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Glossaire

TEXTE

Cor po réi té/cor po ra li té : Les no tions de cor po réi té et de cor po ra li té
sont in ti me ment liées. À la fois op po sées et com plé men taires, elles
trouvent toutes les deux leurs ori gines dans les dis cus sions phi lo so‐ 
phiques an tiques et mé dié vales liées au corps et à l’âme. Pour Tho mas
d’Aquin (Saint Tho mas), la cor po ra li té ren voie à deux réa li tés dif fé‐ 
rentes, l’une étant sy no nyme de l’as pect quan ti ta tif du corps comme
un objet ma té riel, et l’autre sy no nyme de la dé ter mi na tion pre mière
de l’acte cor po rel, c’est à dire une uni ci té entre le corps ma té riel et la
sub stance spi ri tuelle. La cor po réi té, quant à elle, bien que très peu
men tion née, ren voie à la réa li té de l’âme et de l’es prit, non pas dis‐
tincts, mais liés.

1

Les deux termes ont de puis été sou mis à des évo lu tions sé man tiques
et se sont vus ex tir pés du champ re li gieux pour être mo bi li sés par la
phé no mé no lo gie. Des phi lo sophes fran çais comme Mau rice Merleau- 
Ponty et Jean- Paul Sartre leur ont donné de nou velles dé fi ni tions qui
couvrent au jourd’hui la ma jo ri té des usages qui en sont faits. La cor‐ 
po ra li té ren voie ainsi au ca rac tère ma té riel du corps, tan dis que la
cor po réi té dé signe la per cep tion sub jec tive du corps. La pre mière
no tion com prend le corps dans sa di men sion phy sique et la se conde
dans la ma nière dont il est perçu par au trui.

2

Les dé fi ni tions plus contem po raines, avan cées par des théo ri cien·nes
comme Ca mille Froidevaux- Metterie, Jo han na Re nard, ou en core Mi‐ 
chel Ber nard, opèrent une dis tinc tion si mi laire. De ce fait, la no tion
de cor po ra li té est in dis so ciable de celle de cor po réi té. Le corps existe
de ma nière ma té rielle mais éga le ment par le re gard qu’on lui porte,
qu’il émane de celui ou celle qui l’ha bite, ou en core d’au trui.

3

 

Frag ment  : La no tion de frag ment est ma jo ri tai re ment pré sente et
uti li sée dans la lit té ra ture en tant qu’élé ment tex tuel ou en core en
tant que pra tique dite frag men taire dans l’écri ture. De puis son ori‐ 
gine, em prun tée au latin frag men tum si gni fiant « mor ceau d’un objet
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brisé », elle est dé ri vée et en suite dé fi nie de façon dif fé rente en fonc‐ 
tion des an nées ou siècles. Le terme frag ment a donc en core de nos
jours plu sieurs sens en fonc tion de son usage.

Le mot frag ment ap pa raît dans la langue fran çaise au début du
XVI  siècle et dé signe alors tout objet brisé. C’est en fait l’évo lu tion du
Moyen Fran çais frament vers le XIII   siècle, si gni fiant «  ce qui reste
d’une chose dé chi rée 1  ». Ces deux pre mières dé fi ni tions sont axées
sur l’objet ma té riel, peu im porte la na ture de ce der nier. Plus tard, à
par tir de 1636, les dé fi ni tions s’orientent da van tage vers la lit té ra ture
et frag ment dé signe alors ce qui sub siste d’une œuvre dont l’es sen tiel
a été perdu, puis en 1680, une par tie d’un ou vrage lit té raire non abou‐ 
ti. Frag ment et ex trait de viennent alors sy no nymes.

5
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e

Deux siècles plus tard, un autre sens s’ajoute à la dé fi ni tion déjà bien
four nie du frag ment pour dé si gner un élé ment qui a vo lon tai re ment
été isolé de son contexte d’en semble.

