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Rhizomel Relation 

Les concepts crees par Deleuze et Guattari peuvent (et doivent) etre 
utilises pour interpreter I'actualite de la philosophie, des sciences, des 
arts et de la politique. Dans cette perspective, cet article voudrait 
s'inscrire dans Ie cadre du debat contemporain sur les «differences 
culturelles» et sur la necessite d'inventer une nouvelle approche du 
probleme de I'identite, une (des) identite(s) multiples et transversales, 
qui se situent en dehors de toute pensee de /'identique. 

A partir d~ la pensee de Deleuze et Guattari, I'ecrivain et essayiste 
martiniquais Edouard Glissant a developpe une philosophie de la Relation 
et une reflexion sur Ie «devenir-monde» contemporain. A I'aide de 
quelques-uns des outils de pensee forges par ces trois auteurs (rhizome, 
relation, chaosmose, chaos-monde, etc.) je me propose donc d'interroger 
la multiplicite des espaces, des territoires, des identites et des appar
tenances qui s'ouvrent a nous et les devenirs de la politique et de la 
societe annonces par les mutations en cours dans I'horizon de la «mon
dialite». 

Le rhizome decrit par Deleuze et Guattari s'oppose a la racine, mais 
n'exclut pas necessairement tout enracinement ou toute territorialisation; 
Ie rhizome est une racine demultipliee, etendue en reseaux dans la terre 
ou dans I'air, et cette etrange figure philosophique devient chez Glissant 
Ie point de depart d'une reflexion aut~ur de I'identite, ou mieux de la 
multiplicite des formes d'appartenance et d'identite possibles: «La pen
see du rhizome serait au principe de ce que j'appelle une poetique de la 
Relation, selon laquelle toute identite s'etend dans un rapport a l'Autre».1 
Dans Poet/que de la Relatiorf, Glissant evoque egalement I'eloge du 
nomadisme present dans les oeuvres de Deleuze et Guattari pour tracer 
une typologie et une histoire du nomadisme, dans ses rapports avec la 
racine. II existe un nomadisme circulaire, qu'il decrit comme une forme 
de sedentarite impossible, non pas une jouissance et une affirmation de 
Ii berte , mais une maniere d'obeir a des contingences contraignantes: Ie 
nomadisme ne sert en ce cas qu'a assurer la survie d'un groupe qui 
dispose de peu de ressources. II a existe aussi, dans I'histoire, Ie no
madisme envahisseur des Huns, des Vandales, des Wisigoths ou des 
Conquistadores, qui visa it a conquerir des terres par extermination de 
leurs occupants. Les descendants de ces peuples nomades ont fini par se 
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stabiliser et se sedentariser dans les territoires conquis: «Le nomadisrne 
en fieche est un desir devastateur de sedentarite»3. 

D'apres Glissant, la dimension d'intolerance et d'exclusion liee a I'idee 
de racine et d'enracinement n'est pas encore affirmee a ce stade de 
I'histoire: dans Ie nomadisme circulaire Ie rapport a la terre est encore 
trop immediat, dans Ie nomadisme des envahisseurs la terre n'est dans 
un premier temps qu'un espace qu'il faut traverser et piller. Le sentiment 
d'une identite collective se fonde sur I'alliance entre une lignee, une 
memoire collective et un territoire, et iI ne peut s'affirmer a travers les 
siecles que par I'intermediaire d'une operation poetique (realisee dans 
I'epopee ou la parole revelee), par laquelle des peuples essaient de legi
timer leur droit a la possession d'un territoire. Paradoxalement, les livres 
fondateurs de communaute (Glissant cite l'Ancien Testament, I'I/iade, 
I' Odyssee, I' Eneide, les epopees africaines) sont des livres d'exil et 
d'errance, qui ne disent la communaute qu'a travers I'echec au moins 
partiel et apparent de son enracinement, qui ne cessent de mettre en 
question la legitimite de la possession d'un territoire qu'elles visent 
pourtant a fonder. 

