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TEXTE

[…] la so cié té in dus trielle avan cée prive la cri tique de sa vé ri table
base. Le pro grès tech nique ren force tout un sys tème de do mi na tion
et de co or di na tion qui, à son tour, di rige le pro grès et crée des
formes de vie (et de pou voir) qui semblent ré con ci lier avec le sys ‐
tème les forces op po santes, et de ce fait rendre vaine toute pro tes ta ‐
tion au nom des pers pec tives his to riques, au nom de la li bé ra tion de
l’homme. La so cié té contem po raine pa raît donc ca pable d’em pê cher
tout chan ge ment so cial […] qui éta bli rait des ins ti tu tions es sen tiel le ‐
ment dif fé rentes, une nou velle orien ta tion pour le pro ces sus pro ‐
duc tif, de nou veaux modes de vie. (Mar cuse, 1968 : 18)

Le 13 no vembre 2015 au soir, des at ten tats frappent plu sieurs points
de Paris. L’état d’ur gence est dé cré té. Ra pi de ment, une par tie de la
po pu la tion de mande la levée de l’état d’ur gence, cri ti quant les dé rives
li ber ti cides et une uti li sa tion des ti née à ré pri mer les mou ve ments so‐ 
ciaux plus qu’à com battre le ter ro risme is la miste. Cette si tua tion
d’ex cep tion, en tant que sus pen sion du droit com mun, sera pro ro gée
à de nom breuses re prises avant que, en juin  2017, le gou ver ne ment
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évoque la pos si bi li té de faire en trer par or don nances des me sures
d’ex cep tion dans le droit com mun.

Mais s’agit- il réel le ment d’une sus pen sion de l’état de droit ou bien
l’état d’ur gence n’est- il pas, comme le sou tient Gior gio Agam ben, un
pa ra digme consti tu tif de l’ordre ju ri dique, une tech nique de gou ver‐ 
ne ment ? L’état d’ex cep tion contient quelque chose que les écrits de
Gilles De leuze et Félix Guat ta ri dans Mille Pla teaux à pro pos de la dif‐ 
fé rence entre li mite et seuil (De leuze, Guat ta ri, 1980  : 546) peuvent
éclai rer. L’ex cep tion se pré sente comme li mite, au sens où l’ex cep tion
ne trans forme pas le pa ra digme ju ri dique mais en est sa réa li sa tion et
re dé fi nit une autre ex cep tion lors qu’elle de vient norme, soit une
forme d’éco no mie nor ma tive, en ten due comme dé fi ni tion, ges tion et
contrôle des trans gres sions sur les quelles fon der la pro duc tion nor‐ 
ma tive. Au re gard de l’état d’ex cep tion, il s’agit de com prendre en
quoi l’agir trans gres sif consti tue le fon de ment de la nor ma ti vi té néo‐ 
li bé rale et un enjeu de gou ver ne men ta li té.

2

Le néo li bé ra lisme, en ten du comme ré gime de pou voir de la phase ac‐ 
tuelle du ca pi ta lisme, agis sant sur un cadre, soit un en semble d’élé‐ 
ments non di rec te ment éco no miques, mais sur le quel ap pli quer une
ges tion éco no mique des choses (Fou cault, 1977 : 146), pa raît se consti‐ 
tuer sur la base de l’ex cep tion. Il se fonde sur une idéo lo gie de la dé‐ 
ré gu la tion et sur une pra tique d’in ter ven tion per ma nente, soit une
dy na mique ano mique dou blée d’un pro ces sus hy per no mique. Comme
l’état d’ex cep tion cap ture l’ano mie (Agam ben, 2016), le néo li bé ra lisme
ano mise et cap ture cette ano mie. L’agir trans gres sif est cap tu ré,
comme la sor cel le rie fut in cor po rée au sa voir mé di cal, ré duite à l’état
de ma la die men tale, cap tu rée pour as su rer une ges tion bio po li tique
de la pra tique sor cière. Il ne s’agit pas d’un monde sans trans gres sion
(En ri quez, 2008) mais d’une cap ta tion de l’agir trans gres sif.

