lo gique
du terme, mais plu tôt les at taques contre l’ordre cos mique. Tuer ou
dé truire une na ture pos sé dant tem po rai re ment ou de ma nière per‐ 
ma nente des ca rac té ris tiques di vines at tire le cour roux cé leste et des
phé no mènes ca ta clys miques tels que les épi dé mies et les ca tas‐ 
trophes na tu relles.

Nous ver rons, au cours de cet ar ticle, com ment les dis cours nor ma‐ 
tifs pro duisent des dis tinc tions de la na ture selon les es paces na tu‐ 
rels et les pé riodes sai son nières ou ri tuelles en créant des li mites
théo riques et pra tiques aux ca pa ci tés des truc trices des hu mains. En
pre mier lieu, nous re gar de rons l’ori gine d’un sys tème de pen sée dans
le quel les ac ti vi tés hu maines doivent être conduites lors de « pé‐ 
riodes ap pro priées » (yishi 以時) en confor mi té avec l’ordre cos mique.
Puis nous nous in té res se rons aux dis cours po li tiques de Men cius
(III   s.  AEC) abon dam ment cité comme exemple d’une éthique en vi‐ 
ron ne men tale. L’uti li sa tion à des fins po li tiques des ca len driers
cosmo- liturgiques sera en suite évo quée. Enfin, nous ver rons de
quelle ma nière ces actes in ter dits ap pa raissent dans les ré gle men ta‐ 
tions ca len daires des Prin temps et Au tomnes de Mes sire Lü ainsi que
leur men tion dans les lois de cette pé riode.

7
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L’ordre cos mique et les « pé riodes
ap pro priées »
La na ture et les trans for ma tions en vi ron ne men tales se re trouvent
pen dant l’An ti qui té au cœur des pro blé ma tiques re li gieuses, po li‐ 
tiques et agri coles à pro pos d’une concor dance har mo nieuse entre
les hommes et l’ordre cos mique. Un sys tème de concor dance avec
des concepts li tur giques com mence à ap pa raître aux III -II   siècles
AEC  ; ses fon de ments sont la cos mo lo gie cor ré la tive et l’as tro lo gie
ca len daire. Cette der nière se com pose, selon Marc Ka li nows ki
(1996  :  72), de trois élé ments  : «  une hé mé ro lo gie sexa gé si male qui
consti tue son mode d'ex pres sion, une cos mo gra phie mo du laire qui
en est le sup port ins tru men tal et la doc trine des Cinq Agents qui en
est le cadre in ter pré ta tif  ».  Ce sys tème de cor res pon dance in carne
une vi sion ho lis tique de l'uni vers dans la quelle tous les élé ments sont
ana logues, et dans le quel les ac tions hu maines désac cor dées aux
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règles de la cos mo lo gie cor ré la tive peuvent dé ré gler l’ordre cos mique
(Vogel & Dux, 2010 : 215).

La struc ture théo rique de la cos mo lo gie cor ré la tive as so ciée à l’as tro‐ 
lo gie ca len daire s’est pro gres si ve ment dé ve lop pée à par tir du IV  –
III  siècles AEC en four nis sant un cadre in ter pré ta tif des phé no mènes
du Ciel (cli mat, sai son) en lien avec les êtres or ga niques et in or ga‐ 
niques de la Terre de façon à or ga ni ser l’en semble des ac tions hu‐ 
maines. Une pé riode al lant du  III  au I  siècle AEC voit ap pa raître un
très grand nombre de textes hé mé ro lo giques et de ca len driers
cosmo- liturgiques. Des pra tiques ri tuelles, di vi na toires et sa cri fi‐ 
cielles sont mises en re la tion avec des sa voirs agri coles confor mé‐ 
ment aux rythmes sai son niers. Les ana lo gies as so ciant la cos mo lo gie
cor ré la tive, la géo gra phie, les sai sons et les êtres avec les sys tèmes de
gou ver nance et l’or ga ni sa tion des ac ti vi tés sont à l’ori gine d’une
culture ri tuelle dans la quelle l’idée de « pé riodes ap pro priées » (yishi)
per met de créer des échelles de re la tions pé rio diques ou sai son nières
entre les ac tions hu maines, les êtres et l’ordre cos mique. Et dans ce
cadre- là, les re la tions de do mi na tion et d’ex ploi ta tion de la na ture
sont dé bat tues et co di fiées dans une grille her mé neu tique.
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Plu sieurs termes sont em ployés pour dé si gner l’ins tant pro pice où
chaque ac ti vi té (en se men ce ments, ré coltes, in ter dits ri tuels, sa cri‐ 
fices…) doit être menée. Dans les textes de l’époque des Royaumes
Com bat tants et des Han (IV  – I   s.  AEC), ces termes se ré fèrent à
cette idée de pé riode ap pro priée : yishi donc, shixu 時序 , « suivre le
cycle na tu rel [des choses] » ; shun shi 順時, « suivre les sai sons » ; ou
en core shun tian 順天 , « suivre [les phé no mènes] cé lestes ». Ils sou‐ 
lignent l’im por tance de faire cor res pondre les ac ti vi tés hu maines
avec les pé riodes de crois sance (prin temps et été), de repli (au tomne)
et de dor mance (hiver). L’idée des pé riodes ap pro priées rend pos sible
la créa tion des sys tèmes de cor res pon dance. Par exemple, l’in ter dic‐ 
tion de por ter at teinte à la flore, qui est ef fec tive ma jo ri tai re ment au
prin temps et en été, suit l’idée d’une cor res pon dance avec l’ordre
cos mique. Tou te fois, l’in ter dic tion ou l’au to ri sa tion de dé truire l’en vi‐ 
ron ne ment dans les dis cours ca len daires varie d’une source à une
autre, et elle évo lue et se dé cline sous dif fé rents mo dèles  : sai son‐ 
niers, men suels et quo ti diens.
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Les au teurs des textes nor ma tifs sur les ré gle men ta tions ca len daires
se sont in gé niés à suivre l’évo lu tion des sa voirs et des croyances en
les met tant en confor mi té avec l’ex ploi ta tion des res sources. L’idée
gé né rale vé hi cu lée dans ces textes est aussi celle de la maî trise de la
na ture. Les es paces na tu rels et « sau vages » dans les quels les in ter‐ 
dic tions sont ef fec tives ne cor res pondent pas à une na ture vierge.
Bien au contraire, ces textes sou lignent qu’il s’agit d’en vi ron ne ments
sou mis aux hommes, de ma nière dif fé rente que pour les bourgs et les
terres culti vées. L’évo ca tion des es paces mon ta gneux ou fo res tiers
dans les ré gle men ta tions ca len daires at teste leur im por tance éco no‐ 
mique. La pro mul ga tion d’or don nances et d’in ter dits pro vient du fait
qu’ils sont per çus à la fois dans le cadre de l’or don nan ce ment du
monde, mais éga le ment en termes de res sources, de droits et
d’usages. Les êtres hu mains agissent et mo di fient ces es paces au
moyen d’or don nances et d’in ter dits de lieux spé ci fiques (mo no poles
ter ri to riaux, ter rains sur veillés…) et cor ré lés au rythme sai son nier et
à une culture ri tuelle com plexe.

