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" Les lois du libre march( capitalisre, comme celles de
l'Cfotiquc, rclavcnt de l orgueil sourerraifl. ,

REN6 GTRARD,

Le titre de cette communication provient d'une rencontre thdo que
ou plutot de dcux rencontres thdoriques distinctes qui en fin de
compie s'avarent 6tre idgntiques. La premiCre de ces rencontres fut
provoqude par Lucien Goldmann il y a vingt ans dans un article
comparant les thdories du roman de Rend Cirard et du jeune LukAcs.
Goldmann suggdre que la thdorie du ddsir m€diatise de Girard
resscmble par des aspects importants i la Ihiorie lukacsienne de la
d€grad.rtirrn dcs valcdrs dans le roman. Goldmann essaie d'expliquer
I'unitd sous-jacente dans l'€uvre de Cirard et de Lukecs dans les
termes de la catdgorie marxiste du fdtichisme de la marchandise. Il
suggCre qu'il y a une homologie rigoureuse entre la position des
valeurs authentiques dans le roman et la position des valeurs d'usage
sur le marchd, Toutes deux devienncnt < imDlicites > ouand elles sont
subordonnics I la valeur d dchange. L'intlrposition d'une relation
sociale degradde entre les individus et les objets de leurs d6sirs est b
l'origine de I'univers d'inauthenticitd ddcrit par Girard et Lukircsr.

La comparaison de Goldmann est suggestive mais elle n'est pas tout
d fait persuasive. La naivetd de sa ddmarche est particulidrement
apparente dans I'identification faite entre la valeur d'usage et la notion
dlduthenticit6 et mCme avec celle de o santd ';'dans le c-ontexte d'une
discussion sur Girard pour qui la catdgorie elle-mdme de valeur
d'usage est soumise 5 une critique radicale,

La seconde rencontre qui me concerne ici est celle, toute r€cente,
qui a attird I'attention d'un certain nombre d'dconomistes sur les
travaux de Cirard. Certes, cette rencontre ne pouvait avoir lieu avant
que Girard lui-meme ne Jevel, ' lpe la theorie du qacril ice qui fournit le
Iten enlre sa lheorie du dii ir et 5a rdinterDrdtation des rciences
humaines. C esl alurs qu i l est devenu ivident que l 'euvre de Cirard
avait des implications suggestives pour les sciences €conomiques,
c'est-A-dire la theorie de la consommatior ostcntatoire et la th6orie
marxiste de I'dchange mondtaire.
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La th€orie du d6sir mimetique est pa.ticulierement utile pour la
cri l i .rue dc\ i l lusions substantiall5tes drns les sciences dconomiques
tellr i que la pcrception de la raretd comme phenomCne nbturel,
lexolicirion du comDortement des consommdleurs a partir dune
coniurrcnce pour untsubstance faussement hypostaside qui s'appelle-
rait - prcstige " ou la croyance que les prl\ n reprdsentent r une autre
sub'tJnce h-yposlasiie, lelle que luti l i te ou le lra\ail Agliella el
Orlcrn, pai exemple. suggirent que la rclation fondcmenlale de
lechanqe Deut itre inlcrprdtce comme un confli l  de " doubles ^ qui
midieti ierait chlcun le desir de l aulre. I ls expliqucnt la subordinrtion
de la valeur d'usaAe d la valeur d'6change dans la th€orie du fdtichisrne
de la marchandisi de Marx dans les termes de Ia thdorie du ddsit
mim€tioue.

Selon ces nouvelles theories €conomiques, le marchd prend la place
du sacr€ dans la vie modcrne comme le principal mdcanisme institu-
tionnel qui stabil ise les conflits expiosifs des sujets ddsirants Mais la
crit ioue he r€sidus thiologiques dans des institutions en apparence
sdcuicires etait precisdment ia base dc la thdorje de lalicnatron que
Ma avait tired de Feuerbach et raffinde dans Eon ceuvre 6conomi"
oue. Son aDplicrtion du termc " f€tichisme " au probldme econorn!
due dc Ia m"archandise n'itait pas accidentelle. Ainsi le rapproche'
irent dc Girlrd cl de Marx tentd par Coldmann ne semble pas si
arbitraire oue cela.

Ainsi la ih6orie l itt€raire de Girard a inspird une reflcxion sur les
scicnces dconomiques et pr€cisdment sur cet aspect des sciences
dconomiqucs qu'avait digcut6 Goldmann dans sa comparaison de
Cirard ei LukAcs. Mais si la structure de I 'echange est en principe
identioue a celle dc la mimdsis. qui expliquc la structure du disir
romcn;seue, ne sommes-nous pas justif ies e poursuivrc l intuit ion de
GolJmann en ce aui conccrne la rclation du fit ichismc et de la forne
romanesque ? Il si oeut que la reflexion Cconomiquc inspirde par la
thiorie d'e Cirard puisse iontribucr e concrdtiser cetle intuit ion et e
l 'aDDliquer a l 'etude lt ltdraire.