3

Un ana ly seur de l’im puis san ti sa ‐
tion : la fête néo li bé rale du Car ‐
na val étu diant de Caen
La fête col lec tive consti tue his to ri que ment une forme ins ti tuée de la
cri tique, par l’abo li tion tem po raire des hié rar chies et l’in ver sion des
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normes qu’elle per met. La pra tique du tra ves tis se ment per met une
ca thar sis so ciale où le pauvre mime le riche, le faible pa ro die le puis‐ 
sant. L’in di vi du se li bère de la coer ci tion du droit, des normes sur la
vie, ou comme le dit Agam ben,

les fêtes ano miques in diquent donc une zone où l’ex trême sou mis ‐
sion de la vie au droit se ren verse en li ber té et en li cence et où l’ano ‐
mie la plus dé chaî née montre son lien pa ro dique avec le nomos.
(Agam ben, 2016 : 238)

En tant qu’es pace de la cri tique ins ti tuée, elle est un enjeu pour toute
forme de gou ver ne ment. Jean Du vi gnaud consta tait déjà que les fêtes
de nos mé ga lo poles étaient de ve nues « or ga ni sées et sé cu ri santes »
(Du vi gnaud, 2014 : 161). C’est donc en tant qu’ana ly seur de la nor ma ti‐ 
vi té et de la gou ver ne men ta li té néo li bé rales que nous consi dé rons ici
la fête, consi dé rant que :

5

Si la fête évoque notre temps, notre mo der ni té, alors notre époque
est mar quée, for gée, construite aussi par la fête. Celle- ci de vient
donc un ana ly seur d’une im por tance consi dé rable pour qui veut bien
sai sir cer tains traits de notre ci vi li sa tion contem po raine, oc ci den tale
et ca pi ta liste, et ainsi por ter un re gard cri tique sur celle- ci. (Be noist,
David, Le brun, 2014 : 158)

La fête pa raît au jourd’hui comme un im pos sible ren ver se ment, une
im puis sance cri tique. Le contrôle et la sur veillance y prennent dé sor‐ 
mais une place consi dé rable. La fête semble se trans for mer en un pur
es pace bio po li tique où la vie déjà mu ti lée de vient nue. Le Car na val
étu diant de Caen en est un ana ly seur. De puis plu sieurs an nées, il
subit un pro ces sus de néo li bé ra li sa tion à pré sent presque to ta le ment
abou ti. La dis pa ri tion pro gres sive de la si gni fi ca tion car na va lesque,
de la pul sion ano mique du cha ri va ri, s’est faite par phases suc ces‐ 
sives. Pour rai son de sé cu ri té, on in ter dit le Bon homme Car na val, ef‐ 
fi gie de ce qui est quo ti dien ne ment pros crit, dé non cia tion de ce que
l’on exècre dans l’ordre so cial bour geois, brûlé le Mardi Gras. Le dé fi lé
cy clique s’est en suite tour né en dé fi lé li néaire, tout en s’éloi gnant de
l’es pace pu blic bour geois. Tous ces élé ments qui consti tuaient les
condi tions de la fonc tion cri tique et ca thar tique du Car na val ont dis‐ 
pa ru.
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Ce sont au jourd’hui les chars com mer ciaux qui em pruntent les ave‐ 
nues hauss man niennes, car il faut dé sor mais contrô ler les flux et sur‐ 
veiller la foule. Sous l’œil de ca mé ras spé cia le ment ins tal lées pour le
Car na val, le mo nôme est conduit par des vé hi cules de po lice,
«  comme sur un ter rain de ma nœuvre, [que] l’on dé place sa ge ment
d’un point à un autre  » (Du vi gnaud, 2014  : 161). L’hy per centre main‐ 
tient son ac ti vi té quo ti dienne, seule ment dé ran gé par « un gros jeudi
soir ». La ca val cade qui s’y in vi tait jusqu’en 2013 se di rige dé sor mais
vers le Parc des Ex po si tions, aux abords de la ville. Là, c’est une scène
agré men tée de food trucks qui at tend les car na va liers. L’édi tion 2017 a
confir mé non seule ment une dy na mique de sa ni ta ri sa tion de l’es pace
pu blic, une sur pré sence de l’ordre sé cu ri taire mais aussi le règne de
la mar chan dise. Tout s’y passe comme si le prin cipe in hé rent à la fête,
la des ti tu tion d’une ac ti vi té à son éco no mie propre (Agam ben, 2017),
de ve nait im pos sible. Le dé gui se ment cri tique est tro qué pour une
tenue pra tique, le repas consiste da van tage en une man du ca tion des‐ 
ti née à re prendre des forces qu’en un temps com mun. Si l’al coo li sa‐ 
tion et l’usage d’autres drogues mènent ra re ment à une transe col lec‐ 
tive, elles sont peut- être les der nières ré sis tances aux in jonc tions à
l’au to con trôle et à la per for mance phy sique.