Meme dans l'Antiquite occidentale, I'identification se fait encore a une 
culture et a une civilisation et pas encore a une nation; mais c'est 
pourtant en Occident que la racine se fige a travers I'idee de nation et 
qu'elle s'inscrit dans un devenir d'expansion, aspire a exclure I'alterite 
dans une pulsion total ita ire qui a ensuite essaime sur Ie monde entier, 
parce que la plupart des nations issues de la colonisation se sont formees 
a leur tour aut~ur de la racine et I'enracinement identitaire. 

Dans ce contexte, I'exil est toujours ressenti comme un manque 
(manque d'une nation, d'un territoire et d'une langue reputes uniques et 
fondateurs), et I'errance ne peut se reduire qu'a une dimension d'aven
ture personnelle ou artistique. Actuellement, une nouvelle dimension de 
I'errance, comme aventure collective et quotidienne et non plus seule
ment individuelle ou exception nelle, se degage de la decomposition pro
gressive des Etats-nations qui se produit sous nos yeux et s'inscrit dans 
les nouvelles identites qui partout sont en train de s'affirmer. Dans cette 
perspective, Ie deracinement peut paradoxalement concourir a la 
definition d'une identite. L'errance ne procede plus toujours d'un re
noncement, ni d'une frustration vis-a-vis d'une situation d'origine que I'on 
est contraint d'abandonner, et la notion de rhizome nous «porte a savoir 
que I'identite n'est plus toute dans la racine, mais aussi dans la Rela
tion».4 

Cette approche de la question identitaire peut etre aisement accusee 
d'effacer les differences et les conflits, et de proner un ideal de no
madisme, metissage, creolisation et hybridation qui semble trop com
patible avec ce qu'impose aujourd'hui la globalisation. En effet, dans Ie 
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contexte actuel du capitalisme avance, Ie nomadisme, la mobilite, les 
appartenances multiples sont exaltes et proposes comme des modeles 
d'existence pour les elites occidentales mondialisees, au pOint que I'une 
des formes possibles d'exclusion dans Ie monde contemporain serait 
plutot la sedentarisation forcee de populations entieres, qu'on empeche 
d'entrer physiquement dans les pays les plus developpes et qui n'ont pas 
les moyens financiers pour acceder a I'espace virtuel sans frontieres 
d'Internet. 5 

Pour les emigres, les refugies, les exiles, les apatrides et les per
sonnes deplacees de tous les pays, I'appartenance et I'identite dOivent 
toujours etre renegociees, et cette errance fondamentale genere plutot Ie 
desir d'une identite stable, d'un enracinement definitif, d'appartenances 
bien definies. Le sociologue Zygmunt Bauman, par exemple, a decrit et 
analyse dans ses nombreux ouvrages Ie temps accelere, la vie dans Ie 
deplacement, la rencontre de I'etranger sous toutes ces formes dans 
I'experience contemporaine, et a mis I'accent sur les consequences dra
matiques de ces phenomenes sur la vie des individus et des populations 
les plus demunis de la planete, incapables de faire face au rythme 
extremement rapide de ces changements. 6 Selon Bauman, les processus 
de mondialisation produisent les figures opposees et complementaires du 
«touriste» et du «vagabond». Dans la modernite, Ie vagabond «errait a 
travers des lieux colonises; c'etait un vagabond parce qu'il ne pouvait 
coloniser aucun endroit comme les autres Ie firent avant lui. Nombreux 
etaient les gens installes, peu nombreux les vagabonds».7 Dans ce qu'on 
a desormais I'habitude d'appeler «Ia postmodernite», ce rapport est 
inverse: les residants peinent a trouver des endroits dans lesquels ils 
pourraient «etre a leur place», et les vagabonds - par choix ou par ne
cessite - sont de plus en plus nombreux. Mais, dans ce «vagabondage 
universel», il faut distinguer Ie role valorise du «touriste» (qui veut 
s'immerger dans Ie bizarre et I'etrange pour echapper a la fixite et a la 
monotonie du «chez-soi», mais qui a toujours un ou plusieurs «chez-soi» 
auxquels il peut faire retour), et I'etranger sans domicile et sans patrie 
prive de tout «chez-soi» securisant, perc;u comme un ennemi et un~ 
menace potentielle par tous ceux qui peuvent encore disposer d'un 
«espace defendable», un endroit dote de frontieres sOres et de plus en 
plus efficacement gardees, dans une surenchere securitaire. 