11

Une éthique en vi ron ne men tale
spé ci fi que ment chi noise ?
Avant de re gar der com ment les ré gle men ta tions im posent des li mites
aux ac tions hu maines vis- à-vis de la na ture, il est né ces saire d’évo‐
quer la ques tion d’une éthique en vi ron ne men tale de la Chine an‐ 
cienne, puisque nous voyons de puis plus d’une dé cen nie les sys tèmes
de pen sée liés aux dis cours sur les ré gle men ta tions ca len daires de
l’An ti qui té être as so ciés aux ques tions éco lo giques ac tuelles. Cette
as so cia tion fa vo rise l’idée d’une por tée uni ver selle des en sei gne ments
fon da men taux de la Chine an tique en les com pa rant sous de mul‐ 
tiples prismes aux « pen sées oc ci den tales »  : en vi ron ne men ta lisme,
éco lo gie, éco fé mi nisme, dé crois sance… Plu sieurs cher cheurs chi nois
et in ter na tio naux (tels que Cai,  2011  ; Chen et al,  2010) se sont ap‐ 
puyés sur l’éco lo gie et la phi lo so phie oc ci den tale pour dé fi nir une
his toire de la pen sée éco lo gique ty pi que ment chi noise. Dans ce pro‐ 
cé dé dis cur sif, les bases de l’éco lo gie po li tique avan cées par Lynn
White (1967 : 1203-1207) sont in té grées aux contextes de la Chine an‐ 
cienne sans souci d’ana chro nisme.
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Parmi les prin ci pales sources va lo ri sées dans la re cherche de puis
2010, cer tains dis cours du Meng zi, un re cueil de pa roles at tri buées à
Men cius (372-289), se raient re pré sen ta tifs de la «  ci vi li sa tion éco lo‐ 
gique chi noise » telle qu’elle est pro mue par le gou ver ne ment chi nois
de puis 2009 (Goron, 2017  : 44-45). Quand bien même Men cius laisse
pa raître des ré flexions concer nant le res pect du cycle de re pro duc‐ 
tion de la na ture et la ges tion des res sources en s’ap puyant sur l’idée
de pé riodes ap pro priées im par ties à chaque ac ti vi té, ses pro pos sont
prin ci pa le ment des exemples qu’il em ploie pour pré sen ter sa concep‐ 
tion d’une bonne re la tion entre le sou ve rain et ses su jets. Par
exemple, dans un pas sage du livre épo nyme, le roi Hui du royaume de
Liang in ter roge Men cius à pro pos de ses ef forts vi sant à aug men ter la
po pu la tion de son royaume. Men cius lui fait com prendre via une ana‐ 
lo gie à la guerre qu’il n’y a au cune rai son de vou loir à tout prix aug‐ 
men ter sa propre po pu la tion. Un bon gou ver ne ment, poursuit- il à
l’adresse du roi de Liang, doit avant tout s’oc cu per des condi tions
dans les quelles vivent ses su jets : il faut gérer de façon pré ven tive la
pro duc tion agri cole plu tôt qu’in ter ve nir à la suite de ca tas trophes na‐ 
tu relles. Men cius conseille alors au roi de Liang de ré gu ler in tel li gem‐ 
ment les ac ti vi tés agraires, ha lieu tiques et fo res tières en pre nant en
compte le res pect du cycle de re nou vel le ment des res sources na tu‐ 
relles :

13

[Men cius] dit [au roi Hui de Liang] : « Ma jes té, puisque vous com pre ‐
nez cet exemple, vous n’avez pas à vous éton ner si votre peuple ne
s’ac croît pas da van tage que celui des royaumes voi sins. Si l’on ne
per turbe pas les pé riodes ap pro priées aux ac ti vi tés agraires, il y aura
bien plus de grains à man ger que né ces saire ; si l’on ne tend pas des
fi lets de pêche avec des mailles trop ser rées dans les ma rais et les
étangs, il y aura bien plus de pois sons et de tor tues à man ger que né ‐
ces saire ; si la hache pé nètre seule ment dans les fo rêts de mon tagnes
aux pé riodes ap pro priées, il y aura bien plus de bois uti li sable que
né ces saire » (Meng zi, 1987 : 53-55) 3.

