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Éco poé tique, lit té ra ture en vi ron ne men tale  : ces termes, en core in‐ 
con nus il y a une quin zaine d’an nées, de viennent pré gnants dans les
études lit té raires contem po raines, et tra duisent un in té rêt ré cent qui
dé borde bien évi dem ment le champ de la seule lit té ra ture. Cet ou‐ 
vrage, qui est le té moin et l’abou tis se ment du col loque in ter na tio nal
de Gand « L’ima gi naire éco lo gique contem po rain : lit té ra ture et en vi‐ 
ron ne ment » (novembre- décembre 2021), ras semble 20 contri bu tions,
20 ques tions éco poé tiques po sées à la lit té ra ture, sous la di rec tion de
trois spé cia listes de cet axe cri tique en core neuf, Ric car do Ba ron ti ni,
Sara Bue kens et Pierre Schoentjes – 20 ques tions sui vies d’un in édit
de l’écri vaine Gi sèle Bienne. L’in tro duc tion à cet ou vrage col lec tif, si‐ 
gnée de ses trois di rec teurs, porte le titre : « Mu ta tions éco lo giques
de l’ima gi naire lit té raire », qui dit assez qu’il s’agit aussi dans cette in‐ 
tro duc tion de pré sen ter cet axe tant dans son ac tua li té que dans son
his toire ré cente.

1

Outre son tra di tion nel rôle de pré sen ta tion des contri bu tions de l’ou‐ 
vrage, l’in tro duc tion contex tua lise la « vi si bi li té tou jours ac crue » de
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la lit té ra ture en vi ron ne men tale, ainsi que son ter reau : la pré oc cu pa‐ 
tion éco lo gique, chaque jour ren for cée par la vi si bi li té de la ques tion
cli ma tique et des nui sances de la pol lu tion, mais aussi par la mo di fi‐ 
ca tion de notre rap port aux ani maux. Ce foi son ne ment est sanc tion‐ 
né par de nou veaux phé no mènes  : ap pa ri tion en 2018 du Prix du
roman d’éco lo gie, «  prises de pa role d’écri vains en fa veur de l’en vi‐ 
ron ne ment », nou velles pas se relles théo riques entre l’éthique et la lit‐ 
té ra ture en vi ron ne men tale. Dans le pro lon ge ment de cette émer‐ 
gence, l’uni ver si té a em boî té le pas, dans les tra vaux in di vi duels et
dans l’ap pa ri tion de nou veaux groupes de re cherche.

Les 20 contri bu tions de ce re cueil sont ré par ties en 5 sec tions com‐ 
por tant cha cune quatre cha pitres. La pre mière sec tion, « En vi ron ne‐ 
ments lit té raires », pro longe di rec te ment l’état des lieux en ta mé par
l’in tro duc tion. Mi chel Col lot, sous le titre « La na ture a lieu(x) », rap‐ 
pelle la « place crois sante » prise par la na ture dans les arts et la lit té‐ 
ra ture « de puis au moins un quart de siècle » et in ter roge la pré sence
de cette na ture dans la poé sie contem po raine, mais sur tout la na ture
de cette na ture et ce que cette poé sie a à dire d’elle, dans un nou veau
rap port à la fois à ce Je qu’on dit ly rique et aux «  lieux  » dont elle
prend la dé fense. Anne- Sophie Don na rieix étu die ce qu’elle ap pelle
les « es paces ab sents » dans ces « éco lo gies du vide » à l’œuvre dans
Dog ger land (2019) d’Éli sa beth Fil hol et Un monde sans ri vage (2019)
d’Hé lène Gaudy. Ter ri toire dis pa ru de puis des mil lé naires ou ban‐ 
quise aux contours mou vants  : leur trai te ment par la fic tion per met
de confron ter ces « es paces du vide » à la fois à l’ima gi naire géo gra‐ 
phique et à l’éco poé tique et d’étu dier les « nou velles stra té gies d’écri‐ 
ture » qu’ils sus citent et qui font du roman un « lieu de mé moire éco‐ 
lo gique et lit té raire  ». Ric car do Ba ron ti ni étu die les «  ques tions
d’échelle dans la fic tion en vi ron ne men tale contem po raine  »  : ce qui
est ré éva lué dans cette lit té ra ture, étu diée à par tir de cinq ro mans
fran co phones contem po rains, est en effet l’échelle, spa tiale ou tem‐ 
po relle, de l’homme et du monde, à l’aune de la quelle l’homme per çoit
le monde dans le quel il vit. Les nou velles pers pec tives of fertes par le
chan ge ment d’échelle, outre de contri buer au re nou vel le ment de l’in‐ 
ven tio ro ma nesque, jouent éga le ment un rôle do cu men taire et di dac‐ 
tique, dans une visée éco poé tique claire  : celle du lan ceur d’alerte.
Alexandre Gefen (« Les théo ries éco lo giques de la lit té ra ture ») clôt
cette sec tion avec un état des lieux de l’éco cri tique et de l’éco poé ‐
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tique, et af firme que la «  lit té ra ture éco lo gique a peut- être pour le
XXI  siècle l’im por tance qu’a eue la lit té ra ture en ga gée pour le XX
siècle », et que son objet est « une grille her mé neu tique es sen tielle
pour la cri tique lit té raire contem po raine ».