7

L’état d’ur gence par ti cipe de ce pro ces sus. Lors de l’édi tion 2017, po li‐ 
ciers armés et mi li taires pa trouillent dans les rues de la ville. Au- delà
de la sur pré sence des re pré sen tants de l’ordre (vi giles pri vés, ser vices
d’ur gence, po lice, armée, contrô leurs, etc.), de nom breuses in ter dic‐ 
tions déjà en vi gueur de puis l’édi tion 2016 se trouvent ren for cées.
Armes fac tices et faux uni formes sont pro hi bés, im pos sible mi me sis
et pa ro die des puis sants, à l’heure où la force ré pres sive se nour rit de
l’état d’ex cep tion. Tout pa raît dé sor mais dans la fête car na va lesque
sous le vi sage de l’im pos si bi li té de la cri tique et de la trans gres sion.

8

De la même ma nière que Be noist, David et Le brun consi dé raient, en
fai sant leur les pro pos de Da niel Man don, que les fêtes ne pro duisent
plus un en vers du quo ti dien mais qu’elles se dis solvent dans la vie
quo ti dienne et no tam ment dans la sphère du tra vail, par la po li tique
du fun (Be noist, David, Le brun, 2014 : 159), l’agir trans gres sif, s’il n’est
plus tant dans la fête, se trouve peut- être dans cette sphère de la
pro duc tion, comme ou tillage du ma na ge ment, usant de la pro prié té
de cet homo fes ti vus qui est aussi homo trans gres sor.
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Anne Mont jar ret a dé mon tré ce lien entre fête et tra vail (Mont jar ret,
2012), cette uti li sa tion des fes ti vi tés dans le mi lieu pro fes sion nel. Si la
fête d’en tre prise per met d’ana ly ser cette ten sion entre so cié té de
normes et in di vi dua lisme, elle per met de créer des ef fets d’adhé sion à
l’es pace normé de l’en tre prise en même temps qu’elle cé lèbre l’in di vi‐ 
du (an ni ver saires, ma ter ni té, pot de dé part, etc.). Un autre as pect in‐ 
té resse notre pro pos  : l’in vi ta tion du tra vail dans les tem po ra li tés
hors tra vail. À ce pro pos, Mont jar ret ex plique com ment la confec tion
de te nues pour la fête d’en tre prise per met cet em pié te ment du tra vail
sur le hors tra vail, com ment «  le temps privé se voit rogné pour un
motif fes tif qui s’ins crit dans les pré ro ga tives pro fes sion nelles  »
(Ibid.  : 8). S’il ar rive que se sus pendent tem po rai re ment les hié rar‐ 
chies, ceci se fait au bon vou loir du chef. Chose im pen sable dans un
vé ri table Car na val, il faut par fois jus ti fier la créa tion d’un man ne quin
à l’ef fi gie d’un chef d’équipe (Ibid. : 13). L’uti li sa tion de la fête dans la
pro duc tion sert à faire en trer des brèches ca thar tiques où l’in di vi du
se cé lèbre dans le tra vail et sous le re gard de la hié rar chie. C’est sû re‐ 
ment le ma na ge ment qui a su le plus faire usage de l’agir trans gres sif
en mi lieu pro fes sion nel, non seule ment comme effet d’adhé sion à un
es pace normé, mais éga le ment comme ma nière de dé ro ger au droit,
de faire ex cep tion.

