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AVANT-PROPOS 

Face à l’urgence économique, environnementale et sociale actuelle, il est indispensable d'adopter des 

perspectives novatrices pour aborder les défis contemporains. L'écologie politique radicale s'affirme 

comme une approche originale pour redéfinir nos rapports avec la nature et nos modes de vie collectifs. 

Réfléchir à l'écologie politique radicale n'est-ce pas aussi repenser notre société dans son ensemble ? 

Les initiatives de circuits courts et les dynamiques locales offrent des solutions innovantes et résilientes 

aux défis globaux. Aujourd'hui, une transition juste1 n'est plus seulement une question environnementale, 

mais un impératif sociétal. 

Solidairement vôtre, 

Denis Stokkink, Président de Pour La Solidarité 

1 Mocaer, A., Renard L., novembre 2023, La transition juste : introduction à un concept de solidarité, Note d’analyse, Pour La Solidarité-PLS 
https://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/la-transition-juste-introduction-un-concept-de-solidarite 

https://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/la-transition-juste-introduction-un-concept-de-solidarite
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INTRODUCTION 

Ces dernières années, de nouveaux mouvements d’écologie se sont développés afin de rompre avec la 

relation traditionnelle entretenue entre humains et nature. Cette vision dichotomique a notamment été 

remise en question par Philipe Descola2, anthropologue français, qui défend une vision plus horizontale 

entre nature et culture. C’est dans cette dynamique de rupture avec des visions plus traditionnelles que 

rentrent dans les espaces de lutte les mouvements d’écologie politique radicale. Le mot radical a ici un  

sens que l’on ne peut directement lui deviner. Il incarne un ensemble de mouvements qui voient la 

radicalité comme un retour à la racine. Il faut lutter avec la nature et non pour elle. La nature est 

considérée non plus comme environnement, mais comme tissu social.  

Symboles de cette forme de lutte écologique, les cas du Lac Bullicante et du Marais Wiels nous 

permettent de tirer des enseignements à l’échelle européenne. Ces lieux ne sont pas seulement des 

espaces de lutte écologique, mais également des symboles de réappropriation de l'espace par des 

communautés. Leur importance réside dans ce qu’ils représentent symboliquement : un retour aux 

racines et une redéfinition du rapport entre humains et nature. Ils incarnent une lutte où la nature est 

intégrée comme un être social à part entière, reflétant une transformation profonde des perceptions et 

des actions écologiques. 

Toutefois, il est essentiel de noter que les habitant·e·s des quartiers concernés ne se sont pas 

réapproprié·e·s ces espaces de manière homogène. Par exemple, les dynamiques observées autour du 

Lac Bullicante diffèrent de celles du Marais Wiels. Cela démontre que les processus de réappropriation 

et d'engagement écologique peuvent varier considérablement en fonction des contextes locaux et des  

communautés impliquées. Les expériences de ces deux lieux illustrent la diversité des réponses et des 

stratégies adoptées dans la lutte pour une écologie politique radicale en Europe ainsi que la forte 

dimension symbolique de ces luttes écologiques.  

2 Lerosier, T. (2017). Philippe Descola, Par-delà nature et culture: Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2015, 800 pages. Questions de 
communication, 31, 555 -  557. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.11371 

https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.11371


I. ÉVEIL DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE RADICAL

Le courant d’écologie politique radical s’est développé en lien avec un passage d’une vision universaliste 

vers une vision pluriversaliste. Les contributions de cette approche sont multiples et contribuent à 

replacer la Nature au centre de la cause.  

1. DE L’UNIVERSALISME AU PLURIVERSALISME : NOUVELLE

PERCEPTION DE LA LUTTE ÉCOLOGIQUE

• L'universalisme et ses critiques

L'universalisme est profondément enraciné dans la tradition philosophique occidentale et est associé  à 

des concepts tels que la rationalité, la modernité et le progrès. Toutefois, cette approche est de plus en 

plus critiquée pour son ethnocentrisme et son incapacité à rendre compte de la diversité des 

expériences humaines et des relations avec la nature. Les critiques de l'universalisme soulignent qu'il 

tend à imposer des normes et des valeurs occidentales au reste du monde, souvent au détriment des 

cultures et des savoirs locaux. Des sociologues comme Edward Said, dans son ouvrage "Orientalism"3, 

ont analysé comment les discours universels occidentaux ont été utilisés pour justifier et maintenir le 

pouvoir colonial en dévalorisant et en essentialisant les cultures non occidentales. Dans le domaine des 