Mais, d'apres Glissant, Ie savoir de la Relation s'etend meme a ceux 
q~i sont, obliges de demeurer ou astreints au «vagabondage» pour des 
raisons economiques ou politiques, puisque la perception et Ie desir du 
r~~te . du monde sont desormais accessibles a tous et que la desta
blhsatlon de toute appartenance et de toute identite unique est un pro
cessus irreversible. La resistance a I'oppression et a I'exploitation n'aura 
pas lieu par une reterritorialisation desormais impossible sur des identites 
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«pures» ou «originaires», mais en poussant encore plus loin les pro
cessus d'hybridation, de metissage, de mise en relation deja eXistants, 
jusqu'a parvenir a une forme de «creolisation achevee» ou chaque 
communaute, sans etre assimilee a un modele pretendument superieur, 
pourrait vivre et concevoir la relation avec les autres. 

Les Etats-Unis, par exemple, sont un pays de multiculturalisme, mais 
pas encore de creolisation, parce que les communautes vivent encore sur 
Ie mode de la separation, alors qu'en France Ie modele d'integration 
forcee et d'assimilation empeche et retarde toute creolisation reelle dans 
la societe: penser la creolisation impliquerait de depasser Ie dualisme 
entre Ie modele communautaire americain et Ie modele republicain fran
c;ais de I'integration, en direction peut-etre de formes multiples, pro
visoires, temporaires de citoyennete. En ce sens, il est insuffisant d'op
poser un «droit du sol» au «droit du sang»: Ie droit du sol derive encore 
de I'idee d'un territoire delimite par ses frontieres et «Iegitimement» 
attribue a une seule communaute. Glissant n'ignore pas la violence qui 
agite Ie m~nde, qu'il interprete comme «Ia reponse qu'opposent les 
societes a I'immediatete des contacts, exacerbee par la brutalite des 
agents d'eclat de la communication. On ne renonce pas si facilement aux 
confortables plages temporelles qui jadis permettaient de si insaisissables 
transformations».8 Beaucoup de ces conflits sont lies a la persistance du 
mythe sacre de I'identite-racine, qui ne produit plus que des actions 
meurtrieres. L'identite est et sera de plus en plus tributaire de la fac;on 
dont une societe participe de la relation globale et s'inscrit dans sa 
vitesse, elle «n'est plus seulement permanence, elle est capacite de 
variation, oui, une variable, maitrisee ou affolee».9 On assiste de plus en 
plus a la creation d'ensembles geoculturels, qui s'agregent par rencontres 
et proximite, et qui changent assez rapidement. IIs ne cessent de varier 
dans I'horizon de la Relation, dans une interdependance inevitable au
jourd'hui dans Ie monde entre des pays qui pouvaient autrefois limiter et 
circonscrire leurs contacts. Cette interdependance ne sera pas reg lee par 
I'abolition violente ou imposee de toutes les differences, les identites et 
les enracinements, ni par des indistinctions amalgamees, mais par des 
ecarts determinants: iI s'agit d'abord de definir les independances, pour 
qu'ensuite I'interdependance generalisee puisse se reveler feconde. Les 
consequences les plus dramatiques des interdependances concernent .Ies 
mouvements migratoires: la persistance anachronique d'une conception 
enracinee de I'identite contraint souvent les immigres a des exercices 
impossibles de conciliation entre leur ancienne et leur nouvelle appar
tenance, ou a I'oubli force de leurs origines qui ne peut que susciter des 
ressentiments, des hostilites et des conflits. . , 

II existe donc pour Glissant deux variantes d'une pensee de I'identlte: 
l'identite-racine (qui a des racines mythiques et qui est fondee sur I'idee 
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d'une filiation legitime qui assure la possession d'une terre, qui devient 
par la un territoire national), et une identite-re/ation, (qu'il s'agirait au
jourd'hui d'affirmer et de defendre), qui nait des contacts aux resultats 
irnprevisibles entre les cultures, qui circule dans une etendue et qui n'est 
pas enracinee dans un territoire unique. La difficulte logique de concevoir 
jusqu'au bout I'idee de Relation consiste dans sa nature intransitive: il ne 
s'agit pas de penser une relation entre deux ou plusieurs termes deja 
definis ou institues, il n'y a pas d'element primaire ou originaire qui entre 
dans la Relation, «puisque celle-ci definit les elements ainsi joues en 
rneme temps qu'elle les emeut (Ies change)>>.l0 