Le pro pos de Men cius contre l’épui se ment des res sources na tu relles
est une al lé go rie conseillant au roi de Liang de s’in té res ser da van tage
aux condi tions de vie de sa po pu la tion. Sa ré flexion sur l’ob ser vance
des «  pé riodes ap pro priées aux ac ti vi tés agraires » res semble aux
pro pos de Confu cius sug gé rant d’em ployer le peuple pour réa li ser
seule ment des cor vées ou guer royer à des pé riodes spé ci fiques de
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façon à ne pas em pié ter sur les tâches agri coles (Lunyu  jishi,
1990 : 21). La ges tion des ac ti vi tés pay sannes, stric to sensu, n’est pas le
sujet cen tral des pro pos de Men cius. Il s’in té resse prin ci pa le ment à la
vertu mo rale du gou ver ne ment. À tra vers la mé ta phore de l’ex ploi ta‐ 
tion trop in tense des res sources na tu relles, il conseille au roi de Liang
la pon dé ra tion de ses am bi tions po li tiques grâce aux quelles ce der‐ 
nier es saye de tirer avan tage de ses su jets. Men cius fait donc part de
ses pré oc cu pa tions concer nant les am bi tions du roi par rap port aux
condi tions de vie de la po pu la tion. Il consi dère fa vo ra ble ment un sou‐ 
ve rain sou cieux de ses su jets plu tôt qu’un roi tou jours en quête d’une
armée plus puis sante et de ter ri toires plus éten dus (Meng‐ 
zi, 1987 : 911).

Après Men cius, les dis cours de la fin du III  siècle AEC sont mar qués
par une vo lon té d’uni for mi sa tion des sys tèmes de pen sée (proto- 
confucianisme, proto- taoïsme, moïsme, lé gisme…) qui va im pul ser,
selon Anne Cheng, une « phase de ru mi na tion » sous les Han an té‐
rieurs (II   – I   s. AEC). Plus exac te ment, l’hé ri tage in tel lec tuel et
scrip tu raire de la pé riode des Royaumes Com bat tants per met de
trans for mer « les in no va tions [des Zhou] en ac quis, en tra di tion. […]
et d’éla bo rer une vi sion du monde co hé rente et syn thé tique pro pre‐ 
ment chi noise… » (Cheng, 1997 :  293-294). Cer tains concepts pui sant
dans cet hé ri tage in tel lec tuel du IV   – III   siècles  AEC mais éla bo rés
sous les Han an té rieurs ont, à l’ins tar de Fo rest Culture & Eco lo gi cal
Ci vi li za tion (Cai, 2011  : 86-91), aussi été dé voyés par cer tains tra vaux
scien ti fiques pour leur don ner une si gni fi ca tion éco lo gique no tam‐ 
ment concer nant la no tion de tian ren he yi 天人合一   : «  l’har mo nie
(ou l’unité) entre le Ciel et les hommes ».
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Fruit d’une in ter pré ta tion ho lis tique pen dant la pé riode des Han, la
for mule tian ren he yi in car ne rait l’éthique en vi ron ne men tale confu‐ 
céenne puis qu’elle évoque une concor dance des lois mo rales et so‐ 
ciales avec l’ordre cos mique. L’une des plus an ciennes oc cur rences de
cette for mu la tion a été re trans crite au début de la dy nas tie des Han
dans les Nou veaux dis cours (Xinyu, 1986 : 18) de Lu Jia 陸賈 (240-170).
Or, les pro pos de Lu Jia mettent en avant les saints confu céens en
tant qu’ins tau ra teurs des rites et des règles so ciales en concor dance
avec les forces du Ciel et de la Terre. Les Nou veaux dis cours ont été,
selon Béa trice L’Ha ri don et Sté phane Feuillas, un ma nuel po li tique
confu céen à l’at ten tion de Liu Bang, fon da teur de la dy nas tie des Han.
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Mais le conte nu des Nou veaux dis cours ne pro pose que peu « d’idées
neuves », et l’idée selon la quelle « la na ture (tian 天) et le monde des
hommes s’ac cordent dans leurs des seins  »  (L'Ha ri don
& Feuillas, 2012 : XVII) est es sen tiel le ment une ma nière de jus ti fier la
place du nou veau gou ver ne ment cen tra li sé des Han en l’in té grant à la
chro no lo gie des gou ver nances har mo nieuses di ri gées par les saints
my thiques de l’An ti qui té. Tian ren he yi en tant que sym bole de
l’éthique en vi ron ne men tale chi noise sert d’ar gu ment dans des écrits
aca dé miques pour jus ti fier de ma nière ana chro nique la po li tique éco‐ 
lo gique des em pe reurs en idéa li sant les dis cours sur la ges tion ad mi‐ 
nis tra tive des ter ri toires et de ses res sources.

Du côté de l’éthique en vi ron ne men tale dans les textes «  proto- 
taoïstes  » de l’An ti qui té (Dao de jing, Zhuang zi, Huai nan zi), les ar gu‐ 
ments scien ti fiques à pro pos d’une « phi lo so phie éco lo gique taoïste »
s’ap puient gé né ra le ment sur une com pa rai son avec la no tion dite
confu céenne du tian ren he yi, dans le but de mettre en avant une
concep tion ro man tique dans la quelle les hu mains vivent en par faite
har mo nie avec la na ture (tel que Chen et al,  2010). Mais le point de
vue proto- taoïste est en réa li té trop ra di cal pour ap par te nir aux
mou ve ments éco lo giques ac tuels vi sant à pré ser ver l'épa nouis se ment
des êtres hu mains dans leur cadre na tu rel de vie, car selon celui- ci la
ci vi li sa tion et son dé ve lop pe ment (dont la culture), exercent une do‐ 
mi na tion sur la na ture et in carnent la dé ca dence.
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Ce type de dis cours, plu tôt mi no ri taire, es time que les so cié tés hu‐ 
maines ne peuvent pas s’éta blir en har mo nie avec l’éco sys tème, puis‐ 
qu’à tra vers leurs actes, elles al tèrent iné luc ta ble ment l’en vi ron ne‐ 
ment na tu rel pour leur propre pro fit. La cri tique se tourne vers
l’ordre so cial qui va à l’en contre de l’ordre na tu rel (Vogel &  Dux,
2010  :  209). Elle ren voie à une idée pré cise  : le ré ta blis se ment d’un
monde idyl lique sau vage et har mo nieux, sans ci vi li sa tion. Le ta bleau
idéal qu’in carnent ses ré cits est celui de l’homme vi vant spon ta né‐ 
ment dans la na ture, bien avant que les saints fon da teurs confu céens
ne la per ver tissent. Mal gré une cer taine ac coin tance avec des orien‐ 
ta tions éco lo giques ac tuelles telles que la dé crois sance au tour d’idées
comme la «  so brié té vo lon taire  », le refus d’un sys tème au to ri taire
non na tu rel (rites, lois, ins ti tu tions…) dans la pen sée proto- taoïste
tend da van tage vers l’as cé tisme in di vi duel que vers une autre forme
d’or ga ni sa tion po li tique et so ciale. Leur idéal ne semble pas par
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consé quent des plus construc tifs au re gard des ques tions en vi ron ne‐
men tales et de l’idéal d’une so brié té com mune ; même s’il s’ap pa rente
à une forme de proto- anarcho-primitivisme (doc trine po li tique).