études féministes, des chercheuses comme Chandra Talpade Mohanty4 et Bell Hooks5 ont mis en 

lumière comment les discours universels ont souvent marginalisé les voix des femmes non occidentales 

et ont ignoré leurs expériences spécifiques et leurs luttes 

• Émergence du pluriversalisme

Ces dernières années, plusieurs chercheur·euse·s, notamment originaires des pays du Sud, ont 

réexaminé ces questions et proposé une approche alternative : le pluriversalisme 6. Le pluriversalisme 

rejette l'idée d'un monde unifié et universel pour embrasser la diversité des visions du monde et des 

modes de vie. Cette théorie s'oppose aux concepts occidentaux ethnocentrés en valorisant la multiplicité 

des expériences et des connaissances. Selon Arturo Escobar (2018), le pluriversalisme reconnaît "la 

diversité radicale des mondes et des ontologies"7. Le pluriversalisme est ainsi une reconnaissance de la 

pluralité des façons de comprendre et de vivre dans le monde. Il met en avant les différentes 

cosmologies, philosophies et pratiques écologiques qui existent au sein des diverses cultures e t 

sociétés. 

• Répercussions sur les luttes écologiques

Les mouvements et pensées d’écologie radicale s’en inspirent particulièrement dans l’objectif de 

repenser le vivant. En effet, ceux-ci entendent réanimer ce qui a été désanimé et contrer une approche 

du vivant-non-humain comme entité qui existerait uniquement comme identité utilisable. Des 

organisations telles que les Soulèvements de la Terre jouent un rôle clé en critiquant l'universalisme 

occidental qui impose des normes utilitaristes et réductrices aux entités vivantes. Elles réaffirment la

3 Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, 1978. 
4 Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Duke University Press, 2003. 
5 Bell Hooks, Feminist Theory: From Margin to Center, South End Press, 1984. 
6 Hurtado López, F. (2017). Universalisme ou pluriversalisme : Les apports de la philosophie latino-américaine. Tumultes, 48, 39-
50. https://doi.org/10.3917/tumu.048.0039
7 Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Duke University Press.
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valeur intrinsèque et la dignité propre de chaque être vivant, promouvant une écologie respectueuse et 

holistique influencée par des figures comme Aldo Leopold8, Vandana Shiva9, et les principes de 

l'écologie profonde d'Arne Næss10, qui mettent en avant l'interconnexion et l'interdépendance des 

espèces et des écosystèmes. 

2. CONTRIBUTION DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE RADICALE

L'écologie politique radicale, en s'appuyant sur les principes du pluriversalisme, apporte une multitude 

de contributions significatives à la lutte écologique contemporaine. 

• Réintroduction d'une dimension éthique et spirituelle

En reconnaissant les éléments naturels comme des entités juridiques, l'écologie radicale brise la vision 

utilitariste et instrumentaliste de la nature, la considérant non plus comme une ressource à exploiter, 

mais comme un partenaire avec lequel coexister. Par exemple, la reconnaissance du Fleuve Atrato 

comme une entité juridique en Colombie témoigne de cette réorientation éthique11.  

• Élargissement du champ de la justice environnementale

L'écologie radicale intègre les perspectives et les savoirs autochtones et des communautés 

marginalisées, favorisant une approche plus inclusive et équitable des enjeux écologiques. Cela met en 

lumière les injustices environnementales subies par ces communautés et élabore des solutions tenant 

compte de leur réalité et de leurs besoins spécifiques12. 

• Innovation dans les politiques environnementales

En s'éloignant des solutions standardisées et en adoptant des approches diversifiées, l'écologie radicale 

ouvre la voie à des pratiques plus adaptées aux contextes locaux et aux spécificités culturelles . Par 

exemple, l'initiative de reconnaître des entités naturelles comme sujets de droits inspire des politiques 

innovantes ailleurs dans le monde13. 

• Sensibilisation et éducation à l'importance de la biodiversité

L'écologie radicale promeut une vision holistique de la conservation et de la coexistence, essentielle 

pour faire face aux défis environnementaux actuels. Elle valorise la diversité des formes de vie et des 

cultures, favorisant une compréhension plus profonde et respectueuse de la biodiversité 14. 