Afin' de virif icr cette hypothdse. ie vous propose d'cxaminer
Dlusicurs textcs l it l iraircs oir dominent Ics thames iconomlqucs Nous
ierrons oue les phdnomane5 €conomiqucs commenccnt a pl6Jomincr
dans la l itteratuie la oil leur lonction commc arbitre de conflits est
mise en danger et leurs origines sacrdes sont rdvildes. Dans ces
ceuvres, les thdmes iconomiqucs 5e ioignent i lrangcment irux rela'
t ions iroliqucs cui forment le mrtdriel normal de Ia l j l l 'rclurc'
rcvilant ainsi une slructure mimetique sous-jacentc commune.

Borees a icrit deux nouvclles qui mnntrent l inlluence de la
noureije de H. C. Wells. Tlrc Crystal Egg Elles s'appcllent /P Zd'trlel
lAleoh. Toures deux prdsentcnl lobsc\sion d'unc figure visihle de
linfi;i. La iuxtaposition des deux titres suggdre cette description des
deux nouu,ellcs. Borges nous raconle que ( Zahir ". en arab€ veut
dire notoirL, visible ;-dans ce sens. c est l 'un dcs quatre-vingl-dix-neul
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noms de dieu. Et l '< Aleph > est, bien s0r,le signe mathernatique des
nornbres transtinis " Jrrns lcsquels Ic lout n'est pas plus grand que
lune des  D i r t jes '  - .

Le narrateur du Zdfti l , qui s'appelle Borges, avait requ cette pidce
dc monnaie argentine ordinaire dans un bistrot oit i l  dtait entrd aprCs
nto i r  a . . r . t c  i  len ter r rmcnt  d  une l r rn rne  ou  i l  a \a i l  a in lec  t l  v  r
longtemps. " l)orisi f 'rr la plus \incere dc. l irssions rrgrnrines: Ie
snobisne >. Tcodelina Vil lar €tait une femme 6lieante et hautaine oui
avail scr\i dc mod(lc dans r.ie nombreu-cs rcclrr-ner pour rles clcmcs
de beauti ct des voitures. Le narralcur ddcrit sa ddvotion i l{ mode
comme un gcnre de religion; (ellc chcrchait I 'absolu, commc
Flaubert, mais I 'absolu dans le momentand ,. En ietant un dernier
rcgrrLl sur s(,rr ccJevrc. le n;rrcleur re!uit snn \i.rgc comme il Irvil i l
toll jolrrs vu, f igi unc fois pour toutes dans un masquc froid d'indiff6-
rence parfaite et dc snobisme.

On pourrait croire qu'i l  s agit ici de la vicil le histoire d un arrour
dieu. Ce n'est pas le cas. La narration est cellc d\nc obsession,
causde par une piacc dc monniie, un < zahir >. Au cl6pait le narraleur
nc pcut pas expliqucr son obscssion. La pidce de monnaie apparait
tout ir fait ordinaire, cepcnclant, m0mc aprds s'en 0tre ddbarrassd, i l  ne
pcut cesser de penser A clle, I l f init par trouver un l ivre qui cxplique
son cmblrras. Le l ivre racontc l 'histoirc des dif{irents < zahirs > du
passi, dcs objcts qui absorbent contpldtemcnt la consciencc dc ccux
qui lcs rcg.rrJcnt. Lc zrhir. rypiqucnrcnr. esr cxlulsc dc l. l socicte.
mJ i \  non: \ans  a \o i r  t rouvC. ics  v ic t imcs .  Trn lo l  le  l i l h i r  i tu i t  un
aveuglc de la mosqu6e du Surakarta, mais i l fut lapidi par les
croyants; tantdt c'6tai1 un astrolabc en cuivrc jetd dans la mcr par
l 'ordrc du roi de Perse < pour quc lcs hommes n'oubliasscnt pas
lrrnivcrs '. Bicn qlrc lout pui\:,c dcvcnir un zirhir. Dicu Lians sa
mi\iricorde n en crcc qu un 5cul a h toi(.

Le narrateur nolc que le zahir repr6sente unc simplif ication de
I'existence. D'unc multitude et d'une vari6td de sensations. i l  Dasse;r
Lrne \eule d enlrc cllcs. l l  sc con:.ole en di:.;tnt quc lc \ccret de l unr\er(
enlier pollrait sc riv6ler dans une fleur; chaquc chose est un < miroir
symboliquc " du tout, m6nte le zahir. Son detl ier espoir, inspiri par
uD ccrtajn Llblo de Cosas quc se lgnor'.t/i, est que par unc concentra-
tion intcnse de Ia conscicncc, i l  pourra passet au-deli du zahir lui-
m6me i i 'ult ime substance qui ie soLrs-tend; < peut-etrc derridre la
monnaie se trouve Dieu >.