Dif fé rem ment, le lé gisme in car né par les ré formes de Shan Yang 商鞅
(?-338 AEC) marque un tour nant dans l'his toire en vi ron ne men tale de
la Chine an tique en ins tau rant un sys tème ad mi nis tra tif cen tra li sé
qui, par le biais de lois et de rè gle ments, a mis l’ac cent sur le contrôle
des in di vi dus et des terres en pro mou vant la co lo ni sa tion agri cole et
les taxes sur les cé réales (Lan der, 2021). Si leurs fon de ments ont eu
une in fluence consi dé rable sur le sys tème po li tique fondé par la dy‐ 
nas tie Qin, ils ne re lèvent pas d’une éthique en vi ron ne men tale, car les
lé gistes n’ont pas tiré avan tage d’ar gu ments mo raux sur le res pect du
re nou vel le ment de la na ture afin de conce voir leur vi sion du dé ve lop‐ 
pe ment socio- économique des ter ri toires.
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L’ordre po li tique et le désordre
na tu rel dans les ca len driers
cosmo- liturgiques
L’éthique en vi ron ne men tale n’est cen sé ment pas la meilleure façon
d’ana ly ser les dis cours sur les ré gle men ta tions ca len daires. As so ciée à
l’idée d’un sys tème ho lis tique de gou ver nance idéale, la no tion
d’ordre et de désordre dans ces ré gle men ta tions doit être ques tion‐ 
née sur sa fonc tion dans l’his toire des as pi ra tions po li tiques. Dans ce
cas de fi gure, la lé gi ti ma tion du « man dat cé leste » oc troyé par le Ciel
au pou voir royal puis im pé rial (à la fin du III  siècle AEC) passe par des
dis cours nor ma tifs tels que les ca len driers cosmo- liturgiques. À par‐ 
tir du III  siècle AEC, les ca len driers comme les « Douze al ma nachs »
des Prin temps et Au tomnes de Mes sire Lü ré par tissent toutes sortes
d’or don nances et d’in ter dits men suel le ment dans l’ob jec tif de pro po‐ 
ser une gou ver nance mo dèle. Ils théo risent un sys tème de concor‐ 
dance entre l’ordre im pé rial et l’ordre cos mique dans le quel l’em pe‐ 
reur est ga rant de l’har mo nie de toutes les ac ti vi tés hu maines (agri‐ 
coles, cultuelles, so ciales…) avec les phé no mènes cé lestes, les cycles
sai son niers et la cos mo lo gie cor ré la tive (Vogel & Dux, 2010 : 181-197).
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Les in ter pré ta tions ho lis tiques concer nant l’ap pa ri tion des ca tas‐ 
trophes na tu relles et des désordres so ciaux (ré voltes) men tionnent le
non- respect des ré gle men ta tions ca len daires de la part d’un gou ver‐ 
ne ment censé être le ga rant du main tien de l’ordre cos mique. Les ca‐ 
tas trophes et les mal heurs sont per çus comme des signes de la perte
du man dat cé leste à tra vers les quels le Ciel ma ni fes te rait son mé con‐ 
ten te ment vis- à-vis des ac tions hu maines. L’em pe reur est ainsi le
pre mier res pon sable d’un désordre qui est à la fois so cial, na tu rel,
mais aussi cos mique. Pour ré ta blir l’ordre cos mique, il doit réa li ser
des sa cri fices aux di vi ni tés du ter ri toire ou, selon ses op po sants, être
rem pla cé par une per sonne à la vertu su pé rieure.
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Au sein des plus an ciennes ré gle men ta tions ca len daires, celles des
Prin temps et Au tomnes de Mes sire Lü ont été édi tées pen dant le règne
du roi Zheng de Qin (r. 246-221), quelques an nées avant la pre mière
uni fi ca tion des royaumes chi nois par ce der nier, de ve nu le pre mier
em pe reur Qin Shi huang di. Puis ces mêmes or don nances et in ter dits
men suels ont été re pu bliés qua si ment à l’iden tique sous d’autres
titres, tou jours dans des contextes de luttes po li tiques avec l’am bi tion
com mune « d’ac cé der aux af faires de l’État et par ti ci per à l’exer cice
du pou voir » (Pirazzoli- t’Sers te vens & Bu jard,  2017  : 312). Les trois
autres sources prin ci pales connues de ce même texte de ré gle men ta‐ 
tions ca len daires prouvent que l’am bi tion po li tique a un lien étroit
avec sa trans mis sion :
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���Le texte des « Ré gle men ta tions ca len daires » dans les Écrits du prince de

Huai nan (Huai nan zi) em prunte l’in té gra li té de son conte nu au « Douze al ma ‐
nachs ». Les Écrits du prince de Huai nan est une col lec tion de trai tés phi lo so ‐
phiques com pi lés au II  siècle avant notre ère sous le pa tro nage de Liu An 劉
安 (179-122), prince de Huai nan et oncle de l’em pe reur Wu (157-87). Cette col ‐
lec tion est pré sen tée de vant la cour en 139 avant notre ère, une quin zaine
d’an nées avant que Liu An ne soit ac cu sé de com plot contre l’em pe reur et
condam né à mort.

