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Résumé 

Cet article explore la nécessité d'un changement transformateur dans les établissements 

d'enseignement supérieur (EES) pour aider à faire face à la complexité et au risque existentiel 

résultant de multiples crises interconnectées. Premièrement, il reconnaît que le rythme et 

l'orientation du changement dans les établissements d'enseignement supérieur ont été 

inadéquats et que, malgré des obstacles et des catalyseurs bien rodés, il reste encore beaucoup 

à faire pour garantir que les établissements d'enseignement supérieur puissent assurer la 

sécurité humaine. Il explore ensuite les appels croissants à une renégociation de la relation 

homme-nature (HNR) et à une prise de conscience et un respect renouvelés pour toutes les 

formes de vie sur Terre, soulignant qu'une pensée audacieuse et un départ de la culture 

dominante qui ne tient pas compte de la vie sont nécessaires de toute urgence. De tels appels 

pourraient être au cœur d'une réorientation de l'apprentissage et de l'éducation qui considère la 

sécurité humaine comme intrinsèquement liée à la sécurité de toute vie et de tous les systèmes 

vitaux. Enfin, il s'appuie sur les notions de théorie du changement systémique liées à l'effet de 

levier de Donella Meadows et utilise le dispositif d'une « expérience de pensée » pour 

identifier trois questions pour le présent et l'avenir des établissements d'enseignement 

supérieur, en résonance avec les trois points de levier les plus élevés de Meadows. 

1. Préambule 

La diversité des expressions culturelles est une opportunité extraordinaire de comprendre 

comment la biodiversité est perçue à travers le monde, d'apprendre les uns des autres et 

d'imaginer des solutions... pour comprendre et changer notre relation à la nature. Faire la paix 

avec la nature est une question de changement de comportement, d'éthique et de valeurs... 

Pour cela, nous croyons au pouvoir des sciences sociales et humaines et de l'éducation. 

– Audrey Azoulay, Directrice générale, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture (cité dans : IPBES 2022) 

Alors que des concepts abstraits tels que l'Anthropocène, le Capitalocène et le Chthulucène 

deviennent presque courants (Haraway 2016), notre réalité matérielle a suivi le rythme des 

couches de « défaillances synchrones » (Homer-Dixon et al. 2015), et la litanie de crises 

multiples, de l'augmentation des inégalités à la perte de biodiversité et aux perturbations 

climatiques, devient trop familière. Les crises combinées ont conduit le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) à formuler la notion d'un nouveau complexe 

d'incertitude, appelant à la nécessité d'aborder le développement humain en regardant au-delà 

de l'amélioration de la richesse ou de la santé des personnes et en reconnaissant la nécessité de 
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protéger la planète et de fournir aux gens les outils dont ils ont besoin pour se sentir plus en 

sécurité (PNUD 2021). En effet, le Rapport de synthèse de la sixième évaluation du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ne pourrait pas être plus 

explicite dans ses avertissements sur les implications du changement climatique pour la 

sécurité humaine (GIEC 2023). En résumé, les impacts socio-écologiques du modèle de 

croissance dominant (Moore, 2017 ; Oxfam, 2023) font de l'Anthropocène une ère de risque 

existentiel où le destin de la planète et de ses systèmes vitaux est inextricablement lié à celui 

de l'humanité tout entière (Brand et al., 2021 ; Myers, 2022). 

« La durabilité est souvent traitée comme un domaine spécialisé ou limité à certains 

programmes plutôt que d'être intégrée dans le tronc commun. Ce cloisonnement entrave la 

compréhension holistique de la durabilité et de son interconnexion avec diverses 

disciplines. » 

Dans ce contexte mouvant, les établissements d'enseignement supérieur (EES) jouent un rôle 

qui s'accompagne à la fois d'une grande responsabilité et d'un grand potentiel : les idées 

façonnent les cultures, nourrissent nos imaginaires et, en fin de compte, façonnent notre 

avenir (Vervoort et al. 2015). Le choix de ce qui est enseigné et de la personne à qui l’on 

enseigne et de la recherche qui est encouragée et financée a un impact direct sur les types 

d'avenir qui deviennent possibles (Bina et al., 2017 ; Luksha et al., 2017). La plupart des 

hommes et des femmes qui occupent des postes de responsabilité et de pouvoir ont étudié 