Mais la Relation ne se confond ni avec les cultures dont no us 
parlons, ni avec I'economie de leurs rapports internes, ni avec la 
projection de leurs rapports externes, ni meme avec ces insai
sissables qui naissent de I'intrication de tous les rapports internes 
a tous les rapports externes possibles. Et pas davantage avec 
I'accident merveilleux qui surviendrait en dehors de tout rapport, 
connu inconnu, d~nt Ie hasard serait I'aimant. Elle est tout cela en 
meme temps. 11 

Chaosmose/ Chaos-monde 

A cote d'u~ paradigme vegetal (Ie rhizome, la racine), on trouve dans 
I'oeuvre d'Edouard Glissant une theorie du chaos-monde, qui s'inspire 
d'un «imaginaire scientifique». Son point de vue est celui, peripherique, 
de la mer Cara"ibe, lieu historique de rencontres et de creolisations 
multiples. De cette experience linguistique et culturelle, il deduit I'exis
tence d'un processus de creolisation des langues et des cultures du 
monde qui avance de maniere chaotique, a travers la guerre, les conflits, 
les heurts de I'emigration, de la domination et de la globalisation eco
nomique. Le chaos-monde est constitue par Ie choc, I'intrication les , , 
repulsions, les attirances et les conflits entre les cultures des peuples 
dans la totalite-monde en voie de constitution aujourd'hui. Tout cela 
n'advient pas de fac;on «chaotique» dans I'acception ordinaire du terme, 
comme absence de tout ordre et de toute forme, mais dans I'espace 
d'une Relation qui produit des ordres ephemeres, des differenciations 
transitoires, imprevisibles, et toujours en train de se reconfigurer autre
ment. Le chaos-monde est caracterise par deux dimensions temporelles 
inedites: les contacts entre cultures se font desormais de fac;on presque 
immediate et avec un retentissement immediat, et en meme temps «Ies 
humanites» qui peuplent Ie monde vivent plusieurs temporalites diffe
rentes, qu'on ne peut plus reduire a une histoire lineaire. Les fractures et 
les discontinuites ainsi produites constituent un systeme chaotique et 
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impn§dictible, caracterise par de multiples variables et par une variable 
temps elle-meme multiple. 

Dans ce contexte, par exemple, il n'a pas de sens de continuer a 
presenter l'Occident comme Ie lieu du progres technologique et scien
tifique, des droits de I'homme, de la raison universelle, de la liberte de 
jugement, en I'opposant au fanatisme et au fondamentalisme de l'Islam 
ou aux archa"ismes d'autres cultures, puisque dans toute culture co
existent des composantes temporelles tres diverses et que la technologie 
la plus avancee n'exclut plus la persistance de croyances et de modes de 
vie herites de la nuit des temps. Les trois religions monotheistes portent 
chacune leurs fondamentalismes; en ce sens, l'Islam est historiquement 
une des composantes de l'Occident et d'une pensee de l'Un qui n'a 
jamais cesse de produire des exclusions et des violences. De la meme 
fac;on, on ne peut pas proposer a une communaute d'immigres qu'elle 
«s'integre» a celie qui la rec;oit, puisque «un pays qui se creolise n'est 
pas un pays qui s'uniformise»12 et que chaque composante devrait pou
voir persister en meme temps qu'elle se modifie et se transforme au 
contact des autres. Glissant propose egalement Ie recours a une «vision 
prophetique du passe»,13 passe qui ne doit plus seulement etre re
compose de fac;on objective par I'historien mais relu, reinterprete par les 
communautes dont Ie passe a ete souvent occulte ou meprise. Le devenir 
erratique du continent africain d'aujourd'hui, par exemple, ne peut etre 
compris sans etudier ses conditions initiales et leurs transformations 
historiques, sans rappeler la Traite des neg res qui a eu lieu pendant des 
siecles. Aux Etats-Unis, des groupes d'immigrants emergents s'opposent 
a I'ecriture de I'histoire officielle et militent activement pour la re
connaissance du role des esclaves, des serviteurs et des immigrants 
pauvres dans I'histoire americaine. 14 L'identite d'une societe est en 
grande partie fonction de I'interpretation de I'histoire, qui est souvent Ie 
fruit d'une culture officielle qui definit une appartenance, qui trace les 
frontieres artifieielles d'une culture, qui definit les ennemis et qui vise a 
eliminer du recit du passe ce qui est juge etrange, etranger ou in
desirable. 