���Pen dant les Han, l’éla bo ra tion pro gres sive d’une or tho doxie confu céenne
avec ses propres textes ca no niques passe à son tour par l’in té gra tion des ré ‐
gle men ta tions men suelles. Une ver sion qua si ment iden tique aux deux autres
fait son ap pa ri tion sous le titre « Or don nances men suelles » (« Yue ling 月令 »)
dans deux ou vrages es sen tiels du canon confu céen : Les [Cha pitres] com plé ‐

men taires du Livre des Zhou (Yi Zhou shu) et le Livre des rites (Liji). L’une des
plus an ciennes men tions des « Or don nances men suelles » pro vient du Grand
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Se cré taire im pé rial Sang Hon gyang (152-80), lors de sa confron ta tion à la
cour avec des let trés confu céens en 81 AEC. L’uti li sa tion des « Or don nances
men suelles » à des fins rhé to riques ap pa raît parmi les ré fé rences de Sang
Hon gyang dans ses cri tiques en vers ses ad ver saires confu céens au cha pitre
sur « Les ca la mi tés na tu relles » dans La dis pute sur le sel et le fer (Levi, 2010 :
274-275). L’ab sence de ci ta tion concer nant les « Or don nances men suelles »
de la part des let trés confu céens dans cet ou vrage tend à pen ser que ce n’est
pas en core un écrit es sen tiel à leur doc trine au I  siècle AEC. His to ri que ‐
ment, les « Or don nances men suelles » au raient cir cu lé in dé pen dam ment du
Livre des rites avant d’y être in sé rées par Ma Rong 馬融 (79–166) seule ment au
deuxième siècle de notre ère. Sans doute en rai son de l’im por tance ac cor dée
aux ré gle men ta tions ca len daires, l’in clu sion des « Or don nances men suelles »
dans l’or tho doxie confu céenne va ser vir leurs ar gu men ta tions dans un des
prin ci paux ter rains d’af fron te ments à la cour im pé riale : les in ter pré ta tions
des « dé sastres et pro diges » (zaiyi 災異) pou vant lé gi ti mer l’au to ri té im pé ‐
riale ga rante de l’ordre cé leste ou, a contra rio, si gni fier un désa veu du Ciel à
l’égard du pour voir en place.

���La me nace d’une ca tas trophe na tu relle en cou rue en cas d’in frac tion aux ré ‐
gle men ta tions ca len daires est de ve nue pour le gou ver ne ment im pé rial une
pré oc cu pa tion de plus en plus ex pri mée à la fin du I  siècle AEC. Elle joue un
rôle im por tant dans les dé bats po li tiques. Cette façon d’uti li ser les ré gle men ‐
ta tions ca len daires pour jus ti fier des bou le ver se ments po li tiques et la né ces ‐
si té de chan ger de gou ver nance dans le but de ré ta blir « l’or don nan ce ment
du monde » est ainsi mise à pro fit par le Pre mier mi nistre Wang Mang avant
son coup d’État en l’an 9 et la fon da tion de la brève dy nas tie Xin (9- 25 EC).
Wang Mang et sa tante l’im pé ra trice Wang Zheng jun 王政君 (71 AEC-13 EC)
vont, parmi leurs ré formes po li tiques avant l’ac ces sion au trône, réuti li ser ces
mêmes ré gle men ta tions et pro mul guer l’Édit des Or don nances men suelles et

sai son nières en cin quante ar ticles en 5 de notre ère (Sanft, 2008-2009). L’Édit

cor res pond à une sé lec tion d’une cin quan taine d’or don nances et d’in ter dits
men suels à par tir des trois sources évo quées plus haut et re la tifs à di verses
ac ti vi tés col lec tives (agri cul ture, construc tions, taxes) et aux in ter dits de des ‐
truc tion de la faune (chasse et pêche) et de la flore (abat tage des arbres).

er
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De l’ordre cos mique à la ri tua li té
des in ter dits de des truc tion de la
na ture
Nous ve nons de voir com ment les ré gle men ta tions men suelles re la‐ 
tives à la des truc tion de la na ture ren forcent des dis cours aux des‐ 
seins prin ci pa le ment po li tiques. Il s’agit d’une po li ti sa tion al lant de
pair avec les si gni fi ca tions re li gieuses des in ter dits, car celles- ci sont
en cor ré la tion avec la crainte d’un ef fon dre ment de l’ordre cos mique.
L’ap pli ca tion théo rique des in ter dits men suels s’ap puie sur des in ter‐ 
pré ta tions cosmo- liturgiques afin d’in ter dire dif fé rents types d’actes
des truc teurs de la faune ou de la flore selon les mois de l’année.
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Par exemple, au pre mier mois de l’année dans les «  Douze al ma‐ 
nachs  », plu sieurs ob ser va tions an noncent l’avè ne ment du prin‐ 
temps : la fonte des neiges (« le vent d’Est li bère les glaces »), le ré veil
des ani maux en trés en hi ber na tion pen dant l’hiver (« les ani maux hi‐ 
ber nants com mencent à bou ger ») et le re tour des oi seaux mi gra teurs
(« les oies sau vages re montent vers le nord »). L’em pe reur, ac com pa‐ 
gné de ses mi nistres, se rend en per sonne dans la ban lieue Est de la
ca pi tale pour ac cueillir le prin temps. En tant que ga rant de l’ordre
cos mique, il or donne en suite à ses su jets de pré pa rer les fu turs ri‐ 
tuels en « ac cor dant les mu siques », « en étu diant les danses » et « en
ré pa rant les au tels ». Puis, il or donne la réa li sa tion de sa cri fices des ti‐ 
nés aux mon tagnes, aux fo rêts, aux fleuves et aux ma rais. Il in ter dit
sub sé quem ment de tuer les ani maux sa cri fi ciels fe melles, d’abattre
les arbres, de dé truire les nids et de tuer les nouveau- nés, les fœtus,
les oi sillons, les faons et les œufs (Lüshi chun qiu, 2009 : 5 - 6).
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Le sens de ces in ter dic tions – vi sant à pro té ger les fe melles uni que‐ 
ment lors des sa cri fices san glants, les jeunes ani maux et les arbres –
re lève d’une re pré sen ta tion ho lis tique pros cri vant la des truc tion des
nais sances (faune) et de la crois sance (flore), de façon à pré ser ver
l’équi libre cos mique, puisque le pre mier mois du prin temps et de
l’année sym bo lise le re nou veau du cycle de la vie après la sai son hi‐ 
ver nale. Pa ral lè le ment, l’or don nance cultuelle as so ciée à ces in ter dits
se rap porte aux ri tuels qui doivent être adres sés ce mois- ci à cer tains
es paces na tu rels. L’en semble, or don nances et in ter dits, montre la