Le zahir cst un conte sur la fascination. repr6sent6 dans diff irents
dLp,L '  c t  e 'pece: .  Sr  f rob lcmdt jquu (s l  dq i in re  r \ec  p r ic i . lon  par
Sartre : " Dans la fascination i l n'y a rien qu'un objet giant dans un
monde discrt. " La {ascination est " Ia conscicnce non thetioue
d etre rle, en la prisence de l €tre 3 n.

Le na(ateur, Borges, est prddispos6 d la fascination, et Teodelina
6tait pour lui cxactement un obiet fascinant. La r6l6rence i l 'amour
basd lur Ie snobisme est une allusion i son esclavage. En quoi
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consiste cet amour? Borges nous donne peu d' indications mais el les
suff isent. Teodelina cst unc f iddle du dieu de la mode; ses yeux sont
touioLrrs toum6s, loin de Borges, vers Paris et Hollywood. Toute
I 'aci ivit6 de Teodelina consiste )r devenir un objet parfait,  c'est-d'dire
ir ercrccr le pouvoir IJ\cinanl , iu modclc :t  la modc Ju momcnt En
tdnt ouc \no6. Buruer est sen.ible i l  ion i l l rai l .

Lc forme purt i ._ulcrc du di\ordre rcp(\cnte pdr sa f lscin.rt ion
DUur  l e  / Jh i r  e . t  Jc i i  r n l i L ip i c  d r l l '  I rmuur  de  B t r tg< '  pou r
jfeodelin.r. (e rr 'csr oci sr beauic qui lc l l l 'c ine. mals sJ relatlon a!ec
sa pronre he3ulu qu i l  conqoit comme un genre de rcl igion. une
Dout.ui le dc la pert i . l ion. L elr lngctc de ccltc Ir ldt ion cst cumfre'
lensible si nous consid6rons Ia fonction sociale de Teodelina en tant
ou' imace de Dublicitd. El le est olferte A la socidtd comme modCle
ibdalise-. comrire enscignem€nt du d6sir '  Ses admiratcurs part icipent i
une culture dc consbmmation oir la possession dcs quali tds de
' lcod(Lnr peul €tre decoJJ< immidiJtemcnt cumme un Slgne du
.lesrrirble. Lc consommirlcur a!i : .d sJi l  commenl \e l iherer i  lemls de
Ia fascination dc l ' image de Tcodelina tout en ayant absorbe la leqon.

Comme le dit Jcan-Pierrg Dupuy : < Dans I 'univers de la rnarchan-
dise. l imitation du dEsir dc I 'Autro ne precipitc pas n€cessaircrncnt l9
Suiet tOte baissdc sur I 'obstacle quc constitue son modilc Le confl i t
ouuerl rcut dtrc cvitLt pJI un simplc ecarl latcrr l .  l l  sufl i t  au Sulet
d acqu(ir ir lL\ luivalcrt de lohjct po(:cJt ou Lje5irc par lAutrc pour
ne Dii rcisentir lcs Iourmenls Jc l  en\ ic ' .  -

Drns sa t. 'nction soLii l le TL'o(l( l inx c:t comme une pi icc r lc
monnri( d3ns l,rs lr ins cl ions du J(sir cl non pa5 unc pf,r l jcip3nlc
active da0s lcs r ival i t is ot lcs amours hantdes par son lmage
TcodclinJ est un moycn dc circul i t l iol l  i r( ' l ique et en t i tnl quc tcl n d
Drs d( " vJlcu! J usrgc - dlns l t  mrr.hi icxuel. A celle tol lct ion
ioci.r lc corrcsp"nd unu conscicnce clc soi r lui tcprcsenle ld vic
int ir ieure sccrcte des signes. Est 'ce sa fascination pour I ' int6riori t6
dcs signcs qui lrcparc Ic nirrratLur pour la c. l lJstrophc duzahrr?

L obsessi 'n Iernl inalc du nJrrd(cur concctnt unc l lccc oe monna,c
qui r(prc.cntc un iquivdlcnt cncure plus univer\elquc le.visrgc dc sa
b icn - l im ic  L l  qu i  c , , n \ t i t uc  cc r l r i nen l cn l  un  ob l c t  b l cn  p lus  l r " l d  que
lJ cu,rucltc la DIus cruellc. L uni\crshl i lr  de larecnt est Jc Ioutc
dviclerice son atiraction et co fait un < zahir > id€al. l l  peut signi l ier
tout mais ceDendant n'est r ien en lui-meme;tout jLlste uno mlnco
piice dc mEtll dgratignde Pourtant lc narLaieur cn fait une solte de
olvlnltc.

