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RÉSUMÉ

La « technique dolly », qui porte le nom de la plus célèbre brebis au monde (désormais natura-
lisée dans un musée en Écosse) est souvent située dans le prolongement logique et inévitable du 
« contrôle de la reproduction des animaux domestiques » que les humains forgent et maîtrisent 
GHSXLV�OH�QpROLWKLTXH��7RXWHIRLV��LO�HVW�DXMRXUG·KXL�SUREOpPDWLTXH�GH�TXDOLÀHU�FHV�WUDQVIRUPD-
tions comme autant d’étapes évidentes en direction du « progrès ». Cela pour au moins deux 
raisons : d’une part, les humains qui adoptèrent avec l’élevage et l’agriculture de nouveaux 
modes de vie, contrairement aux présupposés d’une « Révolution néolithique », n’avaient pas 
pour dessein de transformer les corps des animaux et des plantes. La domestication s’avère 
DYRLU�pWp�GLIÀFLOH��PRUWHOOH�HW� UpJXOLqUHPHQW�DEDQGRQQpH��/·LQWHQWLRQQDOLWp�TXDQW�j�VHV�HIIHWV�
bien plus trouble que ce que nous avions imaginé. D’autre part, les pratiques de domestication 
ont marqué un point de bascule important dans l’anthropisation du monde.
Que ce soit dans leur forme progressiste ou décliniste, ces histoires reconstituent un héritage 
HQFRPEUDQW��PDVVLI��WLVVp�GH�PRWLIV�WURS�JpQpUDX[��&RPPHQW�GpIDLUH�OHV�ÀOV�GH�FHWWH�WUDPH�QDU-
rative, par où pourrions-nous commencer à la démêler, à quel noeud nous attacher ?

Cette thèse propose d’explorer, à l’intérieur des relations de domestication, la sélection dite 
DUWLÀFLHOOH�FRPPH�XQH�SUDWLTXH�TXL�D�QpFHVVDLUHPHQW�YDULp��(OOH�VH�GRQQH�SRXU�WkFKH��HQ�WDQW�
que récit, de réouvrir la portée et les ressorts de ces choix sélectifs. Des choix d’êtres avec les-
quels on va vivre, avec lesquels (et dont) on va se nourrir, sans faire appel à des raisonnements 
universels qui réduisent trop souvent les moutons en « garde-mangers sur pattes » et leurs éle-
veur·ses en optimisateur·ices. Son enjeu, tout comme sa méthode, est de redescendre sur le plan 
des expériences et de déplier le plus concrètement possible, à partir d’une situation de terrain, 
la complexité de cette activité de sélection faite d’une série longue et parfois ambivalente de 
choix quotidiens.

$XSUqV�G·XQH�pOHYHXVH�HW�GH�VRQ�WURXSHDX�GH�EUHELV�UDwROHV�HQ�SOHLQ�DLU�HW�SkWXUDJH�LQWpJUDO��
nous apprenons que ces choix relèvent d’une pratique de cadrages et de débordements qui ma-
nifestent des attachements pluriels ; où les brebis, en tant qu’individus, font des histoires ; où 
leur humaine est prise dans leur exigence à être bien accordées, ensemble, ici. S’y déploient des 
IRUPHV�SDUWLFXOLqUHV�G·LQÁXHQFHV�� O·H[SpULPHQWDWLRQ�GH�PDQLqUHV�GH�IDLUH�IDPLOOH��GHV�PRGHV�
de vie affectés, des dispositifs qui ont engagé des corps, des socialités, qui nous permettent de 
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décrire plus généreusement la « plasticité » des ovins dans ces rencontres. La recherche relaye 
une perspective bergère et l’articule à des propositions philosophiques et anthropologiques qui 
ne font pas des rapports de nutrition des relations dégradantes, mais des relations qui obligent 
à « bien tuer » et « bien manger ». L’enjeu de cette approche empirique est de ramener, douce-
ment mais fermement, la question morale à l’intérieur des situations… Et d’un troupeau.

De cette manière, la thèse souhaite relayer des histoires avec des animaux domestiques un peu 
moins linéaires, unidirectionnelles, des récits où les pratiques de sélection sont pensées hors du 
seul régime de l’intentionnalité, avec des êtres humains et non-humains qui ont opté, que ce 
soit par désir ou pour de tout autres raisons, pour des modes de dépendance qui les ont engagés 
ensemble à long terme. 
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