e e

La deuxième sec tion de l’ou vrage, « Pré sence du non- humain », in‐ 
ter roge la pré sence du monde vé gé tal et sur tout du monde ani mal
dans la lit té ra ture. Han nah Cor ne lius s’at taque à l’in dif fé rence – voire
la dé va lo ri sa tion – in duite par le re gard de l’homme sur le monde vé‐ 
gé tal, et l’on met tra évi dem ment cette in dif fé rence, cette dé va lo ri sa‐ 
tion, en rap port avec le fait qu’une seule contri bu tion de ce col lec tif
est consa crée au monde spé ci fi que ment vé gé tal. Han nah Cor ne lius
étu die les textes de l’au trice belge Chris tine Van Acker et par ti cu liè‐ 
re ment son essai L’en vert de nos corps (2020). Sous le titre «  Le
monde vé gé tal et l’in ter con nec ti vi té  », cette contri bu tion bat en
brèche l’idée d’une ma tière or ga nique neutre et montre que, sous
bien des as pects, le « som met » de l’évo lu tion n’est pas l’homme mais
l’élé ment qui a rendu pos sible la vie sur terre et qui nous per met en‐ 
core de sur vivre : le monde vé gé tal. Les trois autres contri bu tions de
la sec tion étu dient le re nou vel le ment de la re pré sen ta tion de l’ani mal
dans le récit. So phie Milcent- Lawson ana lyse ce re nou vel le ment sous
le titre « Ren con trer un ani mal : re nou vel le ment d’un topos lit té raire
à l’ère de l’an thro po cène », à par tir de lec tures d’ex traits de ro mans
fran co phones contem po rains, chez les quels elle pointe le dé cen tre‐ 
ment de la pré sence de l’ani mal ; la ren contre de l’hu main avec celui- 
ci «  n’est plus un em brayeur nar ra tif […] mais une sé quence brève,
iso lée, qui re nonce à don ner nais sance à un récit ». Jodie Lou Bes son‐ 
net étu die, « du porc de bat te rie à l’ani mal my thique », l’« évo lu tion
des per son nages por cins dans Le Der nier Monde (2007) de Cé line Mi‐ 
nard et la tri lo gie Mad dAd dam (2013) de Mar ga ret At wood  », ré cits
d’an ti ci pa tion construi sant une fin du monde dans la quelle les porcs,
af fran chis de l’éle vage in dus triel, sont de ve nus des per son nages
jouis sant du sta tut de per sonnes, des per sonnes dont on rap pelle la
proxi mi té, y com pris gé né tique, avec le genre hu main. « Des voix ani‐ 
males dans les al bums de lit té ra ture de jeu nesse […] » : c’est dans la
lit té ra ture de jeu nesse que Flo rence Gaiot ti ob serve la façon dont
l’an thro po mor phi sa tion de l’ani mal, en core ma jo ri taire dans les ou‐ 
vrages des ti nés au jeune pu blic, com mence à être concur ren cée par
une re pré sen ta tion réa liste de l’ani mal. Ce «  tour nant ani mal  » est
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ana ly sé à tra vers trois au to bio gra phies ani males contem po raines, qui
tra duisent une in jonc tion ré cente « à prê ter at ten tion à des réa li tés
ani males, à dé fendre leur bien- être ».