Le chaos-monde pourrait etre interprete comme une variante geo
graphique, identitaire culturelle et linguistique de la «chaosmose» dont a 
parle Felix Guattari dans un ouvrage publie en 1992. 15 A ma con
naissance, on ne trouve nulle part une definition de ce mot etrange, 
produit par I'assemblage de «chaos» et d'«osmose», mais derriere lequel 
insiste aussi Ie mot «cosmos» (tout d'abord parce qu'il faut bien que 
I'interpenetration et I'influence reciproque que toute osmose presuppose 
aient lieu entre deux entites). lei, ni Ie «chaos» ni Ie «cosmos» ne 
peuvent etre entendus au sens habituel. En premier lieu, Ie chaos chez 
Deleuze et Guattari n'est jamais un etat informe ou un melange confus et 
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inerte, mais plutot Ie lieu d'un devenir plastique et dynamique, d'ou 
jaillissent ~an"s ces~e ~es ?eterminati~ns q~i s'ebauchent et s'eva
nouissent a vltesse Infime. L ouvrage qUi contlent les plus belles pages 
sur ce concept est Qu'est-ce que la philosophie?: «Ie probleme de la 
philosophie est d'acquerir une consistance, sans perdre I'infini dans 
lequel la pensee plonge [ ... ]. Donner consistance sans rien perdre de 
/'infini ».16 La philosophie, la science et I'art «tirent des plans sur Ie 
chaos»: la philosophie en rapporte des variations conceptuelles infinies, 
Ie scientifique des variables qui ont ete rendues independantes par 
ralentissement jusqu'a entrer sous des rapports determinables dans une 
fonction, I'artiste des varif§tes d'affects et de percepts qui ne repro
duisent pas simplement Ie sensible mais qui donnent un etre du sensible 
ou de la sensation. Chacune de ces trois disciplines extrait donc de la 
variabilite chaotique des entites «chao"ides» jusqu'a constituer un chaos
mos (terme emprunte a Joyce et qui definit, surtout dans Ie domaine 
esthetique, «un chaos compose - non pas prevu, ni preconc;u»). Le 
chaos reste la condition de possibilite infinie de toute determination finie, 
un champ virtuel qui subsiste a la surface des choses et qu'aucune effec
tivite ne pourra jamais epuiser: «Bref, Ie chaos a trois filles suivant Ie 
plan qui Ie recoupe: ce sont les Chao"ides, I'art, la science et la philo
sophie, comme formes de la pensee et de la creation» .17 

Chao"ide est ce qui a la forme du chaos, qui en conserve la trace, 
I'empreinte et Ie mouvement, tout en lui donnant assez de deter
minations et de consistance pour ne pas retomber dans I'abime de ce qui 
est indifferencie. Dans Chaosmose Guattari prolonge cette reflexion, et 
affirme que Ie chaos «n'est pas une pure indifferenciation; il possede une 
trame ontologique specifique. II est habite d'entites virtuelles et de 
modalites d'alterite qui n'ont rien d'universel».18 De cette osmose per
petuelle avec Ie chaos peut donc naitre une sorte de «cosmos» 
paradoxal. II ne s'agit surement pas, comme dans la pensee grecque, 
d'un Univers fini, hierarchise et ordonne, mais d'une coupe sur Ie chaos, 
d'un plan de consistance ou d'immanence, d'une forme don nee transi
toirement au monde et a la subjectivite qui I'habite et qui en est habitee. 
Dans cette perspective, il est urgent pour Guattari d'elaborer une 
conception transversaliste de la subjectivite, puisque la sociologie, les 
sciences economiques et juridiques, les sciences humaines et la psych
analyse traditionnelle paraissent tres mal armees pour rendre compte du 
melange etonnant d'accrochages territorialises et de mouvements de 
deterritorialisation radicale, opposes et coexistants, qui caracterisent Ie 
«cocktail subjectif contemporain». 