24



Qu’est-ce que l’éthique environnementale dans la Chine antique ?

construc tion de liens mé ta pho riques entre le Ciel qui amène le chan‐ 
ge ment sai son nier, la Terre qui crée le re nou veau du cycle de la vie et
leurs cor res pon dances avec les ac tions hu maines.

L’or ga ni sa tion des ac ti vi tés est di vi sée entre ce qui doit être réa li sé
(or don nances) et ce qui est pro hi bé (in ter dits). D’autre part, les pra‐ 
tiques ri tuelles ren forcent l’idée d’un sys tème de concor dance ana lo‐ 
gique entre les ac ti vi tés hu maines et les phé no mènes cé lestes en
s’ap puyant sur la crainte d’un dés équi libre cos mique an non cia teur de
ca tas trophes. Chaque ré gle men ta tion men suelle se conclut par di‐ 
verses me naces ca ta clys miques dans le cas de leur non- application :
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Si au pre mier mois du prin temps, on ap plique les or don nances de
l’été, alors les pluies ne tom be ront plus au bon mo ment, les plantes
se flé tri ront trop tôt, et les royaumes en tre ront dans une pé riode de
crainte. Si on ap plique les or don nances de l’au tomne, alors de graves
épi dé mies fe ront leur ap pa ri tion parmi les po pu la tions, il y aura la
venue fré quente de vents gla ciaux et vio lents et des pluies tor ren ‐
tielles, ainsi que l’émer gence de ronces, d’ivraie, de fé tuque et d’ar ‐
moise. Si on ap plique les or don nances de l’hiver, de grandes pluies
cau se ront des des truc tions ; la neige et le givre ar ri ve ront abon dam ‐
ment ; les se mailles [du prin temps] ne pour ront pé né trer la
terre (Lüshi chun qiu, 2009 : 12).

Dans ce sys tème de concor dances, l’équi libre cos mique à pré ser ver
au pre mier mois prin ta nier se rap porte au cycle des nais sances ani‐ 
males et de la crois sance vé gé tale. Au se cond mois du prin temps an‐ 
non cé par le « début d’une pé riode plu vieuse » et la « fleu rai son des
pê chers et des poi riers  », la pré ser va tion concerne les mi lieux hu‐ 
mides : il ne faut pas épui ser les cours d’eau et les ma rais ou as sé cher
les étangs et les plans d’eau. Ce type d’in ter dic tion en pleine pé riode
de la fonte des neiges, le mo ment de l’année où les res sources hy‐ 
driques sont les plus abon dantes, sym bo lise une ré vé rence pour ce
phé no mène cli ma tique sai son nier. D’un autre côté, ces in ter dic tions
peuvent aussi faire ré fé rence à des ac tions pré ven tives contre les
inon da tions ou à la pré ser va tion des ter ri toires du gi bier d’eau (au re‐ 
gard des in ter dits du mois sui vant). Une se conde in ter dic tion concer‐ 
nant l’acte d’in cen dier les fo rêts de mon tagnes, peut- être lors des
chasses, semble quant à elle être liée au cycle de flo rai son des arbres
frui tiers.
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Les in ter dic tions men suelles de dé truire la na ture concordent avec
des phé no mènes sai son niers aux deux pre miers mois prin ta niers
(fonte des neiges et flo rai son), puis au troi sième mois, elles s’ap‐ 
pliquent à cer tains modes de chasse et à la sé ri ci cul ture :
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Concer nant les in ter dits ca len daires [les us ten siles sui vants] uti li sés
pour la chasse ne doivent pas sor tir des neuf portes [de la ville] : les
fi lets avec de longues perches, les flèches har pon neuses, les fi lets à
pe tits gi biers, les fi lets com muns (des ti nés aux oi seaux et ani maux),
et les ap pâts em poi son nés à l’at ten tion des ani maux ter restres. Ce
mois- ci [le Fils du Ciel] or donne aux of fi ciers res pon sables des zones
sau vages (yelu 野虞) de veiller à ce qu’au cune coupe (ou abat tage) ne
soit faite sur les mû riers et les mû riers tinc to riaux (Lüshi chun qiu,
2009 : 61-62).

L’in ter dit de cou per le mû rier à cette pé riode s’ac corde avec l’in cu ba‐ 
tion et l’éclo sion des vers à soie de la mi- avril à début mai dans notre
ca len drier so laire. D’après Li  Guo qiang (2005  : 197), «  c’était sans
doute pour ga ran tir l’ali men ta tion en feuilles des vers à soie que l’in‐ 
ter dic tion de l’abat tage de zhe (le mû rier) a été émise ». Les « Douze
al ma nachs » n’évo quant pas toutes les étapes de la sé ri ci cul ture, cette
in ter dic tion re lève d’une por tée hau te ment sym bo lique à pro pos de la
confec tion de la soie dans la so cié té chi noise.