« Ima gi naire de l’oikos »  : l’objet de la troi sième sec tion est le lieu, la
façon dont on s’y at tache et dont on l’ha bite. Co lette Ca me lin rend
compte de l’évo lu tion de notre ha bi tat d’ori gine, la cam pagne, «  du
tra vail de la terre au tra vail de l’écri ture », dans les ré cits de Gi sèle
Bienne et de Paola Pi ga ni, dont l’ac tion se situe dans ces an nées 1950
à 1980 où l’agri cul ture tra di tion nelle a lais sé la plus grande place à
l’agri cul ture in dus trielle  : ré cits au to fic tifs d’au trices ha bi tées d’une
«  conscience éco lo gique  », qui donnent à lire l’at ta che ment à un
monde pay san en voie de dis pa ri tion et la tra gé die de sa des truc tion.
Ma ri nel la Ter mite («  Éco- maisons ou la vé gé ta li sa tion chez Franck
Bouysse et Julia Deck ») évoque la place de la na ture au tour des ré‐ 
centes ten ta tives d’y re tour ner aux quelles par ti cipent les «  mai sons
au to suf fi santes », en par ti cu lier dans deux ro mans fran çais contem‐ 
po rains, en ré vé lant les im bri ca tions à l’œuvre entre l’homme, l’ar ti‐ 
fice et la na ture. Il s’y ré vèle que même si «  la lit té ra ture as sure de
plus en plus de vi si bi li té à la ques tion éco lo gique », la na ture ne se
laisse pas do mes ti quer, même ami ca le ment, et que « vivre la na ture »
re vient à vivre une mar gi na li té dif fi cile. C’est à la ré ap pa ri tion des
grands pré da teurs (loup, lynx, ours) en France que l’on doit, selon
Anna Ja cobs, la ré sur gence de la lit té ra ture pas to rale («  Co ha bi ter
avec les grands pré da teurs dans le récit pas to ral contem po rain »). Les
cli vages au tour de la ré in ser tion de ces pré da teurs – le loup en par ti‐ 
cu lier – dans une na ture qui n’a presque plus rien de sau vage sont im‐ 
por tés à pré sent dans notre lit té ra ture  : ce que cette lit té ra ture dé‐ 
fend est la pos si bi li té d’une co ha bi ta tion entre un type nou veau de
« sau va ge rie » et les hommes qui la cô toient, en pre mier lieu les ber‐ 
gers, co ha bi ta tion qui tienne compte à la fois de l’im pé ra tif éco lo‐ 
gique et de la «  dé tresse des éle veurs  ». «  Nouer le monde et la
langue  »  : Do mi nique Ni nanne étu die la di men sion éco lo gique qui
sert de cadre à l’his toire d’amour À l’es père (2007) de San drine
Willems. Au- delà de cette his toire d’amour, le récit té moigne de l’op‐ 
po si tion entre un «  at ta che ment au monde  », une «  nouai son  », et
l’ap pro pria tion mas cu line de la viande, de la femme. L’« écri ture de la
nouai son » tra vaille les cou leurs, sons, odeurs, sa veurs de la na ture,
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et pro pose une lec ture se reine et pa tiente d’un phra sé et d’une
langue au ser vice de l’« en chan te ment » de la na ture.