6

Mais en lit té ra ture, le frag ment peut au tant être vi sible qu’in vi sible. Il
peut être un mor ceau de texte dans un autre comme il peut être une
simple ré fé rence voire une al lu sion. Selon Fran çoise Daviet- Taylor, on
pour rait même par ler de frag ment à par tir du mo ment où est in si‐ 
nuée la pré sence d’un texte dans un autre. On ob serve éga le ment par
ces pré ci sions un lien étroit avec la no tion d’in ter tex tua li té dé crit de
façon syn thé tique comme «  la pré sence ef fec tive d’un texte dans un
autre texte, sous la forme de la ci ta tion, de l’al lu sion ou même du pla‐ 
giat 2 ».

7

À l’aube du XIX  siècle, Frie drich Schle gel, phi lo sophe et écri vain al le‐ 
mand, ouvre la voie au ro man tisme al le mand en éta blis sant les bases
d’une pen sée du frag ment comme genre lit té raire et enjeu es thé tique
pour pen ser le monde. Il dé ve loppe un concept de poé sie ou verte
mê lant à la fois cri tique, phi lo so phie, science, poé sie…, dont le pro‐ 
ces sus créa tif suit son libre ar bitre. Il est l’unique maître de son
œuvre. Mais pa ra doxa le ment, dans le frag ment  116 du vo lume  1 de
l’Athenäum, Schle gel dé bute en di sant que « la poé sie ro man tique est
une poé sie uni ver selle pro gres siste  » et conclut en dé cla rant que
«  toute poé sie est ou doit être ro man tique  » 3. On constate que sa
façon de pen ser et d’im po ser la poé sie ro man tique comme genre uni‐ 
ver sel est en core an crée dans l’idée de to ta li té qui ne peut s’ali gner
avec celle du frag ment.

8 e



Glossaire

L’écri ture frag men taire s’op pose aussi au roman et à toute autre
forme de dis cours li néaire. De plus, elle dé montre une vo lon té de
rup ture avec la mo der ni sa tion et le rejet de la com plé tude 4.

9

 

Mi lieu  : La no tion de mi lieu in ter vient dans de nom breux do maines
tels que les ma thé ma tiques, la géo gra phie, la bio lo gie, la chi mie, l’éco‐
lo gie ou en core la so cio lo gie. La pre mière oc cur rence connue du
terme, at tes tée au début du XII  siècle, pro vient de la lo cu tion pré po‐ 
si tion nelle el mil liu des qui si gni fie «  au sein d’un groupe de per‐ 
sonnes ».

10

e

À par tir du XVII   siècle, le lan gage scien ti fique s’ap pro prie ce terme,
no tam ment dans la sphère de la phy sique, pour dé si gner non plus
« ce qui est au centre » mais « ce qui en toure ». Au tre ment dit, le mi‐ 
lieu cor res pond à tout es pace ma té riel dans le quel un corps est placé.
Dans ses Le çons sur les pro prié tés phy sio lo giques et les al té ra tions pa‐ 
tho lo giques des li quides de l’or ga nisme (1859), Claude Ber nard dé ve‐ 
loppe la no tion de « mi lieu in té rieur », c’est- à-dire d’un mi lieu consti‐ 
tué de l’en semble des li quides de l’or ga nisme dans les quels baignent
les or ganes, les tis sus et les cel lules. Les sciences na tu relles, quant à
elles, dé fi nissent le mi lieu comme l’en semble des fac teurs ex té rieurs
qui agissent sur un être vi vant. À la même époque et pa ral lè le ment
aux sciences na tu relles, l’usage du terme ap pa raît dans le champ lit‐ 
té raire. Il se ma ni feste d’abord comme la trans po si tion du concept
des sciences na tu relles. Dans l’«  Avant- Propos  » de la Co mé die hu‐ 
maine, pu bliée entre 1830 et 1856, Ho no ré de Bal zac af firme que la di‐ 
ver si té des mi lieux so ciaux per met celle des êtres hu mains, tout
comme la di ver si té des mi lieux na tu rels en gendre celle des ani maux.
Vingt ans plus tard, dans son Roman ex pé ri men tal, Émile Zola pour‐ 
suit la mé ta phore de Bal zac en com pa rant le tra vail de l’écri vain na tu‐ 
ra liste à celui du zoo lo giste. L’un comme l’autre s’at tachent à dé crire
et à ca té go ri ser l’en vi ron ne ment d’un être vi vant. L’em ploi so cio lo‐ 
gique du terme mi lieu est da van tage ins ti tué par Hip po lyte Taine. Au
cours de son His toire de la lit té ra ture an glaise (1863), le phi lo sophe af‐ 
firme que le cli mat, les cir cons tances po li tiques et les condi tions so‐ 
ciales dé ter minent le mi lieu par le quel «  le de hors agit sur le de‐ 
dans  ». Il fau dra at tendre le tour nant du siècle pour qu’Émile Dur ‐
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kheim sou ligne l’im por tance du mi lieu so cial dans Les règles de la mé‐ 
thode so cio lo gique (1894). Dans les an nées  1940, l’ex pres sion « mi lieu
géo gra phique  » ap pa raît. Na ture et culture sont convo quées pour
for ger une ac cep tion re nou ve lée de la no tion. À la fin du XX siècle, le
géo graphe Au gus tin Berque dé fi nit le mi lieu comme « une en ti té re la‐ 
tion nelle, construite par les mé dia tions di verses qui s’éta blissent
entre ses consti tuants sub jec tifs au tant qu’ob jec tifs 5 ». Le mi lieu est
donc le ré sul tat des in ter ac tions entre des com po santes na tu relles et
les ac tions hu maines.