10

L’in jonc tion néo li bé rale : de la
trans gres sion comme contrôle de
l’au to no mie
Avant Émile Dur kheim, Karl Marx dé fi nis sait le crime comme phé no‐ 
mène so cial nor mal. Sans adop ter la consi dé ra tion mo rale de Dur‐
kheim, Marx dé crit le crime sous ses di verses formes. S’il existe des
cri mi nels « au- dessous du ni veau de l’hu ma ni té » (Marx, 2000 : 9), le
cri mi nel est aussi celui qui pro duit « de l’art, des belles- lettres, des
ro mans et même des tra gé dies » (Marx, 1979 : 326). Avant la dé fi ni tion
de l’«  idéa liste au- dessus de son siècle » (Dur kheim, 1997  : 70), Marx
évoque le crime comme ce qui peut pro duire de nou velles ma nières
d’agir, de pen ser et de sen tir, d’an ti ci per sur la so cié té nou velle dans
une pé riode de trans for ma tion so ciale.
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Mais c’est aussi le rôle pro duc tif du crime qui in té resse Marx. Non
seule ment le cri mi nel « sti mule les forces pro duc tives » (Marx, 1979 :
325), mais ses trans gres sions ali mentent la pro duc tion ju ri dique et
nor ma tive.

12

Un phi lo sophe pro duit des idées, un poète des vers, un pas teur des
ser mons, un pro fes seur des trai tés, etc. Un cri mi nel pro duit des
crimes. […] Le cri mi nel pro duit non seule ment des crimes mais aussi
le droit cri mi nel et, par la suite, le pro fes seur qui fait cours sur le
droit cri mi nel, et donc l’in évi table trai té par le quel ce même pro fes ‐
seur jette ses confé rences dans l’échange gé né ral en tant que mar ‐
chan dise.

Marx es quisse déjà l’ana lyse d’une ano mie sur la quelle se fonde le
droit. En somme, le ca pi ta lisme use de l’ac ti vi té cri mi nelle dans la
me sure où elle est pro duc tive, car

13

en trou vant sans cesse de nou veaux moyens de s’at ta quer à la pro ‐
prié té, le crime fait naître sans cesse de nou veaux moyens de la dé ‐
fendre, de sorte qu’il donne à la mé ca ni sa tion une im pul sion tout
aussi pro duc tive que celle qui ré sulte des grèves. (Marx, 1979 : 326)

Le mo dèle ma na gé rial néo li bé ral se fonde sur cette connais sance de
la dé viance comme phé no mène nor mal, né ces saire au fonc tion ne‐ 
ment de l’en tre prise (Lal le ment, 2003 : 121). Il ne s’agit plus seule ment
que le tra vailleur aliène sa force de tra vail dans le ré gime sa la rial
(«  son tra vail à lui […] est du tra vail, qui doit être ef fec tué sous des
condi tions qui échappent à son ini tia tive et à son contrôle » (Ma che‐ 
rey, 2014 : 164)), mais que soient éga le ment alié nées ses ca pa ci tés de
créa tion, de no va tion et de trans gres sion. C’est là le pro ces sus de
cap ture que nous en ten dons com prendre. Il est en lien avec ce que
Béa trice Hibou dé crit sous le nom de « bu reau cra ti sa tion du monde »
(Hibou, 2012), soit une ten dance à la dé ré gu la tion et « un pro ces sus
per pé tuel de ré formes ap pe lant tou jours plus de dé tails, tou jours plus
de me sures, de nou veaux in di ca teurs, de dis po si tifs de contrôle  »
(Ibid. : 77). Cette contra dic tion, entre la ten dance à la dé ré gu la tion et
une sur no mie, consti tue les condi tions de pro duc tion et d’ex ploi ta‐ 
tion du ré gime néo li bé ral. Il s’agit de faire en trer le tra vailleur, consti‐ 
tué en tant qu’in di vi du trans gres seur, dans un es pace normé où les
trans gres sions sont amé na gées et di rec te ment tour nées vers l’ob jec tif
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pro duc tif. L’in jonc tion à l’au to no mie, qui ca rac té rise les nou veaux
mo dèles en tre pre neu riaux, se fonde pré ci sé ment sur la né ces si té de
règles, sans les quelles il n’y au rait point de trans gres sion.