La qua trième sec tion, « Bou le ver se ments en vi ron ne men taux », porte
évi dem ment sur l’ac tua li té dys pho rique de notre siècle à l’heure de
l’An thro po cène et de ses deux fa cettes  : la dis pa ri tion de l’ani mal et
l’ag gra va tion de la pol lu tion et du dé chet. Du côté de la pre mière,
Pierre Schoentjes contex tua lise et ana lyse L’Adieu au tigre (2008)
d’Ar mand Far ra chi («  “Au tigre  ! Ô Tigre…”  : Écrire la dis pa ri tion  »),
qu’il dé fi nit comme «  le seul récit lit té raire ma jeur met tant l’ex tinc‐ 
tion au centre de ses in ter ro ga tions  ». De cet ou vrage écrit par un
écri vain en ga gé dans l’éco lo gie où la fin du tigre re pré sente par mé‐ 
to ny mie la dis pa ri tion du monde ani mal, Pierre Schoentjes sou ligne la
qua li té lit té raire et fait le pari qu’une telle qua li té puisse « ser vir […]
une cause avec une force qui est celle de la lit té ra ture ». Sara Bue‐ 
kens choi sit deux ro mans de l’écri vain mal gache Jean- Luc Ra ha ri ma‐ 
na na et un roman de l’écri vaine mau ri cienne Anan da Devi pour abor‐ 
der « La re pré sen ta tion du dé chet » dans le récit, en par ti cu lier dans
l’uni vers des îles de l’océan In dien, ra va gées par les consé quences de
l’in dus tria li sa tion et de la pol lu tion, même s’il est vrai que ces ré cits
ne sont que deux re pré sen tants d’une «  pu bli ca tion ex po nen tielle
d’œuvres met tant en avant un uni vers pol lué, glauque et toxique  ».
Les per son nages de ces ré cits vivent au mi lieu des dé chets jusqu’à
faire corps avec eux, se dé vo rant les uns les autres. Dans ces uni vers
où les pauvres sont « eux aussi les ré sul tats d’une “ex cré tion” » de la
so cié té, «  par ler du dé chet, c’est lui don ner le droit d’exis tence  ».
L’écri vaine et cher cheuse Ca ro line De Mul der rap pelle elle aussi com‐ 
ment dé chets et per son nages peuvent se construire au mi roir les uns
des autres. Elle aborde la ques tion du dé chet («  Cal caire  : dé chets
toxiques et quête ro ma nesque  ») en re ve nant sur l’écri ture de son
roman Cal caire (2017). Dans ce récit de ge nèse ro ma nesque, elle ex‐ 
plique être par tie du désir d’écrire un roman sur le dé chet tout au tant
que d’un ques tion ne ment sur le fait de faire d’une telle ma tière, om‐ 
ni pré sente et in vi sible à la fois, une ma tière lit té raire. Reste que le
dé chet dé borde de puis quelques an nées et qu’il était nor mal qu’il dé‐ 
borde aussi en lit té ra ture. Ce re tour sur la fa brique du roman re vi site
ses consti tuants  : es pace, per son nages, struc ture, et ex plique com‐ 
ment « grâce à la mise en roman, l’or dure ré fé ren tielle se fait po ly sé‐ 
mique, sym bo lique, mé ta pho rique  ». C’est avec Fu ku shi ma que Phi ‐
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lippe Well nitz clôt cette sec tion («  Fu ku shi ma dans les lit té ra tures
fran co phones et ger ma no phones »)  : le to po nyme évoque dé sor mais
dans notre ima gi naire col lec tif la triple ca tas trophe d’un tsu na mi,
d’un trem ble ment de terre et du se cond grand in ci dent nu cléaire que
nous au rons connu, 25 ans après Tcher no byl. Si, comme le rap pelle
Phi lippe Well nitz, re pre nant les mots de l’au trice ja po naise Ryoko Se‐ 
ki gu chi, « il y a clai re ment un avant et un après Fu ku shi ma dans la lit‐ 
té ra ture ja po naise », l’« onde de choc » de Fu ku shi ma a se coué la lit‐ 
té ra ture, tout au moins eu ro péenne (France, Al le magne, Au triche,
Suisse). À tra vers l’état des lieux de la lit té ra ture nar ra tive consa crée
à Fu ku shi ma, re pré sen tée par quatre de ces ré cits pu bliés entre 2011
et 2018 (Je li nek, Mau vi gnier, Mu schg, Re ver dy), l’ar ticle étu die les fa‐ 
çons de tra duire la ca tas trophe et la façon dont les dif fé rentes voix
nar ra tives prennent en charge ou non l’émo tion qu’elle in duit, mais
aussi la façon dont l’écri ture de chaque au teur/trice aura pu ou non
être bou le ver sée par cet évé ne ment fon da teur dans notre his toire ré‐ 
cente.