Pourquoi la m6taphore mondtaire est-elle si persuasive dans c€tte
nou\cl lc de Borqc{? L JrPent pourrart-r l  aroir des cLJn4otl l lons
sacrec. ,,u Dourrri t- i l  nemic.oi i  r lc. orrgine' rcl igieutes l  Cesr en
effer l  h\Doihi.c nropoqL:c faI Aglicl la el OrlcJn i parl ir  dc la thiorje
de Clrai i l  du dcirr r i imctique. l ls cxpliquent la pL'. i t ion part icul i ire
de l rrg(nl en loncl ion dc la cr i .e nrimcli . lue pl imil ir  e oi l  lc\ dc:l ls de
la comhunaut6 entia.e se dir igent sur un seul objct.
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o Si cette situation paroxysmique peut conduire a la destruction de

la col lectivitd. el le oft ie auisi unb issue: l 'cxclusion de cet objet hors

Jc  l a  sph i r c  p r i r cc ,  sa  d l \ i na l i on  ou .  s i  l on  p td le rc '  son  i n \ l i l l l t i onne -

l isJtron... Seulc cctte lrJnscenJdnce. rcnduc pos' iblc pJr l3 contaglon

mimit iouc. permct de l lbcrer un lcmps lo societe dcs el lcls dcstruc-
i lui. iJ. 'ro ' lor"n.". Lc '  cho5u mon,: iaire suscite 'he/ les indi\rdus

un resoect et une crainte qui ne sonl pas sans rappeler I 'att i tude des

crola;ts I I 'dgard de la divinit6'.  ,

Dans cetle Ju:.crintron du carlct ire prc'que srcld dc l 'argenl nous

reconniissons Ic zahir. lobjct Llc tr {csci l lat ion universcl lc el le bouc

dmisjt irc expul-e dc Ia cornmunrute. " pour que le\ hommes n ou_

blir\ : 'ent oas lunircrs  ̂ .  ( epcnd,lnl.  le zxhil  n esl lds sculement
i r i " "n , .  i " . t  l u r sen t  t l evcnd  dcmen l .  l i r gcn t  qu i  nc  j oue  p lus  \on

role"Je moyun d c:clrangc. mris qui cst dercnu Iobi(t a-b'olu en soF

mdrrrj .  r. l l r  r l ieu qcrif ie quj rL'r i"nt pour se \engcr' Un rcconn:l l l

i [alcrn(nl d.rns cutte dc(c]ipt i , \n unc lortnc p.rr l ict l l icie du dc\ordre

mbnitrr irc, l :r  thesJuri i i l l jon. qui col lv(r l i l  Ic molc0 Ll ech'nt" en un

ubict de disir.  " Alorq que la monnaic cn l3nl que mcdlum qe

l 6lhrncc cst siene d. '  vie, so r l jLherchc pour el le-mime dlns

I rccurn-ul.rt ion dCtrisors est rnort i t ire.

Le nJrrtteur Lle Ie nouvcllc Jc Borgcs ne leul bicn cnlendu 6trc vu

commc quc lQuun  qu i  s  i l l Le rccse  t r  l a l gcn t  dun  po ln t  c le . vue

iconomiquc. i l  est enp;gi d'rn" une sorte dc lhi\rurjsatlon mutiphysl-
qr;DLuii i '  ,ru",1.n, urreiccumulltron or. l ir l . l i re dc trcsors De mime'

iou<'nrruvohs d, 'utct que sa prssion pourTcoJelina ai l  eu un contenu
i.rai i^t"."nt s""u"i.  Duni les deux cas, le narratcut sc f ixe sur la

Lon.i i"n *.,".  a" miLl irt ion et ne pcu! pas al ler au'Jcl i  du medialcur
vcrs ce qui est mcdirt i5e pJr le slLcle l l  soulirc d un ci l \  dc ci lculatl 'Jn
interrompue.

Cetle nouvcllc de BotAes est une exprcssion plrt icul idrcment
clxi ie - nui.auc fanatiqui - dc l  iJenli t i  e..entiel lc des thames
erotiqucs el icLrnomique( Jrns la l i( tcr: l lure M:ris pouvons-nnus
trouvir une structure similaite dans un gcnre plus r6aliste? C'cst le

nfoblcmc ,tue ic voud13i\ con' idercr m.rinlcnrnt Dan( cettc intenllon
jai choi, i  I i  coun rom.rn de Dt,sroic\.ki.  /e./orre,r.