pour obtenir un diplôme dans l'enseignement supérieur, ce qui met en évidence l'impact 

potentiellement considérable et donc la grande responsabilité des établissements 

d'enseignement supérieur à travers le monde. En 2019, l'auteur a mené une importante 

enquête sur l'avenir des universités et, avec Tim O'Riordan, a édité un numéro spécial sur le 

sujet (O'Riordan et al. 2020).* L'une des principales conclusions de l'examen des discours 

futurs sur les établissements d'enseignement supérieur est que pour que les universités cessent 

de faire partie du problème (c'est-à-dire de contribuer aux multiples crises ci-dessus) et de 

faire partie de la solution, elles doivent s'engager dans un changement transformateur profond, 

en commençant par leur objectif général et leur philosophie (Bina et Pereira 2020). 

Pourtant, malgré la rapidité évidente du changement et la détérioration des conditions de 

l'épanouissement humain, le rythme – et souvent la direction – du changement dans les 

établissements d'enseignement supérieur laisse beaucoup à désirer. Les obstacles bien rodés à 

des changements profonds dans l'objectif général et l'éthos, ainsi que dans la pédagogie et le 

contenu connexes, persistent encore aujourd'hui (voir encadré 1) (Fazey et al., 2020 ; Huckle 

et Wals, 2015), confirmant peut-être l'observation selon laquelle les établissements 

d'enseignement supérieur ne sont pas eux-mêmes doués pour l'apprentissage (Connell, 2019). 

À l'échelle mondiale, la « Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du 

développement durable » n'a pas atteint ses objectifs (UNESCO 2014). Et ce, malgré les 

résultats de l'enquête World in 2030 (UNESCO 2021) montrant que deux des principales 

menaces à la durabilité écologique, le changement climatique et la perte de biodiversité, 

étaient de loin les défis les plus sélectionnés (choisis par 67 % des personnes interrogées) et 

que les personnes interrogées étaient préoccupées par les menaces suivantes pour la sécurité 

humaine : l'augmentation des catastrophes naturelles et des conditions météorologiques 

extrêmes,  la perte de biodiversité, le risque de conflit ou de violence, et les impacts sur les 

océans. Dans ce contexte, les personnes interrogées ont souligné la nécessité d'éduquer à la 

durabilité et de renforcer la confiance dans la science, ainsi que d'investir dans des solutions 

vertes et de promouvoir la coopération internationale (UNESCO 2021). Cela suggère qu'il 

reste encore beaucoup à faire, mais quoi ? 
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Pourquoi l'enseignement supérieur ne parvient-il pas à assurer davantage de développement 

durable ? 

L'enseignement supérieur est souvent critiqué pour ne pas avoir apporté un développement 

plus durable pour plusieurs raisons : 

1. Manque d'intégration : De nombreux établissements d'enseignement supérieur ont du 

mal à intégrer la durabilité dans toutes les disciplines et tous les départements. La 

durabilité est souvent traitée comme un domaine spécialisé ou limitée à certains 

programmes plutôt que d'être intégrée dans le programme de base. Ce cloisonnement 

entrave la compréhension holistique de la durabilité et son interconnexion avec 

diverses disciplines. 

2. Approche cloisonnée : Les établissements d'enseignement supérieur sont souvent 

organisés en facultés et départements distincts qui fonctionnent de manière 

indépendante. Cette approche cloisonnée peut entraver la collaboration et les efforts 

interdisciplinaires nécessaires pour relever les défis complexes en matière de 

durabilité. Le manque de communication et de coopération entre les services peut 

donner lieu à des approches fragmentées en matière de durabilité plutôt qu'à des 

solutions globales et systémiques. 

3. Programme d'études obsolète : Le programme d'études dans les établissements 

d'enseignement supérieur peut être lent à s'adapter aux besoins changeants de la 

société. Les questions de durabilité, telles que le changement climatique, les inégalités 

sociales et la dégradation de l'environnement, nécessitent des connaissances et des 

compétences interdisciplinaires qui peuvent ne pas être intégrées de manière adéquate 

dans les programmes universitaires traditionnels. L'accent mis sur les disciplines et la 

spécialisation traditionnelles peut négliger la compréhension plus large de la durabilité 

et de son application pratique. 