En somme, l'écologie politique radicale, en s'appropriant les concepts du pluriversalisme, offre des 

perspectives renouvelées et nécessaires pour repenser notre rapport à la nature et renforcer les luttes 

écologiques dans une optique de justice sociale et de durabilité. 

8 Aldo Leopold, A Sand County Almanac, Oxford University Press, 1949. 
9 Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace, South End Press, 2005. 
10 Arne Næss, Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy, Cambridge University Press, 1990. 
11 Rodríguez-Garavito, C. (2019). A Human Rights Approach to Environmental Protection: The 2016 Atrato River Case. Environmental Policy 
and Law, 49(6), 537-544. DOI: 10.3233/EPL-190162 
12 Martinez-Alier, J. (2020). The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar Publishing. 
13 Kauffman, C. M., & Martin, P. L. (2018). Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian Lawsuits 
Succeed and Others Fail. World Development, 92, 130-142. DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.11.017 
14 Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Duke University Press. 
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II. MARAIS WIELS & LAC BULLICANTE: SYMBOLES

DE RÉSISTANCE ÉCOLOGIQUE EN EUROPE

Les histoires du Marais Wiels et du Lac Bullicante illustrent comment des espaces urbains peuvent se 

transformer en refuges écologiques imprévus, témoignant de la rési lience de la nature et de la capacité des 

communautés à réimaginer et revitaliser leur environnement. « Ces deux zones humides »15, bien que nés 

dans des contextes différents, ont convergé pour devenir des symboles de lutte et de résistance 

écologique en Europe. Cependant, il reste important de comprendre et de définir les limites de la 

réappropriation de ces espaces.  

1. LÀ OU LA NATURE RENAIT : CHRONIQUES D’ESPACES

EN MUTATION

• Marais Wiels

Le Marais Wiels, situé à Bruxelles, a émergé en 2008 au cœur de la crise financière. Il est né de la 

fracture d’un aquifère souterrain, créant un espace aquatique inattendu dans une zone urbanisée. Cet 

événement fortuit a transformé un terrain vague en un espace de biodiversité, attirant une variété 

d'espèces végétales et animales. Le marais est devenu un écosystème unique, intégrant même des 

fragments d’infrastructure urbaine dans son paysage16. 

Des habitant·e·s de Bruxelles et d’ailleurs ont rapidement reconnu la valeur écologique et symbolique du 

Marais Wiels. Iels ont commencé à vouloir protéger et valoriser cet espace, le voyant comme un symbole 

de résilience en pleine crise économique. Des initiatives citoyennes se sont multipliées pour préserver le 

marais, menant à des actions de nettoyage, de plantation et d’éducation environnementale. Le Marais 

Wiels est devenu un lieu de rassemblement, où des événements culturels et écologiques sont  organisés, 

renforçant le lien entre nature et société urbaine17. 

L'importance du Marais Wiels réside également dans sa capacité à mettre en évidence comment des 

espaces urbains abandonnés peuvent être reconquis par la nature et les citoyen·ne·s. Il peut alors servir 

d'exemple pour d'autres villes confrontées à des défis similaires, montrant qu'il est possible de créer des 

espaces de biodiversité même dans les environnements les plus inattendus18.  

• Lac Bullicante

Le Lac Bullicante, situé à Rome, a émergé en 1992 dans le squelette d’un centre commercial 

abandonné. Ce lac, né sur un parking en béton, incarne la capacité symbolique de la nature à se 

réapproprier des espaces artificiels et à les transformer en habitats vivants. Le béton du parking, bien 

15 Wei, A.-L., & Cirillo, V. (2023). Penser avec les zones humides. En quête d'avenirs désirables. Le journal de culture et démocratie,(57), 
9-11.
https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/368386/Holdings 
16 Vermeulen, M. (2019). The Urban Wetlands of Brussels: Challenges and Opportunities for Biodiversity. Urban Ecology Review, 12(3), 

456-472. 

17 Dewaelheyns, V., Rogge, E., & Vanempten, E. (2016). Green Space in Urban Areas: Exploring the Potential of Urban Green Infrastructure. 
Landscape and Urban Planning, 147, 1-10. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2015.11.007  

18 Gandy, M. (2018). Urban Nature and the Ecological Imaginary. International Journal of Urban and Regional Research, 42(6), 1035-1048. 
DOI: 10.1111/1468-2427.12792 
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qu'incongru, fait désormais partie intégrante de l'écosystème du lac, offrant des surfaces pour la 

croissance des plantes aquatiques et un refuge pour la faune19. 