Ce pro ces sus de bu reau cra ti sa tion, ca rac té ri sé par le fait que cer‐ 
taines « règles peuvent être adop tées dans l’in ten tion ex pli cite de ne
pas les res pec ter » (Hibou, 2012 : 157), se tra duit dans la forme ma na‐ 
gé riale et l’« exi gence d’au to no mie » (Ibid.) qui la ca rac té rise. Les dif‐ 
fé rentes « pres crip tions floues » (Girin, Gros jean, 1995  : 7) ré sultent
d’une pro li fé ra tion nor ma tive et amé nagent un es pace d’au to no mie
du tra vailleur. Les trans gres sions sont ainsi au to ri sées à la marge, car
si l’en semble des règles est res pec té, l’or ga ni sa tion cesse de fonc tion‐ 
ner. Mi chel Cro zier dé cri vait la pro li fé ra tion de normes tou jours plus
contrai gnantes pour l’or ga ni sa tion et en tra vant la ca pa ci té des ac‐ 
teurs (Cro zier, 1963). Là où Cro zier per çoit l’exis tence de «  groupes
pri vi lé giés » (Ibid. : 254), dont les tâches ne sont pas clai re ment dé fi‐ 
nies, l’idéo lo gie ma na gé riale pro pose une ex ten sion de ces pri vi lèges
à d’autres groupes, tout en conser vant une sur no mie. Tout ceci par ti‐ 
cipe d’une cer taine «  au to no mie contrô lée  » (Jac quot, 2016  : 156),
d’une per cep tion néo li bé rale de l’em po werment.

15

Le pou voir ma na gé rial ré side dans cette va lo ri sa tion et cette cap ture
de l’agir trans gres sif, puis sance d’in di vi dua tion cap tée, contrô lée et
di ri gée vers la pro duc tion. En même temps que le tra vailleur est va lo‐ 
ri sé dans sa ca pa ci té no va trice, il s’aliène. L’au to no mie re quise,
contrô lée dans le cadre de la pro duc tion consti tue une forme de dé‐ 
pos ses sion du tra vailleur, rendu étran ger à sa ca pa ci té no va trice.
Cette in di vi dua tion se fait au prisme du même, car le hors- norme, le
trans gres sif ou l’ano mique, sont de ve nus les normes de pro duc tion.
Cela per met un as su jet tis se ment gran dis sant du tra vailleur.

16

Ano mie et hy per no mie comme
formes de gou ver ne ment : la lo ‐
gique ex ten sive de la pri son au
prisme de l’état d’ex cep tion
La cap ture de l’agir trans gres sif est loin de se li mi ter au champ du
tra vail. Elle est consti tu tive de la gou ver ne men ta li té (soit une « ma ‐
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nière dont on conduit la conduite des hommes  » (Fou cault, 2004  :
192)) néo li bé rale, fon dée sur une in jonc tion à la trans gres sion dans un
es pace normé où les trans gres sions sont maî tri sées. Cet agen ce ment
des trans gres sions comme cap ta tion de l’ac tion in di vi duelle et des
puis sances au pro fit du ré gime de pro duc tion, d’ex ploi ta tion et à des
fins d’as su jet tis se ment n’est pas sans rap pe ler la lo gique car cé rale
que dé crit Mi chel Fou cault :

Il fau drait alors sup po ser que la pri son et d’une façon gé né rale, sans
doute, les châ ti ments ne sont pas des ti nés à sup pri mer les in frac ‐
tions ; mais plu tôt à les dis tin guer, à les dis tri buer, à les uti li ser ;
qu’ils visent, non pas tel le ment à rendre do ciles ceux qui sont prêts à
trans gres ser les lois, mais qu’ils tendent à amé na ger la trans gres sion
des lois dans une tac tique gé né rale des as su jet tis se ments. (Fou cault,
1975 : 277)

Si la trans gres sion n’est plus né ces sai re ment sanc tion née lors qu’elle
par ti cipe au fonc tion ne ment nor mal de l’ins ti tu tion, on per çoit que
c’est cette éco no mie de la trans gres sion qui se joue comme tac tique
des as su jet tis se ments. En effet, le ca rac tère in jonc tif – comme vio‐ 
lence du sou ve rain sur le sujet – ou per mis sif – re le vant des « dou‐ 
ceurs in si dieuses » (Fou cault : 315) – per mettent d’ac croître la do mi‐ 
na tion néo li bé rale. Cette lo gique ex ten sive de la pri son, c’est celle
que Gior gio Agam ben va re le ver dans l’état d’ex cep tion, à la suite de
Wal ter Ben ja min.