4. Accent insuffisant sur l'application pratique : L'enseignement supérieur donne souvent 

la priorité aux connaissances théoriques plutôt qu'aux compétences pratiques et à 

l'application dans le monde réel. Bien que la compréhension théorique soit cruciale, il 

est tout aussi important de traduire ces connaissances en actions et de développer des 

solutions pratiques. Il y a un besoin de plus d'occasions d'apprentissage par 

l'expérience, de stages et d'initiatives d'engagement communautaire qui permettent aux 

étudiants d'appliquer les principes de durabilité dans des contextes réels. 

5. Expertise limitée du corps professoral : De nombreux membres du corps professoral 

n'ont peut-être pas l'expertise nécessaire en matière de durabilité et de développement 

durable. La formation et le perfectionnement professionnel limités du corps 

professoral sur des sujets liés au développement durable peuvent entraver leur capacité 

à intégrer efficacement les principes de durabilité dans leur enseignement et leurs 

recherches. Le renforcement des capacités du corps professoral et la promotion des 

collaborations interdisciplinaires sont essentiels pour combler cette lacune. 

6. Priorités dictées par le marché : Les établissements d'enseignement supérieur sont 

souvent influencés par des priorités axées sur le marché, en mettant l'accent sur 

l'employabilité et la compétitivité économique. La durabilité, bien qu'elle soit de plus 

en plus reconnue, ne correspond pas toujours aux demandes immédiates du marché. 

Cela peut se traduire par des ressources et une attention limitées consacrées à 

l'éducation et à la recherche en matière de durabilité. 

7. Engagement institutionnel limité : L'engagement des établissements d'enseignement 

supérieur à l'égard de la durabilité varie considérablement. Alors que certaines 

institutions ont fait de la durabilité une valeur fondamentale et l'ont intégrée dans leurs 
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plans stratégiques, d'autres peuvent la considérer comme un élément supplémentaire 

ou facultatif. Le manque d'engagement institutionnel, de leadership et de ressources 

dédiées peut entraver les efforts visant à donner la priorité à la durabilité dans 

l'enseignement supérieur. 

Pour surmonter ces défis, les établissements d'enseignement supérieur doivent adopter un 

changement systémique. Il s'agit notamment d'intégrer la durabilité dans l'ensemble du 

programme d'études, de favoriser la collaboration interdisciplinaire, de donner la priorité à 

l'application pratique et à l'apprentissage par l'expérience, de fournir une formation et un 

soutien aux professeurs, et de démontrer un engagement institutionnel fort en faveur de la 

durabilité. En s'attaquant à ces questions, l'enseignement supérieur peut mieux préparer les 

étudiants à contribuer au développement durable et à relever les défis d'un monde en mutation 

rapide. 

Source : https://chat.openai.com (consulté le 29 mai 2023) 

2. Une relation qui « compte pour la Terre » 

Il existe une vaste érudition sur l'importance de l'éducation pour le développement humain 

ainsi que sur ce qui peut et doit être fait. Le reste de cette contribution explore la question « 

que peut-on faire de plus » en s'inspirant d'une tendance, d'un changement qui se produit au 

moment où nous écrivons, qui semble particulièrement prometteur : un appel croissant à jeter 

un nouveau regard sur les relations entre l'homme et la nature (HNR) en tant que cause 

profonde de nos multiples crises (IPBES 2019) et clé d'une plus grande sécurité pour toute vie 

sur Terre. En fait, nos crises sont intimement liées à « notre (non) relation avec la nature » 

(Bina 2013 : 1041) ; le rapport des Nations Unies « Faire la paix avec la nature » (PNUE, 

2021) mesure à quel point ce thème de la RNH est en train de devenir courant et comment il 

est lié à la nécessité de changer, de faire la transition et de transformer la culture et les 

systèmes vers un avenir plus durable, y compris les systèmes éducatifs, qui s'appuient encore 

largement sur les idées et les angles morts de la révolution scientifique occidentale et sa vision 

dichotomique de « l'homme et de la nature » (Pereira et Bina 2020). 