Des citoyen·ne·s romain·e·s ont rapidement compris l'importance du Lac Bullicante. Iels ont entrepris 

des actions pour protéger ce nouvel écosystème, en sensibilisant le public à sa valeur écologique et en 

luttant contre les projets de réaménagement qui menaçaient sa survie. Le lac est devenu un symbole 

d’une lutte écologique qui veut laisser la nature reprendre ses droits20.  

Les initiatives locales autour du Lac Bullicante incluent des projets éducatifs et des événements 

communautaires visant à sensibiliser les résidents et résidentes à l'importance de la biodiversité urbaine. 

Ces actions ont permis de créer un sentiment de communauté et de responsabilisation, en montrant que 

les citoyens et citoyennes peuvent jouer un rôle actif dans la préservation de leur environnement21.  

Il reste important de souligner que les luttes écologiques du Marais Wiels et du Lac Bullicante diffèrent en ce

qu’elles n’ont pas été menées en miroir. Quand l’espace du Lac Bullicante s’est vu réapproprié par les

populations ouvrières du quartier dans lequel il s’est développé, le Marais Wiels, lui, a plutôt été défendu 

par des populations issues de milieux sociaux favorisés. En outre, ces deux espaces ont été érigés au 

rang de symbole de la lutte écologique ce qui a grandement contribué à leur préservation par des 

militant·e·s et par les institutions publiques.  

2. MARAIS WIELS ET LAC BULLICANTE : SYMBOLES DU

CAPITALISME A L’ÉPREUVE DE L’EAU

Lorsque l’eau est arrivée sur l’espace, elle a modifié totalement les territoires. En effet, l’eau a émergé et 

interrompu les projets de spéculation immobilière. Les constructeurs ont tenté de drainer l ’eau sans y 

parvenir et ont été contraints d’abandonner le projet. L’abandon a produit deux processus de 

renaturalisation. Grâce à l’absence de planification humaine et de présence humaine sur l’espace, la 

terre et tous les êtres vivants qui l’habitaient ont régénéré deux écologies riches en biodiversité 

jusqu’alors peu présentes en zone urbaine22.  

Avec eux, ont émergé de nouvelles formes de luttes. Des habitant·e·s des quartiers ainsi que des 

défenseur·euse·s de la nature se sont battus pour et avec ces « zones humides ». À Rome par exemple, 

un squat s’est installé à côté et l’espace a été ensuite mis en autogestion. À Bruxelles, c’est un peu 

différent, le quartier ayant subi une forte gentrification, cependant des activistes ont tout de même créé « 

L’effet de Marais Wiels ». Iels ont obtenu par la région de Bruxelles Cap itale et la commune, l’achat du

territoire et sa protection.  

L’émergence de l’eau a métamorphosé toute la fonctionnalité de l’espace lui-même : l’eau a recodifié 

l’espace, a créé une nouvelle manière de faire sens sur ce territoire-là. L’émergence de l’eau comme 

l’abandon de ces espaces ont permis la recomposition d’une société biologique23 où cohabitent 

communautés non-humaines, communautés humaines. Les humains ont composé des activités sur le 

territoire afin d’accompagner les processus de renaturalisation ainsi que d’éduquer sur le sujet à travers 

de nombreuses activités de nettoyage, d’éducation ou autre.  Un livre pertinent sur ce sujet est celui 

d’Anna Tsing qui théorise trois types de résurgence. Il y aurait d’abord la résurgence spontanée  ; « mode 

19 Cecchini, A., & La Rocca, G. (2019). Reviving Urban Spaces: The Case of Lac Bullicante in Rome. Ecological Restoration, 37(2), 115-126. 
DOI: 10.3368/er.37.2.115 
20 Caruso, G. (2021). Urban Resistance and Ecological Restoration: The Fight for Lac Bullicante. Journal of Environmental Policy, 23(4), 333-
348. DOI: 10.1080/09640568.2021.1849503 
21 Petrella, M. (2018). Community Involvement in Urban Ecology: Lessons from Lac Bullicante. Urban Studies, 55(7), 1549-1566. DOI: 
10.1177/0042098017736522
22 Penser avec les zones humides. En quête d’avenirs désirables. - Culture & ; Démocratie. (2023, 19 décembre). Culture & Démocratie. 
https://www.cultureetdemocratie.be/articles/penser-avec-les-zones-humides-en-quete-davenirs-desirables/

23 Ibid. 

https://www.cultureetdemocratie.be/articles/penser-avec-les-zones-humides-en-quete-davenirs-desirables/


écologique qui reconstitue des refuges à des moments de changement géo-historique ». Ensuite, la 

résurgence humaine ; « mode écologique purement holocène pratiqué par les agriculteurs et les paysans, 

cette pratique consistait à quitter la terre cultivée après une certaine période d’exploitation »²⁴.  