Les nouvelles productions de subjectivite dont il est question seront 
appelees a renoncer a la voie unique representee par la subjectivite 
chretienne et capitalistique de I'homme occidental pour s'elargir en 
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direction d'une «mondialite» et d'un metissage qui ne sont pas du tout 
incompatibles avec Ie monde des technologies avancees et de I'informa_ 
tisation planetaire, ce que Guattari appelle ironiquement «Ie compromis 
barbare»: 

L'ancien limes de delimitation de la barbarie s'est irremedi
ablement delite, deterritorialise. Les derniers bergers du mono
theisme ont perdu leurs troupeaux, car la nouvelle subjectivite 
n'est plus d'une nature telle qu'on puisse la rassembler. Et puis 
c'est maintenant Ie Capital qui commence a eclater en polyvocite 
animiste et machiniste. Ne serait-ce pas un retournement fabuleux 
que les vieilles subjectivites africaines, precolombiennes, abori
genes ... deviennent Ie recours ultime de la reappropriation sub
jective de I'autoreference machinique?19 

La nouvelle «modernite» n'est pas et ne sera pas seulement synonyme 
de modernite occidentale, mais elle devra integrer d'autres formes 
d'experience et d'autres lieux de production de subjectivite. A I'epoque, 
Guattari cite I'exemple du Japon, qui etait «Ie modele des modeles des 
nouvelles subjectivites capitalistiques» et ou la subjectivite collective qui 
a emerge et assure Ie miracle economique associait les composantes les 
plus «high tech» a des archa"ismes herites de la nuit des temps, a une 
«formule souple de subjectivation» qui se fonde sur la fonction re
territorialisante du shinto-bouddhisme, ou celui du Bresil, ou les 
phenomenes de reconversion des subjectivites archa"iques voient la 
coexistence d'un des reseaux televisuels les plus puissants du monde et, 
d'autre part, Ie succes de religions syncretiques heritees du fonds 
culturels africain. Encore aujourd'hui, avec Lula, Ie Bresil porte les espoirs 
lies a un autre modele economique pour les peuples de l'Amerique latine, 
plus humain et plus solidaire que Ie projet neoliberal qu'on a essaye de 
leur imposer. 

Un autre exemple (cette fois-ci au CCEur de l'Europe) est celui de 
I 'Ita lie, ou dans Ie triangle Nord-Est-Centre «une multitude de petites 
entreprises familiales se sont mises a vivre en symbiose avec les filieres 
industrielles de pointe de I'electronique et de la telematique» /0 jusqu'a 
creer un modele atypique d'industrialisation et de developpement eco
nomique fonde sur la reconversion d'archa"ismes subjectifs avant leur 
origine dans d'antiques structures patriarcales. On pourrait encore citer 
I'exemple de l'Inde et de la maniere dont la souplesse subjective en
racinee dans une tradition philosophique et religieuse immemoriale s'est 
revelee compatible avec les strategies necessaires au developpement 
informatique. 
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L'invention de nouvelles subjectivites ne peut relever pour Guattari 
que d'un nouveau «paradigme esthetique»: «on cree de nouvelles 
modalites de subjectivation au meme titre qu'un plasticien cree de 
nouvelles formes a partir de la palette dont iI dispose». De la me me 
fa~on, pour Glissant aucune tentative d'une action politique, economique 
ou militaire globale ne pourra entrevoir une solution aux contradictions 
du systeme erratique qu'est desormais Ie chaos-monde sans une 
operation complexe d'ordre «poetique» et «imaginaire», sans un re
tentissement de la Relation «sur les mentalites et les sensibilites des 
humanites d'aujourd'hui pour les pousser a renverser la vapeur poetique, 
c'est-a-dire a se concevoir, humanites, et non pas Humanite, d'une 
maniere autre: en rhizome et non en racine unique».21 
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