e 

Ainsi, la no tion de mi lieu s’est construite aussi bien dans les sciences
hu maines que dans les sciences na tu relles. Au fur et à me sure de
l’émer gence des dif fé rentes dis ci plines, cette no tion est de ve nue po‐ 
ly sé mique. Au jourd’hui, le mi lieu qua li fie l’en semble des condi tions
na tu relles ou so ciales, vi sibles ou in vi sibles, qui ré gissent ou in‐ 
fluencent la vie des in di vi dus et des com mu nau tés dans un es pace
donné.
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Norme  : Du latin norma («  équerre, règle  »), la norme consti tue un
en semble abs trait de condi tions, de pres crip tions, de lois et de
schèmes de pen sée. Fixée par des pré émi nences, par les dé ten‐ 
teur·ices de pou voir, elle com pose un idéal aussi bien moral que so‐ 
cial ou éthique. Toute ac tion so ciale — sa voirs et connais sances,
tech no lo gies, cultes… — est tri bu taire et ti tu laire de normes. Ces der‐ 
nières re vêtent un ca rac tère pu re ment consen ti, que ce soit
consciem ment ou in cons ciem ment : il n’est pas in ter dit de les ré fu ter
par la sub ver sion ou bien de les ré duire en pièces.

13

La norme per met de dé fi nir un lan gage com mun, de cla ri fier et d’har‐ 
mo ni ser des pra tiques sin gu lières comme col lec tives. Dans Tech‐ 
niques de l’ob ser va teur. Vi sion et mo der ni té au XIX  siècle (1990), Jo na‐ 
than Crary com prend par exemple la ca me ra obs cu ra, mo dèle à la fois
scien ti fique et ar tis tique, moins comme un simple ap pa reil re pro dui‐ 
sant des images que comme un prin cipe op tique ré gu la teur, qui pré‐ 
pa ra mètre un ré gime de vi sua li té dé fi ni. Cette idéo lo gie mas quée
pro voque des cli chés qui, à leur tour, mo di fient notre en vi ron ne ment
et nos filtres sen so riels.

14
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Proche des dé fi ni tions du stan dard et de la conven tion, la norme met
de facto en place un sys tème de confor mi sa tion à des règles a prio ri
im muables. Dans Sur veiller et Punir. Nais sance de la pri son (1975), Mi‐ 
chel Fou cault ana lyse les rap ports de pou voir qui ar bitrent la mise en
scène des sup plices et l’or ga ni sa tion hié rar chique du dis po si tif car cé‐ 
ral. Selon le phi lo sophe, la norme per met de dis ci pli ner et de do ci li ser
le corps « anor mal », de ré af fir mer l’hé gé mo nie d’un ordre que le fau‐ 
teur de troubles met en péril. La pu ni tion et le dres sage nor ma lisent
ainsi le sujet mar gi nal, celui qui ignore les règles éta blies. Fou cault af‐ 
firme que « la norme est por teuse […] d’une pré ten tion de pou voir. La
norme, ce n’est pas sim ple ment, ce n’est même pas un prin cipe d’in‐ 
tel li gi bi li té  ; c’est un élé ment à par tir du quel un cer tain exer cice du
pou voir se trouve fondé et lé gi ti mé. […] La norme porte avec soi à la
fois un prin cipe de qua li fi ca tion et un prin cipe de cor rec tion. La
norme n’a pas pour fonc tion d’ex clure, de re je ter. Elle est au contraire
tou jours liée à une tech nique po si tive d’in ter ven tion et de trans for‐ 
ma tion, à une sorte de pro jet nor ma tif 6 ».