L hi ' toirc concernc le mentgc d un g(ne13l Jrpen:icr et profondd-
menl humil ie qui scrl dc rclJis glrcc auquel un lrand Jomdlnc russe
pa\5era aux mrins . lc dcux inlr iglntt {u Lj ibul de I hl ' tolrc le
donrainc applrrr,"nt encore i  lr  grrnd-mirc. une vici l le dame domina-
tr ic. . lonr ia ntort e{t al leiJue aicc impatience. c-e qui lorme I 'aIr i ;re-

plan de I irrr igue. I e Certcr.r l  a P(rLlu \a plofre lol lunc el ce.l le^oe scs
e l rLn ts ,  L l  i l  l r em l , l c  devJq l  I J  g fdnd_maIc .  dc \an t  l e  cLJmlc  oe  u r l eux
qu i  dd t i cn i  l ' hYDo thCque  s :u r  t ou te  sa  p rop r i i t € ,  e t  devan t
Mrr' Blanche, Ia grue doni il est d6sesp€rdmcnt amoureux'

Deux individus dans le n6nage du G€n6ral ont une cefiaine
ind€pcndance et une ccftaine {orce de caractcre. I1 s agit de sa belle-
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fille, Polina. et du h€ros, Alexey, un noble appauvri qui a la position
humrlianlc d nrr, /[/c1 tprecepteut :rupris dcs en[rnt. du General.;.

Po l ina  r  cu  ne  l ia ison  arec  Je  Cr ieur r  ce  qu i  ld  lourmcnte ,  c 'e r i
que de Grieux lui ait offert de I'argent, dans un Beste d'adieu qu'elle
ne peut pas lui pardonner. La passion d'Alexey pour Polina ss1
I expression de la degradation la plus abjecte qui se masque sous
une tentative tragi-comique de chevalerie. Alexey veut absolument
gagner d'immenses sommes d la roulcttc, convaincu que cela fera de
lui un homme et lui gagnera le respect de Polina.

Ce qui nous intdresse plus particulidrement dans le Joueur, c'est la
fonction thdmatique de I 'argent dans I 'histoire. Une fois de plus
I'argent devient le centre d'intdrCt l i tt€ralement obsessionnel di la
premidre d la dcrniere page. Son omniprdsence a des explicaticns
iir l istes appircnles : le heros est pauvre. son employeur rloit faire
banqueroute, etc. Cepcndant. derriCre c(lte faeade de ndcessite
financidre ordinaire, ls lecteur decouvre rapidement une autre rela-
tion plus fondamentalc e I 'argent: I 'argent ne sert pas tant d acheter
des choses qu a lutlcr pour le pouvoir enlre amants. Les relations
drorioucs ct tconomrou6s sont inextricablement l i€es,

La confusion ente les domaines €rotique et dconomique se
retrouve dans la slructure de toutes les relations. Dans chaque;ouole
il y a un partenaire qui pergoit la relation comme uri' dchaige
iconomique landis que l autre parteniire la perqoit comrne une
rL'lation passionndc enlre doubles. Le rom3n offre plusicurs variations
de cette structure, reprdsentant diffdrentes combinaisons d'agents
dconomiques et €rotiqugs, I 'acheteur et le v€ndeur d'une part, le
sadioue et le masochiste d'autre Dart, Ceci est tout e fait evideot
chez'Mrl'Blanche, qui sc vend, ei chez le Gdndral, son admirateur
masochiste; et chez ae Gricux, qui essaie d'agir en tant qu'acheteur
vis-i-vis de la fiere Polina, provoquant ainsisa colore sadique quifinit
par se ddplacer sur le malhcureux Alexey.- 

Les rclit ions entre Alcxey et Polina sont ambiguds En fait. une fois
ou'elle s'est donnde A lui, les relations sado-masochistes des doubles
dans lesquelles i ls sont emp sonnds sont renversdes, d€ sorte qu'A-
Iexcv imhddiatement interDrbte sa victoire sur ell€ comme le d€but
d'une pdriode de bonne chince au jeu et i l  la quitte pour se jeter sur
Ies tables de roulette oir il gagne plus qu'il n'en faut pour payer les
dettes que Polina doit a de Grieux. Cependant, elle ne peut pas
acccptei ce ren!erscment. et elle rdinterprCte le geste d'AIexey
comme une lentativc de sa part dc lacheter. tenlative qu clle repousse
en lui jetant l 'argent d la figure.

Lamasochisme fondamental d'Alexey se r€vdle par Ia suite.
Quand Polina le rejoint, son amour pour elle diminue et devient

une preocupalion distante, tandis que Ie jeu lobsidc complatement
La deiaite de Polina dans la lutle de\ doubles qui lcl imine en tant
quobstrcle pour Alexcy l 'elimine egalenlent eri tant qu'iddal " I l
sufl i l  que Polina se rivcle vulndrablc pour qu'elle perde son Prestrge
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r l r x  vcux  dc  Iouhh i l r l  l  imp t la t r i ce  dc r i en t  e ' c l a te  e l  \ l ce  \e rsa

i ' :". i  p, '"rq"oi l  , t ,h hitd qui r l lund ri l  lY momcnt lJ\orJblc 
- 'c