La condition humaine (et plus qu'humaine) d'aujourd'hui peut être encadrée par la prise de 

conscience combinée de : 1) l'Anthropocène, où l'homme et la technologie sont désormais une 

force capable de perturber l'échelle planétaire (Steffen et al. 2007), entraînée par le modèle 

socio-économique dominant du Capitalocène (Moore 2017) ; et 2) l'hypothèse Gaïa (Lovelock 

et Margulis 1974), qui a remis en question la cosmologie occidentale dominante, déplaçant 

notre attention des univers infinis vers la prise de conscience que la Terre est un foyer unique 

capable de soutenir la vie : la vie transforme son environnement, et la Terre est ce qu'elle est 

parce que la vie l'a transformée en une maison habitable (Latour 2021 ; Wahl, 2018). (N.B., le 

terme « vie » est utilisé dans ce chapitre comme un terme de synthèse pour toute vie humaine 

et autre qu'humaine et ses systèmes de soutien.) Ces deux compréhensions de l'énigme 

d'aujourd'hui sont intimement liées, de manière cruciale, parce que la première pointe vers ce 

qui se passe (l'Anthropocène) et pourquoi (le Capitalocène), tandis que la seconde 

(l'hypothèse Gaïa) fournit une histoire riche sur la raison pour laquelle il est important que 

nous prenions soin de toute la vie sur Terre : personne ne peut être en sécurité tant que nous 

ne sommes pas tous en sécurité. 

Alors que les peuples et les nations du monde entier, du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, 

tentent de s'adapter à la vie avec un risque existentiel, il y a un appel croissant à une prise de 
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conscience et à un respect, renouvelés pour toutes les formes de vie sur Terre, au-delà de la 

dichotomie occidentale des divisions entre l'homme et la nature. Cette marée montante répond 

à un besoin de trouver de nouvelles façons de donner du sens à une époque de risque 

existentiel : elle porte en elle des voix issues des « semi-périphéries » (c'est-à-dire les 

économies capitalistes mondialisées, par exemple, le mouvement du Buen Vivir) et des « 

noyaux » désabusés (par exemple, au-delà de la croissance, des mouvements de décroissance), 

construisant des ponts entre les disciplines, entre les cultures, les traditions, les langues et les 

mondes (Boaventura de Sousa 2016). Entre ces divisions persistantes de visions du monde, de 

luttes et d'aspirations, il y a la possibilité émergente que l'apprentissage de la citoyenneté 

mondiale devienne une voie vers un avenir plus juste, durable et donc sûr. 

« Les cours… sur l’histoire de l’humanité adoptent la stratégie radicale de l'histoire 

humaine et planétaire... et offrent une perspective plus large et interdisciplinaire sur le 

monde d'aujourd'hui [qui] peut galvaniser ce qui est Grand [voir : 

https://greattransition.org/] en réorientant la pensée, les attitudes et les motivations de 

milliards de personnes... Comme les astronautes l'ont appris, voir la Terre depuis 

l'espace peut nous choquer et nous amener à une nouvelle appréciation de la maison que 

nous partageons tous... L'enseignement de l'histoire de l'humanité peut être tout aussi 

transformateur en nous aidant à nous considérer comme des citoyens de l'humanité. Un 

sens de la citoyenneté mondiale peut aider à motiver et à mobiliser la plupart des gens 

sur Terre derrière les défis de la Grande Transition » (Christian 2023). 

C'est dans l'espace liminal entre le démantèlement du projet capitaliste mondial et le 

déplacement de l'attention vers Gaïa et notre place avec/dans/en tant qu'elle que nous pouvons 

trouver un levier pour « tout changer » (en écho à Klein 2015). Comme Beling et d'autres 

l'affirment, « une « nouvelle grande transformation » des sociétés contemporaines et de leurs 

modèles de développement à l'échelle polanyienne dans les décennies à venir est 

probablement inévitable, que ce soit « à dessein ou par catastrophe » » (Reißig, 2011) » 

(Reißig cité dans : Beling et al. 2018 : 305). 

La suggestion de cette contribution s'articule donc autour de la nécessité d'un changement 

vers une nouvelle histoire sur la relation de l'humanité avec la communauté de vie au sens 

large et sa dépendance à l'égard du système de soutien de la vie de la planète (Kimmerer 2013 

; Wahl, 2016), sa vitalité intrinsèque (Weber, 2013), son intelligence et son ingéniosité 

évolutive, ainsi que le rôle vital de son règne végétal (Lovelock et Margulis, 1974 ; Mancuso, 

2021) : 

« Jusqu'à présent, nous avons vécu par la grâce des plantes vertes, et nous leur devons à 

la fois notre vie et notre mode de vie. Considérez que tout ce que nous consommons... 