La pro hi bi tion des modes de chasse avec des fi lets re pré sente une
forme de ges tion cy né gé tique du gi bier (oi seaux, mam mi fères et pois‐ 
sons). En core une fois, le mois est sym bo lique, car les po pu la tions mi‐ 
gra trices — es sen tiel le ment les oi seaux lors de la mi gra tion du prin‐ 
temps — n’ar rivent pas toutes en même temps (ici, au troi sième mois
prin ta nier). Tou jours en lien avec le thème de la chasse, il est évo qué
au mois sui vant, le pre mier mois es ti val, l’idée de pro té ger les ac ti vi‐ 
tés agri coles en re pous sant les po pu la tions de gi bier vers des terres
plus éloi gnées :
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Il est alors dé fen du de dé té rio rer ou de dé truire tout ce qui conti nue
à se dé ve lop per ou à s’agran dir. Il ne faut ni com men cer des tra vaux
de ter ras se ment, ni for mer de grands ras sem ble ments ou en core
abattre de grands arbres. Ce mois- ci, le Fils du Ciel or donne aux of fi ‐
ciers res pon sables des zones sau vages de sor tir su per vi ser les ac ti vi ‐
tés des champs et des pâ tu rages, de ré com pen ser les ac ti vi tés
agraires afin de mo ti ver le peuple, car il est im pé ra tif de ne pas
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contre ve nir aux pé riodes ap pro priées [à l’agri cul ture]. Les ani maux
sau vages sont chas sés hors des champs et des plaines afin qu’ils ne
dé té riorent pas les cinq cé réales. On n’en tre prend au cu ne ment de
grande chasse (Lüshi chun qiu, 2009 : 86-87).

Après le sujet des terres agri coles, les ré gle men ta tions du troi sième
mois es ti val sont des ti nées aux contrôles théo riques des zones hu‐ 
mides et fo res tières éloi gnées et aux grandes en tre prises :

Ordre est donné aux maîtres des pêches d’abattre les cro co diles et
d’éli mi ner les al li ga tors, de re mon ter les tor tues sa cri fi cielles et de
cap tu rer les tor tues de mer. Le Fils du Ciel com mande aux of fi ciers
res pon sables des eaux et fo rêts de s’ap pro vi sion ner en ro seaux, car
ceux- ci sont uti li sés comme ma té riaux. Ce mois- ci, alors que les vé ‐
gé taux sont flo ris sants, le Fils du Ciel or donne aux of fi ciers res pon ‐
sables des eaux et fo rêts de pé né trer dans les mon tagnes s’oc cu per
des res sources syl vestres et de veiller à ce que ni coupe ni abat tage
n’aient lieu. Il est dé fen du de com men cer des tra vaux de ter ras se ‐
ment, de réunir les feu da taires ou de re cru ter des sol dats et de les
ras sem bler. Si de grandes œuvres étaient tout de même réa li sées,
alors des ca ta clysmes cé lestes ap pa raî tront (Lüshi chun qiu,
2009 : 130-132).

Après les in ter dits prin ta niers et es ti vaux, les or don nances re la tives à
la ges tion cy né gé tique et éco no mique des ter ri toires sont men tion‐ 
nées les deux der niers mois de l’année, prin ci pa le ment en hiver
quand l’État ré cu père théo ri que ment les bé né fices des res sources. Le
pre mier mois hi ver nal «  est la pé riode où les of fi ciers res pon sables
des cours d’eau et les maîtres des pêches per çoivent les taxes sur les
ri vières, les sources, les plans d’eau et les ma rais  » (Lüshi chun qiu,
2009 : 226).

Au se cond mois hi ver nal :28

Ce mois- là, dans les fo rêts de mon tagnes, les ma rais et les étangs,
concer nant tous ceux qui sont au to ri sés à s’ap pro vi sion ner en
cueillant des lé gumes et des plantes sau vages co mes tibles ou en
chas sant, les of fi ciers res pon sables des zones sau vages les di rigent ;
mais pour les autres qui pé nètrent [sans au to ri sa tion] et s’en em ‐
parent, ils au ront com mis un délit et ils ne pour ront pas être gra ciés
(Lüshi chun qiu, 2009 : 241).
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Der rière le contrôle des zones hu mides et fo res tières, l’évo ca tion des
res sources ani males et vé gé tales concerne en par tie des pra tiques ri‐ 
tuelles telles que les tor tues sa cri fi cielles évo quées au troi sième mois
es ti val ou l’abat tage du bois au deuxième et troi sième mois hi ver‐ 
naux  : «  ce n’est fi na le ment que le jour du sol stice d’hiver (2  mois)
que le bois des fo rêts peut être coupé et les bam bous ré cu pé rés pour
confec tion ner des flèches  ». «  En ce [troi sième] mois, l’ordre est
donné aux maîtres des pêches de pro cé der à l’ou ver ture de la pêche,
et aux Quatre Su per vi seurs de ré cu pé rer les bois sa cri fi ciels et de les
of frir via le rite du brû lage (liao 燎 ) au temple an ces tral et aux cent
cultes » (Lüshi chun qiu, 2009 : 259-260).