;": i lJ;- i ; ;  .  fo n', ' l i r ' .  ofrrc un trb'tarlc nlu'fr 'rnnid:blc que

i" li* "iai,1u" d(\. 3m.,nrs i' " j"''t,,"1iilf ""0"".,,::T;:Lfi, i::
trrnsiormer les modeles (n ob\t ' tclc\ '

ohs r . re l cs  en  mn t le  l es ' .  -

PrrurqLrur le nrclJl lEs J(s ordrcs er,o-n'rnl- lque,cl emti ' lu-c Ju d(. ' i r

p ,nd , , i t l i l  un  r c l  c l i r . ' s  r cn t i rnen t  r l ?  A i i t r  Je  repondrc  J  cc I Ie

1 ,u . . ' i o " ,  i f  nou \  l au l  unc  comprch rn ' ron  l l u \  ' r pp ro fun ( l i e  \ i es

i ' t i .n nccs spi. i f ;ques cl l lrc l  eLh:'ntc monilJi le el les r( l3l l"ns dcs

o"Ir ' i . l i ," 
. ,  orl irn oflr<nt unc anallse. clc 13 lhiorie mlrr i ' te dc

l,: thirn!e monctir irc ( lul 'uFgire ul ir \olulrnn'
" i" 

ir* 
"t '  

l .r  forrt ic cl. ir ircntr ire dc I( lclrJngc selon Mrrr '  Cetlc

llilil;;olLl";-,ililll,i;"lll"iilii.Tf;!l'Blll,"i;"'1*l'il''"ili "ii[i
a.iir"*a .i"i,- i.t i i , atr"i bren cdnrme vJl(ur J u'Jgc, crffcrlc cn

ich.,nic.ruc cL,nlmc mL'sl l r (  dc la v.r leur Llu blcn conlre lcqucl rr  t5L

i ' -" i .  t ."r"- 
"."t ' . iLl ir t iLrn 

scmblc Pur(mr'nt tJrmcll( ju)qu'au

momant oir la rclJ{iJI l  entre lro l l lcurs ci l  inlcrfrelcL .comme une

rr. l ir i ,  Je Jnui ' lcs. Alors. i l  dc\ierrt c\ iJ("1t que lc LIcc' l l ' i lc (nlrc ra

vxlrur J usaec et lJ \alcur d cihJngc cl lc fJit  quc cl i  '1cu\ l . ' rmcs oe

r r l au rs  nc ;Lu \cn l  scxp l l n l c t  quc  dSns  un ' "  I e l r l l on  en t r c  ocux

*,t. fr"nlt. ' r , i i* in. '"s r. l [ latent unc t.nsiun \rcirr lc \olrc j i tccnle

i;;-; .1; i ;  i .  Ji ' r i tcs prr Mrrx sc compliqucrrt par le [] i t  quc

.h:.1uc m:rrch.l ' lJi .c n LniIe d.rn\ le pruces'u' ( i  ( 'chdllgc qlrc ' lJns ia

mer;rc ui. l lc c. l  ncrque conlmc une varleur J ui:tge pal un i(neteur

Dolentiel.  Ccttc peiccption dcl 'cnLl I  'on lour Llc l i t  bl lsscmenl o un

l - rn ' i i . - , i t  J i i t i on  tn t r c  l c  \ ( r rL l Ju I  c l  l nch< tcu r  :  l achc leu r  ( l o r t

."h"i" i ' r"-" i"t  
" i" irc 

commc ul modile t i \al qui Jc' iene l\ 'bi<l

cornn'.. le.,n6lc cl er '{c un ob' l iclc a 'a posrc'<i \n sous lormc d un

n r i r .  V r r s  l ' r chc tcu r  n .  pcu t  poue '  l (  l r i {  c l  su rmon lc l  l oD '13 ' l e

c ,u "n . " , t ' , , t  l u l -mame Je  modc l (  r i \ i l  pou r  l e  \ c rdeu r '  uans  l e

r l oc .  l . s  t o l cs  d  dc l - J rcu r  e t  Jc  vcnJ (u l .  qu i  semb lcn l  con l l r l emcn-

l , i r es  en  l e rmu .  nu len len l  economique '  (n  l l i t  I ec "L r \ r cn t  L le \
pos' l ion\ incomnri i l '1,* . lu t lc ' ir '  Pour iouer lc\ deux Iolc\ '  lc(

i nd i r i Jus , l . r ' en r  c l r c  m , td : l c {  e l  im i t J teu r '  chdc l rn  p l r  rappor l , a

la r r l r e  l ou r  a  l a  f , ' i . .  Cce i  c { l  c \ac l cmcn t  l e  du l ' l ' / e  b rnd  dc  l a  couD lc

m<d id t i on  dJn !  l a  t hc . , r i c  dc  C i r r I d
Comme mesure dc valcur. l 'argent rdsoud la contradlcl lon' ou au

rno in .  l , r  \ u .oen . l .  S i  1 .1  !a l cu r  de  ch i .quc  h i cn  nLu t  ( l r '  c \p l lmre  cn

te rme \  J  un  l ro i . l cmc  ob i r l .  l h l cc l l l .  i ns t i t u l i unn r l l 5 '  pu l  r l quc l l l en r

connre  mc \L , re .  1 lo l5  l< \  l l l ( n \  e ' l ' i r r ee '  r ' on l  pas  b ( \o ln  Jc  ' cn l r

c\acun comme m('urc de l irulre \4,1lnlcnanl le\ Lluul\ les qe Lo4lron-
tent indirectement dans un rapport mddiatisi socialement' et alnsl l ls

n'ont Das zr 6tablir de faQon p;iv6e' en termcs de leur pJopre relation
oe aeli . .  l ,  