15

Cer tain·es cher cheur·es re mettent en ques tion l’exis tence de normes
pé rennes. Les études post co lo niales ou de genre rompent ra di ca le‐ 
ment avec une lec ture li néaire, chro no lo gique et sé quen tielle de l’his‐ 
toire. Les contre- vérités et les contre- analyses, les re gards in vi si bi li‐ 
sés, dé sta bi lisent le récit of fi ciel des puis sances do mi nantes. Ce
trouble re struc ture, dé place, dé fige la per ma nence fa bu lée des
normes  : il en ré sulte un effet boule- de-neige qui in vite à dé cons‐ 
truire et à re pen ser des états de fait nor ma li sés.
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(Ré)ap pro pria tion  : Bien que proches dans leur forme, les termes
d’ap pro pria tion et de ré ap pro pria tion ne re couvrent pas exac te ment
les mêmes réa li tés. S’ap pro prier quelque chose consiste à en faire
sien. Les moyens dif fèrent pour cela et vont de l’em prunt jusqu’au vol
selon le degré de res pect as so cié à la dé marche. L’ap pro pria tion est la
re prise à son compte d’un motif, d’un objet ou d’une idée afin d’en re‐ 
com po ser de nou veaux. Cette dé marche consti tue une forme d’in ter‐ 
pré ta tion. La créa tion qui en ré sulte n’est pas plei ne ment ori gi nale,
dans le sens où le ma té riau qui la consti tue a été réuti li sé, mais l’acte
de la re prise est lui- même pro duc teur de sin gu la ri té.

17



Glossaire

Sher rie Le vine fait par tie de ces fi gures in con tour nables quand on
parle d’ap pro pria tion et plus pré ci sé ment d’art ap pro pria tion niste.
Avec After Wal ker Evans (1981), elle pho to gra phie un cli ché réa li sé par
le pho to graphe amé ri cain en 1936 pour une com mande de la Farm
Se cu ri ty Ad mi nis tra tion (FSA). L’image est la même en tout point mais
les deux dé marches tra duisent des in ten tions dif fé rentes. Wal ker
Evans re pré sen tait de façon do cu men taire la pau vre té des états- 
unien·nes ru raux·ales pen dant la Grande Dé pres sion, in car née dans
cette pho to gra phie par une mère de fa mille au vi sage mar qué. Sher rie
Le vine, quant à elle, at tire l’at ten tion sur les en jeux auc to riaux d’une
image à sa voir l’im por tance du contexte de sa créa tion ou en core du
genre de l’ar tiste. Dix ans plus tard, en 1991, elle mè ne ra cette dé‐ 
marche de re prise à un degré su pé rieur en ex po sant un objet iden‐ 
tique à une œuvre qui consti tuait déjà elle- même une ap pro pria tion.
Elle signe de son nom une fon taine (ou plus concrè te ment un uri noir)
si mi laire à celle avec la quelle Du champ fai sait déjà po lé mique en 1917.
Le ready- made est alors double.