est le produit des plantes transformant la lumière du soleil en énergie chimique. Nos 

voitures, nos ordinateurs, nos lumières de sapin de Noël se nourrissent également de la 

photosynthèse, car les combustibles fossiles qu'ils utilisent ne sont que les restes 

compressés de 600 millions d'années de plantes et d'animaux qui ont développé leur 

corps avec la lumière du soleil... À part les roches et les métaux, il est difficile de 

trouver une matière première que nous utilisons qui n'ait pas été vivante et qui ne soit 

pas due aux plantes. (Benyus, 1997, p. 60-61) 

Et pourtant, la « non-relation » avec la nature de notre modèle socio-économique dominant 

(Bina 2013) – lui-même cultivé et reproduit par le modèle éducatif – est telle qu'il souffre 

d'une « cécité végétale » (Mancuso 2021). Dans la section suivante, je m'appuie sur les 
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notions de théorie du changement systémique liées à l'intuition de Donella Meadows sur les 

trois principaux leviers d'intervention dans un système : le but du système, « l'état d'esprit ou 

le paradigme après lequel le système surgit qui concerne la pensée et la connaissance (la façon 

dont nous représentons et connaissons le monde) et « le pouvoir de transcender les 

paradigmes qui concerne la capacité de reconnaître que tout paradigme est une « 

compréhension limitée de la pensée ». le monde » (Meadows, 1999 : 17) exigeant ainsi un 

pluralisme radical dans nos modes de connaissance. J'associe son travail à la lecture des 

points de levier d'Abson et ses collègues (2017), en insistant sur la nécessité de se reconnecter 

à la nature en tant que stratégie à fort effet de levier, afin de plaider en faveur d'un « tournant 

de vie » dans l'apprentissage. 

« Un regain d'intérêt pour la vie, ou un « tournant vital » dans l'apprentissage et l'éducation, 

nécessiterait une nouvelle perspective sur tous les sujets et disciplines, reconnaissant et 

embrassant l'interconnexion et l'interdépendance comme une lentille d'interprétation par 

défaut. » 

3. Que se passerait-il si les établissements d'enseignement supérieur adoptaient un « 

tournant de vie » ? 

« Une chose est très claire : il n'a jamais été aussi urgent de réfléchir à ce qui compte dans le 

monde » 

– Bill Adams (2020)  

Que se passe-t-il lorsque l'exceptionnalisme humain et l'individualisme borné, ces vieilles 

rengaines de la philosophie occidentale et de l'économie politique, deviennent impensables 

dans les meilleures sciences, qu'elles soient naturelles ou sociales ? Sérieusement impensable 

: pas disponible pour réfléchir. 

(Haraway, 2016)  

De nombreux chercheurs et activistes, y compris ceux cités ci-dessus, ont déjà fait valoir 

qu'une culture dominante basée sur (et renforcée par) l'apprentissage et l'éducation et des 

systèmes socio-économiques qui ne tiennent pas compte de la vie ne peut que conduire 

l'humanité loin de la sécurité et vers l'effondrement, le long d'un chemin jonché de crises 

interconnectées. Ce statut d'aliénation de la vie elle-même a été magnifiquement exprimé par 

le récit de Robin Wall Kimmerer sur son expérience avec le langage. Elle a découvert que ses 

racines indigènes et sa langue Potawatomi avaient un mot pour décrire « la force qui fait que 

les champignons poussent de la terre pendant la nuit », et c'est le mot « Puhpowee », et elle a 

expliqué :  

« En tant que biologiste, j'ai été stupéfaite qu'un tel mot existe. Dans tout son 

vocabulaire technique, la science occidentale n'a pas de tel terme, pas de mots pour 

contenir ce mystère. On pourrait penser que les biologistes, entre tous, auraient des 

mots pour la vie. Mais dans le langage scientifique, notre terminologie est utilisée pour 

définir les limites de notre savoir. Ce qui est hors de notre portée reste sans nom » 

(Kimmerer 2013 : 49). 