"rt"ut 
int ' insaiuc des malchandises quils dchangcnt'
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" L'cxistence d'une monnaie de compte permet A chaque sujet prive
de se ddtinir par rapport ar la soci6te rep{dsent€e par I'espace
mon6taire dans son ensemblc, en s'auto-d6clarant par un montant
annonce d'unit6s de compte. Pratiquement, cela veut dire que son
d6sir d'etre s'exprime dans un prix virtuel, un prix d'offre pour
I'ensemble des objets qu'il possede et a ttavers lesquels il recherche la
reconnaissance des autaeso. >

La differenca entre le troc et la vente .eflCte la difference €ntre la
passion et I'dchange monetaire. Les doubles drotiques sont engagds
ians des relations"du troc decrites ci"dessus. Chacun offre d lhulre
une valeur unique qui ne peut se mesurer que par le choix de I'autre.
La contradiction dans les relations est egalement la mem€ : une
resolution heureuse exigerait que chacun serve simultan€ment de
modele et de disciDle. de maitre et d'esclave. Mais la tentative de
rdsoudre cette contiadiction par Ia mediation de I'argent ne marche
Das dans le domaine drotioue comme elle le fait dans I'iconomie. Le
ihaos est ddclench6 par 

'l'interposition 
d'un mddiateur d'dchange

oublic entre les doubles et ce qu i ls pcuvent s offrir en amour.' 
Fixer un Drix, c'esr creer' une-distancc et, dans le domaine

€conomique,-la resolution du conflit des doubles devient possible.
Mais un gestc pareil est incomprihcnsible ou insultant poui larnant
compldteirent'engasd dans la lutte Dassionn€e. La bll l 'un des
part;naires offre u-nJpassion contre uni passion. le soi contre le soi.
i'autre amdne la soci€ie entiere comme aaheteur potentiel aux v€ntes
aux encheres scntimcntales. Le parlenil ire passionne ne peut qu'inter-
Drdter ceci comme un peste sadique.' 

Le Gdneral riagit 
-de 

faqon' masochiste a pareil geste; i l  est
incaDable de marchander sur le prix, mais alors la " vente o de
Mll"'Blanche sc transforme en cuelque chose d'enticrement diff€rent a
cause de I'incapacitd de I'achetriur d''imposer une discipline du marche
sans quoi l ' irnposition du plix par le vendeur est un non.sens
dconomique. Polina est un personnage sadique, et elle rdagit avec
haine cr ioldre h l 'offre de l irgenr. Eiie interirdte la tentativa de De
Grieux de Donnayer leurs relations comme l'expression de son
immense tiert€, comme un stratagdme victodeux dans la lutte pou! la
dornination. Ce qui apparait comme une transaction pour I 'un
aDoarait Dour I 'autre comme une insulle'La 

relit ion d Alexey au jeu a un caractdre Cgalement contradic-
toire. Comme le narrateu! du Zshir, Alexey considere I'argent non
pas comme un moyen d'echange mais comme un objet sacr6. ll ne voit
pas I'argent comme un intermEdiaire entre lui-meme et les malchan-
dises qais plut6t comme une idole et un signe. ll ne cherche pas ar etle
riche, mais A Ctre b€ni par la chance et tout particulidrement i Ctre
considdr6 comme tel. < Non, ce n'6tait pas I 'argent que.je voulais.
Tout ce que je voulais 6tait que le lendemain ils parlent tous de moi,
rep€tant mon histoire, s'6merveillan! sur mon compte, m'admirant,
mc louant et rendant hommage d mon nouveau succds', > D'un point
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de vue 6conomique le jeu est une affairc, un simulacre de I'investisse-
mcnt capitaliste. Mais Ie jeu n'est precisdment pas une question
d'affaires porr les joueurs : c'est une relation drotique e I'argent,
I'ultime r6ification du ddfi des doubles.