18

Avant toute chose, il nous faut consi dé rer que l’« amon cel le ment de
normes, cette hy per no mie, équi vaut à un af fai blis se ment ré gle men‐ 
taire gé né ral, à de l’ano mie  » (Juan, 1998  : 100), puisque l’amé na ge‐ 
ment de la trans gres sion passe par la pro li fé ra tion nor ma tive, par une
construc tion de la règle comme pure contrainte, dont il s’agit de s’af‐ 
fran chir, et que tout un ar se nal nor ma tif créé des me sures d’ex cep‐ 
tion. La lo gique néo li bé rale se trouve au cœur même de l’état d’ex‐
cep tion, ca rac té ri sé par le fait que la « pul sion ano mique [est] conte‐ 
nue à l’in té rieur même du nomos » (Agam ben, 2016  : 238) et qu’« un
des pa ra doxes de l’état d’ex cep tion est qu’il est im pos sible de dis tin‐ 
guer en lui la trans gres sion de la loi de son exé cu tion, de sorte que ce
qui confirme la norme et ce qui la viole coïn cident ici sans reste  »
(Ibid. : 67). Les me sures de l’état d’ur gence sont des formes de trans‐ 
gres sion de l’ordre ju ri dique, qui n’en sont que sa pure ap pli ca tion. Le
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ré ta blis se ment des contrôles fron ta liers, comme vio la tion des ac‐ 
cords de Schen gen, l’in ter dic tion de se ras sem bler comme vio la tion
de la Consti tu tion, etc., sont des me sures d’ex cep tion, pré ci sé ment
parce qu’elles sont conte nues et pré vues à l’in té rieur même de ce
qu’elles violent. L’ordre ju ri dique or ga nise sa propre trans gres sion,
son propre dé pas se ment, pour mieux se re for mer, s’ali men ter d’une
ano mie cap tu rée.

C’est cette in dis tinc tion fon da men tale, cette « anar chie de la so cié té
bour geoise » (Ben ja min, 2003 : 85) qui s’in carne pré ci sé ment comme
pa ra digme, comme forme de gou ver ne ment. L’agir hu main, dans le‐ 
quel se place l’agir trans gres sif, comme ex pres sion de la vie, se trouve
cap tu ré. L’«  anar chie lé gale  » (Agam ben, 2016  : 238) des fêtes ano‐ 
miques, qui «  met en lu mière sous forme pa ro dique l’ano mie in té‐ 
rieure au droit, l’état d’ur gence comme pul sion ano mique conte nue
au cœur même du nomos » (Ibid.), ne par vient plus à sur gir. Les ten ta‐ 
tives de ré sis tance se trouvent prises au piège dès lors qu’elles
passent par la né ces si té de consti tuer un nou veau droit ou bien se
fondent comme pou voir consti tuant, puis qu’elles posent déjà leur
non- relation avec la vie. Fou cault, dans Le Pou voir psy chia trique, in‐ 
sis tait sur l’as pect ano mi sant des so cié tés dis ci pli naires :
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[…] le pou voir dis ci pli naire a cette double pro prié té d’être ano mi sant,
c’est- à-dire de mettre tou jours à l’écart un cer tain nombre d’in di vi ‐
dus, de faire ap pa raître de l’ano mie, de l’ir ré duc tible, et d’être tou ‐
jours nor ma li sant, d’in ven ter tou jours de nou veaux sys tèmes ré cu pé ‐
ra teurs, de tou jours ré ta blir la règle. C’est un per pé tuel tra vail de la
norme dans l’ano mie qui ca rac té rise les sys tèmes dis ci pli naires.
(Fou cault, 2003 : 56)

