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Dans le cadre d’une publication prévue pour 2025 et pour faire suite à un séminaire co-organisé 
par l’Université de Bourgogne (LIR3S-UMR7366) et l’Université d’Amiens (Habiter-
Monde/EA87) sur les territoires de l’art et de la culture, nous invitons les chercheurs, dans une 
perspective interdisciplinaire, à explorer la dynamique complexe entre la culture et la politique 
à travers différentes thématiques et échelles territoriales. Depuis les années 1980, les stratégies 
culturelles ont été développées au niveau étatique comme à celui des collectivités territoriales, 
tantôt pour valoriser économiquement les villes et augmenter leur attractivité, tantôt pour 
répondre à des enjeux sociaux (Ambrosino & Guillon, 2014). Jusqu’à aujourd’hui, où on attend 
de la culture une participation à la transition écologique et des réponses aux enjeux numériques 
(Bouquillion, 2020). Ces différentes attentes posent des questions profondes sur les objectifs 
des politiques culturelles et sur les formes d’instrumentalisation politiques qu’elles ne 
manquent pas de générer (Saez & Saez, 2012). Mais aussi, sur les formes culturelles et 
artistiques qui naissent de ces interactions avec le politique en relation avec les dynamiques 
socio-économiques, urbaines et régionales. 
 
En s’appuyant de préférence sur un lieu ou un collectif ancré sur un territoire, l’objectif des 
articles sera de comprendre comment ces interactions ont façonné des actions collectives 
(Becker, 1988) culturelles spécifiques tant en termes d’espaces, d’organisations ou de formes 
esthétiques. Nous cherchons à mettre en lumière les défis et opportunités que rencontrent les 
organisations culturelles face aux pressions sociales actuelles, notamment l’économique et le 
social, mais aussi l'écologie et l'aménagement urbain (Béal & Rousseau, 2022). 
 
Ces interactions entre culture et politique sont multiples et peuvent être envisagées à travers 
plusieurs prismes spécifiques. Afin de mieux cerner ces dynamiques, nous proposons sans être 
exhaustifs de structurer cette réflexion en examinant différentes formes d'instrumentalisation, 
coopérations, hybridations politiques de la culture. Ces axes incluent des dimensions 
économiques, sociales, écologiques, urbaines, numériques, politiques et esthétiques. 
 
Axe du développement économique : Les politiques culturelles représentent un levier supposé 
pour le développement économique des territoires urbanisés. En favorisant la création artistique 
et la diffusion culturelle, elles contribuent à l’émergence d’une économie créative, génératrice 
d’emplois et d’investissements (Florida, 2019). Ces politiques visent à valoriser les ressources 
culturelles locales pour en faire des moteurs de croissance. Parallèlement, la culture renforce 
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l’attractivité des villes et des régions, notamment par le biais d’événements et d’infrastructures 
culturelles, dans un contexte de concurrence mondiale accrue (Foster, 2021). Cependant, à l’ère 
de l’anthropocène, où l’attractivité des métropoles est remise en question face aux enjeux 
environnementaux et à la désertification de certains territoires, ces stratégies, telles que celles 
des « Creative Cities », font l’objet de critiques croissantes (Harvey, 2010). Il devient donc 
essentiel d’interroger leur pertinence, leur capacité d’adaptation et leur transformation possible, 
en réponse aux nouveaux défis du développement durable et aux revendications portées par les 
récents mouvements sociaux (Latour, 2021) ou des habitants soucieux de se faire entendre à 
l’ombre du patrimoine (Marchal, 2024). 
 
Axe social : Les politiques culturelles sont déployées comme des leviers pour promouvoir 
l'inclusion sociale, en encourageant la participation de tous et en facilitant l'accès à la culture 
afin de renforcer les liens sociaux (Bennett, 2022). En s’adressant particulièrement aux 
populations marginalisées et éloignées des pratiques culturelles traditionnelles, elles visent à 
promouvoir la cohésion sociale à travers la création d’espaces de dialogue et de partage, tout 
en consolidant les identités locales. Cependant, bien que les droits culturels occupent une place 
croissante dans ces politiques, avec l'objectif de rendre la culture accessible à tous et de 
valoriser la diversité des pratiques, il convient de questionner la portée réelle de ces initiatives. 
Remettent-elles véritablement en cause les hiérarchies de légitimité culturelle, ou sont-elles des 
instruments d’hyper-instrumentalisation (Saez, 2022) ? 
 
Axe écologique : L’intégration de la transition écologique dans les stratégies culturelles n’est 
plus simplement une option, mais une véritable injonction pour les établissements et projets 
culturels. Cependant, beaucoup de ces lieux ont été conçus et développés à une époque où 
l’énergie semblait abondante et sans limite, rendant aujourd’hui leur adaptation 
particulièrement complexe (Moss, 2023). Ces institutions se trouvent désormais confrontées à 
des exigences de gestion responsable des ressources, de production durable et de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux, mais cette transition est souvent freinée par des infrastructures 
inadaptées aux nouvelles normes écologiques. Parallèlement, les pratiques artistiques évoluent 
vers l’éco-conception, avec un recours croissant à des matériaux durables et une éco-
responsabilité accrue dans la gestion des lieux et des événements (Brown & Szeman, 2020). Si 
la réduction de l'empreinte écologique, par la baisse des consommations énergétiques et une 
meilleure gestion des déchets, est perçue comme une contribution essentielle à la transition 
écologique, la réalité pour de nombreux établissements demeure bien plus complexe. Ces 
transformations soulèvent donc des interrogations : le secteur culturel est-il réellement en 
capacité d’être un moteur d'innovation écologique, ou ces efforts se heurtent-ils à des difficultés 
structurelles, conduisant parfois à des pratiques qui relèvent davantage du greenwashing ? 