Le titre « En ga ge ments » re cueille dans la cin quième et der nière sec‐ 
tion les études por tant sur l’en ga ge ment lit té raire, où le com bat éco‐ 
lo gique se croise avec d’autres com bats. C’est une dys to pie qui est
l’objet d’étude d’Alain Ro mes tang (« Les lieux, les liens et la fuite dans
Les Fur tifs d’Alain Da ma sio »). Dans le roman Les Fur tifs (2019), Alain
Da ma sio évoque un monde qui n’est que le pro lon ge ment mor ti fère
de notre monde ac tuel et qui n’offre à l’homme que la fur ti vi té pour
al ter na tive. Dans ce roman, ce n’est pas seule ment l’in ven tio qui est la
marque de l’en ga ge ment de son au teur, mais aussi la langue de la fur‐ 
ti vi té, ce qui conduit l’au teur de l’ar ticle à qua li fier Alain Da ma sio
d’éco poète. L’en ga ge ment croi sé concerne aussi le com bat éco lo gique
dans sa di men sion éco fé mi niste, abor dée par Marie Vigy dans trois
ro mans fran co phones de Cé line Mi nard, An drée Wil hel my et Clau die
Hun zin ger, écrits entre 2016 et 2019 (« L’en sau va ge ment comme stra‐ 
té gie d’af fran chis se ment éco fé mi niste dans Le Grand Jeu, Le Corps
des bêtes et Les Grands Cerfs »). Marie Vigy rap pelle en pré am bule de
cette étude le double constat que nos concep tions de la na ture sont
do mi nées par une «  vi sion pa triar cale  » et que la cri tique éco fé mi‐ 
niste fran co phone est à la traîne si on com pare sa maigre pro duc tion
à la fer ti li té de la cri tique éco fé mi niste an glo phone : elle voit dans ce
se cond constat la marque d’une dé fiance du fé mi nisme fran çais en‐
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vers la ca té go rie de na ture. Les trois ré cits éco fé mi nistes à l’étude,
écrits par trois ro man cières, par tagent selon Marie Vigy « le contre‐ 
pied d’une cer taine cri tique fé mi niste qui, en s’in ter di sant de pen ser
tout rap port entre les femmes et la na ture, en té rine au même mo‐ 
ment la dis tinc tion hié rar chi sante entre culture et na ture »  ; il par‐ 
tagent éga le ment une com po si tion de per son nages fé mi nins sui vant
des va leurs qu’elle at tri bue à une « fé mi ni té na tu relle » et battent en
brèche « des images en core très gen rées du sau vage ». Cé cile Cha pon
(« Ré sis tance et sym biose dans les lit té ra tures an tillaises ») ex plique
qu’il est im pos sible de poser la ques tion éco lo gique dans les « lit té ra‐ 
tures de la Ca raïbe et de l’Amé rique des plan ta tions » sans prendre en
compte l’ex tinc tion mas sive des pre miers peuples et de leur langue, le
mé tis sage et l’es cla vage qui ont pré si dé à la for ma tion de leur culture,
ainsi que la ques tion co lo niale et le sys tème plan ta tion naire qui y
règnent. En convo quant en par ti cu lier Or me rod (2003) d’Édouard
Glis sant, elle étu die le lien entre l’éco lo gie et l’éman ci pa tion cultu relle
et so ciale, qui dé fi nissent la confi gu ra tion de la lutte éco lo gique
contem po raine. Co rinne Four nier Kiss re ferme cette sec tion en as so‐ 
ciant l’Ama zo nie et ses ha bi tants, «  les crimes eth niques et éco lo‐ 
giques » (« Quelle “via bi li té” pour l’Ama zo nie et ses In di gènes au XXI
siècle ? Lec tures de Da niel Mun du ku ru et de Pas cal Ma nou kian »), et
s’ap puie pour cela à la fois sur des textes de l’écri vain bré si lien et sur
un roman de l’écri vain fran çais, Le Cercle des Hommes (2020). Elle
rap pelle que la dé fo res ta tion de l’Ama zo nie ne concerne pas seule‐ 
ment la dis pa ri tion pro gres sive de notre bio di ver si té mais éga le ment
l’ex tinc tion des eth nies qui l’ha bitent, pro lon ga tion mo derne des
mas sacres des siècles an té rieurs. La mise en mi roir des textes de Da‐ 
niel Mun du ru ku, écri vain issu de ces eth nies en voie de dis pa ri tion,
écri vant pour tenir à la jeu nesse de son pays un dis cours dé fen dant
na ture et cultures eth niques, et du roman de Pas cal Ma nou kian lui
per met de com pa rer deux dis cours tenus à par tir de « pers pec tives
dif fé rentes » qu’elle juge « com plé men taires ».

e

En clau sule de ce re cueil, un texte in édit de Gi sèle Bienne, une des
au trices fran çaises pion nières de l’éco lit té ra ture, d’ailleurs étu diée
par Co lette Ca me lin dans la troi sième sec tion de l’ou vrage  : «  Les
pou voirs d’une mai son ». L’au trice y re vi site la mai son dans la quelle
elle a vécu dans sa jeu nesse et à par tir de la quelle elle a pu écrire, une
mai son qu’elle a ha bi tée ou plu tôt, comme elle le dit, une «  mai son
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[qui l’a] ha bi tée », une mai son où sont nées ses pré oc cu pa tions éco lo‐ 
giques. L’in ser tion de cet in édit à la suite des vingt contri bu tions qui
le pré cèdent rap pelle sans le dire l’in fluence du cadre sur nos ima gi‐ 
naires et notre fer ti li té créa trice et la façon dont notre cadre étroit
(éco si gni fiait bien « mai son » à l’ori gine) in ter roge le cadre plus large
qui sert d’ha bi tat à l’hu ma ni té.
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