18

Au jourd’hui, une nou velle gé né ra tion d’ar tistes tel·les que Pe ne lope
Um bri co, Ri chard Prince ou Tho mas Mai laen der usent d’une ap pro‐ 
pria tion qui élar git et dé passe les ques tions sou le vées par l’art ap pro‐ 
pria tion niste. Les mé dias de masse du XX  siècle (la presse, la radio, la
té lé vi sion et le ci né ma) ont été sur pas sés en in ten si té par l’ar ri vée des
tech no lo gies nu mé riques. Dans une ère di gi tale mar quée par la ra pi‐ 
di té et la fa ci li té de dif fu sion d’images et d’in for ma tions en grande
quan ti té, tout un cha cun a la pos si bi li té de co pier et d’uti li ser à son
compte des fi chiers pré sents sur In ter net. Sur les sites ou les ré seaux
so ciaux, les don nées semblent à la por tée de tout le monde, comme si
le web était une en cy clo pé die ou verte en même temps qu’un ré per‐ 
toire in fi ni de formes. La phi lo so phie open source, le phé no mène de la
vi ra li té ou la culture des mèmes en sont les exemples. L’ap pro pria tion
ef fec tuée quo ti dien ne ment par les uti li sa teur·ices d’In ter net est alors
mise en exergue par les ar tistes qui trouvent leur ma té riel de créa‐ 
tion dans les don nées par ta gées en ligne.

19

e

Dans les dé bats qui animent nos so cié tés contem po raines, la ques tion
d’une autre forme d’ap pro pria tion ap pa raît fré quem ment, celle de
l’ap pro pria tion cultu relle. Ce terme dé signe l’uti li sa tion d’un élé ment
propre à une com mu nau té cultu relle afin de ser vir dif fé rents buts
(po li tiques, com mer ciaux, es thé tiques…) qui l’éloignent de sa por tée
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sym bo lique ini tiale. L’échange d’ob jets ou de traits cultu rels entre les
po pu la tions a eu lieu dans l’His toire de puis qu’il y a eu des contacts
entre les ci vi li sa tions. Ces in ter ac tions et em prunts sont consti tu tifs
des iden ti tés cultu relles contem po raines et c’est ainsi qu’ils ont été
né ces saires à la vi ta li té des cultures. Or, quand des re la tions de do mi‐ 
na tion éco no mique ou ra ciale entrent dans l’équa tion, le geste d’ap‐ 
pro pria tion de vient pro blé ma tique. En effet, l’ex trac tion d’un élé ment
cultu rel hors de son contexte, pour n’en gar der qu’une par tie su per fi‐ 
cielle, peut créer une forme de lé gi ti ma tion ar ti fi cielle. En d’autres
termes, un objet de vient lé gi time quand il est ar bo ré par les membres
d’un groupe do mi nant mais il ne l’est pas quand le même objet est
porté par la com mu nau té d’où il pro vient au dé part. En ré ponse à ce
qui peut consti tuer un af front, les groupes lésés peuvent choi sir de
mener une ré ap pro pria tion de ce qu’il leur ap par tient.

Le terme de ré ap pro pria tion porte en lui quelque chose de l’ordre
d’une re con quête. Se ré ap pro prier une chose im plique d’être dans
une dé marche re ven di ca tive. On peut par exemple ré ap prendre des
sa voirs ou bliés, ren ver ser une in sulte pro fé rée à notre en contre pour
en faire une fier té ou, comme dans le cas des ar te facts ac quis lors de
pé riodes co lo niales, re tour ner les ob jets aux ter ri toires sur les quels
ils ont été pré le vés. Les es paces, les ob jets, les mots ou les images
peuvent faire l’objet d’une ré ap pro pria tion. Contrai re ment à l’ap pro‐ 
pria tion qui peut être mal ve nue dans cer tains cas, la ré ap pro pria tion
tra duit l’ex pres sion d’une forme de jus tice. L’art, gé né ra le ment consi‐ 
dé ré comme le lieu même de l’avant- garde et de la dé cons truc tion,
est un es pace pri vi lé gié où peuvent se dé ve lop per des dis cours et dé‐ 
marches de ré ap pro pria tion. Néan moins, les cercles et les ins ti tu‐ 
tions ar tis tiques ne sont pas exempts des lo giques dis cri mi nantes qui
ca rac té risent le reste de la so cié té. En té moignent par exemple les
mou ve ments ac tuels de fé mi ni sa tion des col lec tions et des ex po si‐ 
tions qui contrent la place his to ri que ment pré do mi nante des ar tistes
mas cu lins. La ré ap pro pria tion peut s’opé rer par l’art mais doit aussi
se faire au sein de l’art lui- même.
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