Afin de comprendrc pleinement la position d'Alexey, i l  est neces-
saire de retourner rux rif lexions par lesquelles nous avons commencd,
c'est-i 'dire Ia aelation cntre la forme roma[esque et la soci€te
cirpll. l l i . le. Lucicn C.rldm.rnn a suBg-lrc qll cl les sont slructurcllenlent
h,'moloAucs. Cc.l ccrLe honrulogrc qui. pour ClrlLlmrnn. explique
rhn. leuvrc dc Luklcs l ir t l taorie du romln comme recherihe
ddgrad6e de valcurs authentiqucs dans un monde digrad6. L'individu
qui cherchc i poursuivrc dcs valcurs aulhenliques directement dans
un mondc oi clles sont devenues inaccessibles cst Dossddd Dar un
denron ct n c<t minle nJs crfir l- lc t ic rouloir le bicn at encorqmoins
Je lacconrfl ir. Ccprnd:rnt sa lurrc implique ce (lui a cti perdu d0n! la
ri if icutiorr dr-r monJe social. Un rcl indiri iu esr in - hiro; prol-l imrti-
quc " i cJuce de.i (untrJJicrjons entre scs ambirions, leui exprcssion
ei l.r s\)cii lc,

Fcrenc l-ehcr conclut que l 'hypothdse de Goldmann d'une homolo-
gic entre Ia forme romancsqug et l^ structurc du march€ est
convaincante lorsqu'elle t 'ait rcssortir le caractdre < fortuit > deil ' individualit i  modernc dans Ia l it l iraturc aussi bien que dans la
sociitd. Lc capil i i l isme ddtruit les communautis naturellcs qui l 'ont
prdcddd ct lcs diffdrcnccs sociales qui lcs dif inissaient. Maintenant les
individus l ibres circulcnt et se rencbntrent selon les lois de la chance,
Dans lc roman commc dans la vie, l ' individu doit t/ icher de conveltir
cLrs circonstances accidentelles en une destinde par la construction
d'une identit6, Ainsi la chance cst au centre de I 'expdrience modcrne
de l ' individualit i . Elle manifistc ie passage vers I ' indiffdrenciarion en
quoi consistc la modernitd. On voir le Iicn cntre l ' idde d'individualird
tortuite et cclle dc crise mim€ti. iue, risultant toutes dcux de la
dcstruction des diffdrcnces sociales r0.

Le Joueur lhe:mntisc ces probldmes d'individualjt6 fortuite directe-
nenl et immddiatement dans la mdtaphore de la roulette. Le hdros se
comportc par rapport i une activitd dconomique, le jeu, comme s'i l
s'agissajt d'une relation arotique cntre doubles. En mCme temps il
considire la chance non pas comme un champ de possibil i t6s mais
comme un moyen de s'aftlrmer. Ces formes de confusion sont li6es.
Le succds au jcu, comme Ie succds en amour, signifie la valeur absolue
du moi, chrrisi parmi tous les autres par son idole. Le succis au jeu,
commc Ie succes economique, signifie la valeur morale d'une per-
sonr rc  qu i  a  \u  se  \a rncrc  c l  Jo tn lner  la  lo ' lune .

En dotant de personnalii6 les obstacles r6ifiis e son affirmation
personnclle, ie h6ios cspdrc faire face e ces obstacles par un acte de la
volont6. Mais cette pcrsonnalisation de la reif ication amdne la perte
de Ia personnalitd du moi en la !iCant petit ) petit de toute subsiance
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intdrieure. Le hdros est f inalement ddtruit en tant qu'homme par le
moven meme grace auqucl il avait esper6 faire preuve de sa nature
conquerante. Marx a appeld " ldtichisme " le picge dans lequel i i  se
trouve, . la contradiction entre Ia personnil ication des objeis ct la
repr6sentation des personnes par des choses ".

Bren que GokJmann ait sugg(Ie que 13 lhcorie de CirdtJ pouvrit
crpliquer la degrrdrlion de l3 fe(herche dcr raleuts rulhen(iqJc\ par
le hcios problimaljque. t l n J jJmiris el.rborc cclle intuit inn. Les
analyse. Ci.de:sus offrenl une faqon dc concrctiser lt suggestion de
Goldmann. Le h6ros probldmatique est l ' individu qui confond les
domaines drotiques et €conomiques, pcrcevant les relations du
march6, qui sont midiatisees socialemenl, commc une l{rtte priv€e
entre doubles. Lc hdros est le ccntre de la narration Puisque ce n'est
que dans la reprdscntation dc l tJolitr ie paq\ionnie dus doubles que se
rrou\c une mdtiCre !ivante. Le monLle mort de la rdil iclt ion folme
I'environncmcnt dans lequel le h€ros €ssaie de se prouver. Mais i l le
fait d'une fason profonddmcnt confuse, non pas selon des lois du
monde, Iois de comportemcnt convenlionnel et €conomique, mais
plul6t selon la logiqui du ddsir. Le choc qui.cn rcsullc est b lorigine
du monde romancsquc, qui inclut non seulement la rcprisentirl ion
rdaliste de la socidtd; mais aussi Ia rcchcrche d€gradde de l 'absolu du
hdros.
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