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2°) Titre précis de la session 

Economie circulaire comme moteur de transformation ? Quelle capacité transformative de 
l'économie circulaire aux échelles territoriales, pour aller vers une société écologique et solidaire ? 
Regards croisés interdisciplinaires sur les enjeux, leviers, limites, freins. 

Circular economy as transformation engine? What transformative capacity of circular economy at
territorial scales, to move towards an ecological and inclusive society? Interdisciplinary perspectives
on the issues, limits, drivers and constraints.

La transition écologique touche impose de repenser nos activités vitales et quotidiennes, comme celle
de se nourrir, et de le faire de manière globale et systémique, c’est-à-dire en ayant une vision à la fois
des aspects les plus macro (comment assurer la résilience des systèmes de production agricoles face
aux  perturbations  liées  aux  crises  sanitaires,  géopolitiques  ou  climatiques ?)  et  des  plus  micro
(pratiques  et  perceptions  des  consommateurs  dans  leurs  actions  de  consommation  au  quotidien ;
reconfiguration  des  chaînes  de  valeur  au  sein  des  organisations  productives ;  reconfiguration  de
« ressources négatives » en « ressources stratégiques » dans une logique de circularité). 

La notion d’économie circulaire a été développée dès les années 1960 par les travaux de K Boulding
(1966, 1972) qui a critiqué l’absence de limites propre au système économique dominant (l’économie
du cow boy). Il a ainsi introduit l’idée d’un monde fini (l’économie de l’astronaute qui vit dans un
espace aux ressources limitées),  idée qui  est  maintenant  reconnue par différents travaux (voir  par
exemple  les  rapports  du  GIEC)  ou  mesurée  par  différents  indicateurs  globaux  (empreinte
environnementale, jour du dépassement...). Sa conception de l’économie et sa critique de la croissance
ont à l’époque été critiquées tant par les économistes que par les écologistes (Spash, 2013) au moment
où  Goergescu-Roegen  en  1971  démontrait  l'entropie  des  systèmes  économiques.  Ces  débats  ont
émergé, dans un contexte de prise de conscience de l'impact de l'activité économique sur la nature
(avec notamment le succès de Silent Spring de Rachel Carson, 1962) et d'émergence d’autres critiques
du  modèle  (critique  du  développement,  des  inégalités  organisées  à  partir  d’un  point  de  vue
essentiellement productif). 

Ainsi  d'abord  peu  prise  en  compte,  puis  réinvestie  par  Pearce  et  Turner  (1990),  des  acteurs
économiques (Ellen Mc Arthur) et des Etats (Loi cadre en Chine de 2012, Loi 2015-992 puis Loi
2020-105 en France, etc.), la notion d’économie circulaire semble aujourd'hui avoir pris les devants
sur d’autres notions critiques comme la soutenabilité, le développement durable, la transition, voire la
décroissance.  Néanmoins,  elle  est,  comme  le  développement  durable,  très  malléable  et  sujette  à
controverses (Theys, 2014). La circularité peut être à visée purement instrumentale et restreinte (par
exemple limitée à une politique de gestion des déchets) ou au contraire viser un changement plus
radical  de  modèle,  comme  la  «  circularité  authentique  »  (Bourg  et  Arnsperger,  2016)  et  autres
concepts de société circulaire transformative (Friant et al., 2020). Les politiques publiques en Europe
et dans le monde tendent à favoriser une vision étendue d'une économie circulaire, restant pourtant peu
contraignante et le plus souvent centrée sur la gestion des déchets. Néanmoins, par rapport à la notion



de  développement  durable,  elle  promeut  une  mise  en  oeuvre  plus  opérationnelle  et  à  différentes
échelles (l’entreprise, l’organisation, le territoire, la région etc.). 

Objectifs : 

Cette session part du constat de la pluralité des approches disciplinaires étudiant la transition vers une
société durable, solidaire et écologique et postule la nécessité de leur rencontre par des approches
interdisciplinaires  pour  engager  une réelle  transformation systémique.  L'approche systémique peut
s'incarner dans différentes dimensions et acceptions territoriales (écosystème, bassin versant, bassin de
vie, quartier, etc. territoire de projet, territoire vécu, etc.), incluant toutes les dimensions anthropiques
ou  non  liées  aux  échanges  sociaux  et  physiques  des  êtres  humains.  Cette  session  invite  ainsi
différentes disciplines à présenter et discuter les concepts, outils et méthodologies identifiés pour leur
pouvoir de transformation systémique du territoire, aux échelles locales autant que globales. Il s'agira
notamment  d'expliciter  les  méthodes,  les  résultats,  les  difficultés  rencontrées  et  les  solutions,  qui
pourraient contribuer à rentrer en discussion avec d'autres disciplines. 
Elle  vise  à  accueillir  des  communications  critiques  sur  la  notion  de  circularité  dans  une  optique
pluridisciplinaire voire interdisciplinaire. Il peut s’agir de discuter de la notion elle-même, de la mettre
en  perspective  par  rapport  à  divers  champs  disciplinaires,  de  proposer  des  expérimentations
alternatives, d’évaluer des dispositifs qui se placent dans le champ de la circularité. 
Les  contributions  pourront  également  réfléchir  aux  méthodes  permettant  de  mettre  en oeuvre des
projets alternatifs  dans des organisations ou sur des territoires.  Qui sont  les acteurs à l'origine de
l'émergence de ces projets alternatifs ? Quels sont leurs modes d'organisation ? Quels sont les freins au
développement de ces projets ? Quel est le rôle du territoire dans ce développement ? 

Les contributions pourront partir de cas concrets, d'exemples critiques d'économie circulaire ou de
concepts autour des questions de transformation de la société dans toutes ses dimensions. 
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