La conférence E4HS 2023 a reconnu que l'éducation à la sécurité humaine doit inclure 

l'ensemble de la biosphère, car notre sécurité dépend non seulement de celle des individus et 
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des nations, mais aussi de celle de toute vie sur la planète. Il s'agit ici d'aller plus loin, même 

au-delà de l'impératif de reconnecter les humains et la nature, comme le recommandent Abson 

et ses collègues (2017) dans leur exploration des leviers de changement transformateur. En 

utilisant le dispositif d'une « expérience de pensée † combiné à la tradition des études 

prospectives qui consiste à se demander « et si », je pose trois questions sur le présent et 

l'avenir des établissements d'enseignement supérieur, en résonance avec les trois principaux 

points de levier de Meadow : 

1. Que se passerait-il si nos systèmes d'apprentissage et d'éducation étaient réorientés de 

manière à ce que leur objectif principal, conformément aux interprétations les plus 

progressistes du « Transformer notre monde : Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 » (AGNU 2015) des Nations Unies, soit d'assurer un monde 

socialement juste et écologiquement durable, du local au mondial (c'est-à-dire le point 

de levier 3 : les objectifs) ?  

2. Et si cette réaffectation était inspirée par un état d'esprit et un paradigme qui mettent 

au premier plan l'idée que notre beau monde fonctionne grâce à sa vitalité, en veillant 

à ce que l'apprentissage soit d'abord et avant tout une compréhension et une 

célébration de toute la Vie, en abandonnant la lentille réductionniste de 

l'exceptionnalisme humain (c'est-à-dire le point de levier 2 : Paradigmes, mentalités) ? 

et  

3. Et si l'éthique dominante de ces institutions d'enseignement était l'humilité radicale à 

travers l'adoption de modes de connaissance pluriels, où le meilleur des 

épistémologies du Sud global rencontre le meilleur de la science occidentale pour nous 

aider à formuler de nouvelles significations, de nouveaux récits, de nouveaux mots ; 

un espace où, selon les propres mots de Meadow, nous apprenons à nous tenir « 

détachés de l'arène des paradigmes, à rester flexibles, à réaliser qu'AUCUN paradigme 

n'est « vrai », que chacun, y compris celui qui façonne doucement votre propre vision 

du monde, est une compréhension extrêmement limitée d'un univers immense et 

étonnant » (c'est-à-dire le point de levier 1 : Le pouvoir de transcender les paradigmes) 

? 

La sécurité humaine, pour tous, exige une justice sociale mondiale, qui à son tour n'est pas 

possible sans la justice cognitive mondiale, mettant fin à des siècles de domination 

occidentale qui a profondément marginalisé d'autres traditions de connaissance et de sagesse 

(Boaventura de Sousa 2016), avec des conséquences de plus en plus évidentes pour toute vie 

(IPBES 2019) et les systèmes de soutien à la vie (Steffen et al. 2015 ; Homer-Dixon et al., 

2022). Un regain d'intérêt pour la vie, ou un « tournant vital » dans l'apprentissage et 

l'éducation, nécessiterait une nouvelle perspective sur tous les sujets et toutes les disciplines, 

en reconnaissant et en adoptant l'interconnexion et l'interdépendance comme une lentille 

interprétative par défaut. Même avant la pandémie mondiale de 2020, des appels ont été 

lancés en faveur de changements dans les systèmes de gouvernance et d'organisation des 

connaissances humaines jugés inadéquats pour faire face aux menaces qui pèsent sur la santé 

planétaire (Whitmee et al., 2015) ; notre cycle apparemment sans fin de crises montre de 

manière convaincante pourquoi un tel tournant vital pourrait être un changement souhaitable, 

voire non négociable, dans l'apprentissage et l'éducation des établissements d'enseignement 

supérieur. 

  

http://cadmusjournal.org/article/volume-5-issue-2/towards-a-life-turn-in-education#footnote-000
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* Une telle enquête s'inscrivait dans le cadre d'INTREPID, un réseau de scientifiques et de 

praticiens de l'Union européenne (UE) de 32 pays, présidé par l'auteur. L'objectif général 

d'INTREPID était de faire progresser la compréhension et l'application efficace de 

l'interdisciplinarité, qui est considérée comme un moyen essentiel de produire des 

connaissances pour la durabilité et la science de la durabilité (voir Fokdal et al., 2021). 

† Un test dans lequel on imagine le résultat pratique d'une situation hypothétique dans 

laquelle une hypothèse ou un principe est exploré pour aider à réfléchir à ses conséquences 

(Webster's New World College Dictionary, 4e édition, « 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thought-experiment » (consulté le 

2/3/23)), (voir aussi Brown et Fehige 2022) 
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