e

Les ré gle men ta tions ca len daires
dans les lois sur les ac ti vi tés pay ‐
sannes
Les des crip tions ci- dessus re lèvent à la fois d’une vi sion théo rique de
l’ad mi nis tra tion des ter ri toires na tu rels, et aussi d’une réa li té his to‐ 
rique  : l’ac ca pa re ment de cer taines terres mon ta gneuses et boi sées
proches des grands bourgs au pro fit de la cour im pé riale ou des sei‐ 
gneurs vas saux. La sur veillance de parcs in ter dits royaux et im pé‐
riaux est confir mée par les lois et par les textes ad mi nis tra tifs sur les
ac ti vi tés pay sannes da tant des Qin et des Han (Rols, 2021  :  176-206).
Dans les « Lois sur les ac ti vi tés pay sannes » (« Tianlü 田律  ») da tant
de 195  AEC et re trou vées en 1983 sur le site de fouilles ar chéo lo‐ 
giques de Zhang jia shan au Hubei, on re trouve des in ter dic tions ca‐ 
len daires :
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Il est in ter dit pen dant les sai sons prin ta nières et es ti vales à toutes
les per sonnes sui vantes : le peuple, les pe tits fonc tion naires, les
condam nés aux tra vaux for cés et les es claves d’oser abattre du bois
dans les fo rêts de mon tagne, d’obs truer les cours d’eau et les
sources, de brû ler les herbes pour fer ti li ser [les sols], de prendre les
nouveau- nés, les faons, les œufs et les oi sillons, de tuer les ani maux
prêts à mettre bas ou en core em poi son ner les pois sons (Zhang jia ‐
shan, 2006 : 42-43) 4.
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À l’ins tar de la plu part des lois en tre mê lant des consi dé ra tions d’ordre
cos mique, d’ordre re li gieux et d’ordre so cial, l’ar ticle de loi ci- dessus
ren voie à l’idée d’un contrôle des ac ti vi tés de la po pu la tion or di naire
dans les ter ri toires ré ser vés aux be soins de la cour ou des sei gneu ries
en s’ap puyant sur la culture ri tuelle et ca len daire com mune. Les fo‐ 
rêts de mon tagnes évo quées dans cet ar ticle de loi dé si gnent des
lieux où cer taines ac ti vi tés (plus que l’accès aux lieux) sont in ter dites
pen dant les deux pre mières sai sons de l’année aux per sonnes en bas
de la hié rar chie so ciale : le peuple, les fonc tion naires de bas rang, les
condam nés aux tra vaux for cés et les es claves. Cette ré gle men ta tion
his to ri que ment ap pli quée se sou cie non de l’ordre cos mique, mais du
par tage des res sources is sues des fo rêts et des zones hu mides près
des grands bourgs, là où vivent les élites. Il y a d’un côté les ac ti vi tés
de la po pu la tion contrô lées à l’aide de ré gle men ta tions ca len daires
em preintes d’une culture ri tuelle, et de l’autre, la cour et ceux au to ri‐ 
sés par l’État 5 qui peuvent y dé ro ger.

Conclu sion
Sou vent oc cul tée dans les tra vaux sur « l’éthique en vi ron ne men tale »
et l’his toire en vi ron ne men tale de la Chine an tique, l’ana lyse pré sen tée
dans cet ar ticle montre com ment les textes hé mé ro lo giques et les ca‐ 
len driers cosmo- liturgiques re lèvent de la mo rale re li gieuse à tra vers
la no tion d’ordre cos mique ainsi que de pra tiques et de normes ri‐ 
tuelles, au contraire des ar ticles de lois de Zhang jia shan qui ap‐ 
portent une preuve his to rique d’une po li tique de la terre et du par‐ 
tage des res sources à cette pé riode. Les dis cours nor ma tifs sur les
ré gle men ta tions ca len daires re pré sentent des contextes com plexes,
im bri quant des di men sions cos mo lo giques, re li gieuses, agri coles avec
des en jeux liés aux am bi tions po li tiques et éco no miques concer nant
les res sources na tu relles, prin ci pa le ment dans les ter ri toires «  éloi‐ 
gnés ». Ils per mettent de com prendre l’ori gine des dis cours re li gieux
sur l’har mo nie cos mique en lien avec l’en vi ron ne ment avant leurs
trans for ma tions et leurs évo lu tions au cours du temps : avec la re li‐ 
gion d’État à par tir du I   siècle AEC, les ré vé la tions des fang shi
(maîtres éso té riques) du I  siècle AEC au III  siècle EC, et les cou rants
re li gieux taoïstes à par tir du II  – V  siècles.
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NOTES

1  « Avant l’ère com mune ».

2  Sauf in di ca tion contraire, les tra duc tions pré sen tées dans cet ar ticle sont
les miennes.

3  Ma tra duc tion s’ap puie sur celles de Charles Le  Blanc et Rémi Ma thieu
(2009 : 278-279) et d’Irene Bloom (2009 : 3-4).

4  Je re prends ici la tra duc tion de Sanft (2008-2009 : 170) avec quelques mo‐ 
di fi ca tions.

5  Voir au 2  mois hi ver nal ci- dessus.

RÉSUMÉS

Français
De puis le début du vingt- et-unième siècle, di verses pen sées de la Chine an‐ 
tique sont évo quées comme une voie aux an ti podes de la dé té rio ra tion ac‐ 
cé lé rée de notre en vi ron ne ment. C’est à tra vers l’usage ré cur rent de termes
tels que « éthique en vi ron ne men tale » dans le sens d’une co ha bi ta tion har‐ 
mo nieuse entre l’homme et la na ture que de nom breuses pro duc tions
scien ti fiques, prin ci pa le ment en Chine, édul corent les dis cours de la Chine
an tique au pro fit d’une ré écri ture de l’his toire dans le but d’y faire ap pa‐ 
raître les pré cur seurs d’une pen sée chi noise en vi ron ne men tale. Or, en ana‐ 
ly sant et en contex tua li sant les mêmes dis cours nor ma tifs da tant de l’An ti‐ 
qui té, cet ar ticle vise à dé cons truire l’idée d’une éco lo gie in di gène de la
Chine an tique en mon trant com ment les dis cours re la tifs aux actes de des‐ 
truc tion de la faune, de la flore et de cer tains es paces na tu rels (zones hu‐ 
mides et fo res tières) sont liés à des contextes cos mo lo giques, re li gieux,
agri coles et po li tiques com plexes.

English
Since the be gin ning of the twenty- first cen tury, vari ous thoughts from an‐ 
cient China have been evoked as a way out of the ac cel er ated de teri or a tion
of our en vir on ment. It is through the re cur rent use of terms such as "en vir‐ 
on mental eth ics" in the sense of a har mo ni ous co hab it a tion between man
and nature that many sci entific pro duc tions, mainly in China, water down
the dis courses of an cient China in fa vour of a re writ ing of his tory in order
to make the pre curs ors of a Chinese en vir on mental thought ap pear. By ana‐ 
lys ing and con tex tu al ising the same norm at ive dis courses from an tiquity,
this art icle aims to de con struct the idea of an in di gen ous eco logy of an cient
China by show ing how dis courses re lat ing to acts of de struc tion of fauna,
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flora and cer tain nat ural spaces (wet lands or forests) are linked to com plex
cos mo lo gical, re li gious, ag ri cul tural and polit ical con texts.
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