Axe aménagement urbain : Les lieux et projets culturels sont souvent instrumentalisés dans 
la perspective d’une revitalisation des espaces urbains, notamment dans les quartiers en déclin 
et les friches industrielles (Raffin 2007). Ces initiatives redonnent vie à ces lieux en les 
transformant en pôles d’attraction pour artistes et créateurs, tout en facilitant leur 
réappropriation par les communautés et habitants (Eveno, 2018). Parallèlement, de nouvelles 
centralités culturelles émergent en périphérie, décentralisant ainsi l'offre culturelle des centres-
villes et rééquilibrant l'accès à la culture (Clément & Valegeas, 2017). L’art dans l’espace 
public devient un puissant vecteur d’expression citoyenne, interagissant avec l’environnement 
urbain et modifiant les perceptions et usages de la ville. Toutefois, il est essentiel de s’interroger 
sur la réception de ces œuvres par les habitants et sur leur signification sociale ou politique, et 
même sur les caractéristiques des publics participants à ces formes artistiques. L’art public est-
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il un outil de ré-enchantement de l’espace urbain, de marquage symbolique ou contribue-t-il à 
une appropriation marchande et politique de ces lieux ? 

Axe numérique : La révolution numérique a profondément redéfini les politiques culturelles, 
transformant les modes de création, de diffusion et d’accès à la culture (Laachi, 2023). Les 
infrastructures numériques sont désormais un vecteur central, soutenant l’innovation tout en 
élargissant l’accessibilité (Castells, 2020). Si le numérique ouvre des perspectives inédites pour 
les créateurs, notamment à travers la numérisation du patrimoine, l’expérimentation artistique 
ou l’élargissement des publics via le streaming, la réalité virtuelle ou les outils collaboratifs 
(Holden, 2020), il s’inscrit également dans une économie de l’attention dominée par des 
logiques consuméristes et non durables (Citton, 2014). Cette transformation soulève 
d’importants défis, tels que la régulation des droits d’auteur et la fracture numérique, qui 
risquent d’accentuer les inégalités d’accès aux nouvelles formes culturelles, tout en favorisant 
des pratiques avant tout dictées par un univers communicationnel consumériste (Chenevez, 
2024). 

Axe politico-esthétique : Les relations que les artistes entretiennent avec les pouvoirs publics, 
souvent teintées d’une forme de dépendance financière, orientent inévitablement les esthétiques 
financées par les fonds publics vers les intérêts des commanditaires. Ces collaborations, ou 
parfois ces contraintes, posent une question centrale : celle de la liberté de création. Que devient 
cette liberté quand elle est soumise à des injonctions socio-économiques ? Quelles formes 
nouvelles, quels processus de création inédits naissent de cette relation aux politiques 
publiques ? Et surtout, quelle figure de l’artiste émerge de cette interaction, tiraillée entre 
l'instrumentalisation et la coopération ? Ces questions révèlent les tensions et les paradoxes qui 
façonnent le paysage contemporain de l’art engagé dans la sphère publique et en relation avec 
les formes économiques dominantes. 

Cet appel à communication s’inscrit résolument dans une perspective interdisciplinaire, en 
explorant la complexité des dynamiques liant culture, société et technologie. En prenant en 
compte les limites des approches mono-disciplinaires et en croisant des perspectives variées 
(socio-anthropologie, urbanisme, études culturelles, info-com, etc.), cette démarche permet de 
dépasser les analyses cloisonnées pour mieux appréhender les évolutions des politiques 
publiques face aux enjeux contemporains (Hadley & Gray, 2017). Elle éclaire également la 
redéfinition des territoires culturels, qu'ils soient urbains ou ruraux, en tenant compte des 
contextes socio-économiques, écologiques et technologiques, ainsi que des interactions souvent 
non linéaires entre ces dimensions. Nous attendons des propositions qui mettront en lumière 
ces configurations entre culture, société et technologie, tout en interrogeant les redéfinitions en 
cours du rapport nature/culture. Les recherches devront aussi se pencher sur la transformation 
des territoires culturels, qu’ils soient urbains ou ruraux, centraux ou marginaux, afin de mieux 
saisir les reconfigurations en cours (Saez & Saez, 2012) 
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Calendrier prévu : 

• Soumission des intentions d’article (max. une page) : 30 janvier 2025 
• Retour aux auteurs et autrices : 1er avril 2025 
• Pour les propositions retenues, l’article complet (35 000 signes max espaces compris) 

devra être soumis avant le 25 août 2025 
• Après une évaluation en double aveugle par les pairs, la version finale des articles 

sélectionnés sera attendue pour le 1er novembre 2025 

La publication de l’ouvrage est prévue pour fin 2025 ou début 2026. 
Pour soumettre vos propositions ou pour toute information, veuillez contacter : 
alain.chenevez@u-bourgogne.fr & fbraffin@gmail.com. 

Comité de pilotage : Alain Chenevez & Hervé Marchal (Université Bourgogne Europe) et 
Fabrice Raffin (Université Jules Verne)   
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