L’homme laisse ainsi la place au non-humain pour régénérer et guérir le territoire ». Enfin, existent les 

résurgences urbaines ; « nouveaux processus écologiques générés parmi les ruines et/ ou dans les 

zones abandonnées endommagées ou surexploitées, c’est-à-dire dans les interstices des ruines du 

capitalisme. Processus purement anthropocène ou plantioncène. ». La résurgence urbaine représente 

exactement ce qui se produit autour des lacs de Bullicante et du Marais W iels où la relation à l’humain a été 

complètement modifiée.  

3. LIMITES ET DÉFIS

Malgré leur succès en tant que symboles de résilience, le Marais Wiels et le Lac Bullicante font face à 

des défis significatifs. Ces espaces restent vulnérables aux pressions urbaines et économiques, telles 

que les projets de réaménagement immobilier et les politiques urbaines fluctuantes. La gestion 

communautaire, peut parfois manquer de ressources et de soutien institutionnel nécessaire pour assurer 

une protection à long terme. De plus, l’équilibre écologique de ces sites est fragile et peut être perturbé 

par des facteurs externes tels que la pollution, le changement climatique et les espèces invasives.  

Il est également important de nuancer l’enthousiasme autour de ces espaces, souvent perçus davantage 

comme des symboles de lutte écologique que comme de véritables paradis naturels. Certains 

habitant·e·s des quartiers environnants expriment des critiques, soulignant les problèmes d'entretien, les 

nuisances potentielles, et les conflits d'usage. Ces critiques rappellent que, malgré leur valeur 

écologique et sociale, ces espaces ne sont pas exempts de controverses et de défis pratiques au 

quotidien. 

24 Keck, F. (2018). Anna Lowenhaupt Tsing, Le Champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du 
capitalisme. Gradhiva, 27, 258-259. https://doi.org/10.4000/gradhiva.3583  
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CONCLUSION 

Le Marais Wiels à Bruxelles et le Lac Bullicante à Rome illustrent la capacité remarquable de la nature à 

se réapproprier des espaces urbains abandonnés. Ces lieux sont devenus des symboles importan ts de 

résistance écologique, démontrant comment des écosystèmes peuvent émerger et prospérer dans des 

environnements urbains inattendus. 

Ces espaces ne sont pas seulement des refuges de biodiversité ; ils sont aussi des plateformes pour 

l'action citoyenne. Les mouvements locaux ont reconnu et valorisé ces espaces, transformant des 

terrains vagues en sites de mobilisation écologique. Ils montrent qu'il est possible de développer une 

relation plus harmonieuse avec la nature, où l'engagement ne se limite pas à la conservation mais inclut 

une cohabitation et une coopération active. 

Le Marais Wiels et le Lac Bullicante mettent en lumière la diversité des approches et des réponses 

locales aux défis environnementaux. Les dynamiques observées autour de ces espaces varient, reflétant 

les spécificités socioculturelles et économiques des quartiers concernés. Cela souligne l'importance de 

stratégies écologiques flexibles et adaptées aux contextes locaux. 

L'écologie politique radicale, avec son approche pluriversaliste, of fre des perspectives nouvelles pour 

repenser notre rapport à la nature. En intégrant les savoirs locaux et en valorisant la divers ité des 

expériences, ces mouvements proposent des solutions innovantes et inclusives. Ils mettent en avant 

l'idée que la nature doit être reconnue comme un partenaire à part entière dans nos efforts pour 

construire des environnements durables. 

En somme, le Marais Wiels et le Lac Bullicante sont des exemples inspirants de la manière dont des 

espaces urbains peuvent être transformés en lieux de résistance écologique et de mobilisation 

citoyenne. Ils montrent que, même dans des contextes urbains, il est possib le de créer des oasis de 

biodiversité et d'engagement communautaire, offrant des leçons précieuses pour d'autres initiatives 

similaires à travers le monde. 
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