La dif fé rence qu’il nous semble im por tant de noter, c’est que cette
ano mi sa tion se gé né ra lise et, comme De leuze le sou li gnait à pro pos
des so cié tés de contrôle, il n’y a plus be soin d’en fer mer. La vio lence
s’y fait de moins en moins sen tir. La gou ver ne men ta li té néo li bé rale,
fon dée sur le pa ra digme de l’état d’ex cep tion, fait coïn ci der trans‐ 
gres sion et ré gime nor mal, per pé tue la vio lence de la vie nue comme
état du rable de la paix. Pour Ben ja min et Agam ben, il s’agit donc,
avant de faire usage du droit, de désac ti ver – ou dés œu vrer – le « dis‐ 
po si tif qui, dans l’état d’ex cep tion, le liait à la vie » (Agam ben, 2016  :
252).
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Le dés œu vre ment, re nouer avec
la fête
Les mou ve ments so ciaux consti tuent éga le ment un ana ly seur du
pou voir néo li bé ral et per mettent de rendre compte de cette lo gique
de l’état d’ex cep tion. En effet, les ma ni fes ta tions du rant le mou ve‐ 
ment contre la loi tra vail et plus ré cem ment les dif fé rents mou ve‐ 
ments ayant ap pe lé à per tur ber la « mas ca rade élec to rale », ont per‐ 
mis de consta ter l’ef fec ti vi té d’une « anar chie au pou voir », d’un « es‐ 
pace ju ri di que ment vide » et d’une ré pres sion vio lente.
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Pour Ma che rey, les so cié tés de normes font une éco no mie de la vio‐ 
lence, dans la me sure où l’ac tion des normes sur les su jets ne se fait
pas sen tir comme contrainte. L’in jonc tion à se li bé rer des normes qui
ca rac té rise le dis cours li bé ral se pose alors comme une ma nière de
re nor ma li ser les conduites dans le mo dèle néo li bé ral. C’est une
«  douce vio lence  » qui s’exerce en conti nu dans les so cié tés de
normes par le biais d’une pro cé dure de na tu ra li sa tion né ces saire dans
la me sure où :
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[pour que] l’ac tion des normes soit ef fi cace, elle doit prendre pos ses ‐
sion de ses “su jets” ab ini tio, dès leurs nais sance, en les sou met tant à
un ap pren tis sage gra duel qui pro duit ses ef fets dans la durée, ce qui
rend ceux- ci in sen sibles : il s’agit d’une forme in vi sible de cap ta tion,
qui pré vient, et pour ainsi dire « éco no mise », l’exer cice de la vio ‐
lence, que celle- ci vienne du côté de ceux qui ont en charge le main ‐
tien de l’ordre ou de celui qui pré ten drait s’y dé ro ber. (Ma che rey,
2014 : 185)

Pour au tant, tou jours selon Ma che rey, la vio lence ne dis pa raît pas,
elle se fait moins vi sible, ex cep té lors des mo ments de crise.
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Agam ben montre, comme Fou cault, l’ano mi sa tion qui ca rac té rise
l’état d’ex cep tion, en écri vant que la « nou veau té de l’“ordre” du pré‐ 
sident Bush est d’an nu ler ra di ca le ment tout sta tut ju ri dique de l’in di‐ 
vi du, en créant ainsi un être ju ri di que ment in nom mable et in clas‐ 
sable » (Agam ben, 2016 : 179). Ceci s’ob serve en France de puis la pro‐ 
cla ma tion de l’état d’ur gence. La mul ti pli ca tion des me sures d’ex cep‐ 
tion, comme la cir cu laire Ur voas, la ca té go rie des « fi chés S », les as‐
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si gna tions à ré si dence, consiste en la construc tion d’une par tie de la
po pu la tion sur la quelle un droit ex cep tion nel s’ap plique, dans une
confu sion des dif fé rents pou voirs lé gis la tifs, ju di ciaires et exé cu tifs
(Ibid. : 182‐183).

Le pa ra doxe de l’état d’ex cep tion est que « non seule ment il se pré‐ 
sente tou jours plu tôt comme une tech nique de gou ver ne ment que
comme une me sure ex cep tion nelle, mais laisse aussi venir au jour sa
na ture de pa ra digme consti tu tif de l’ordre ju ri dique  » (Agam ben,
2016 : 182). Fin no vembre 2014, les as si gna tions à ré si dence de vingt et
un mi li tants éco lo gistes, en pré vi sion de la COP21, n’est que l’évè ne‐ 
ment an non cia teur d’une nou velle stra té gie de gou ver ne ment, plus
qu’une me sure sin gu lière. C’est là que Ben ja min et Agam ben ap puient
la né ces si té pour les mou ve ments ré vo lu tion naires de ne pas sup‐ 
plan ter le droit consti tué en fon dant un nou veau droit. Cette gou ver‐ 
ne men ta li té ne peut être dé faite que par une puis sance des ti tuante,
c’est- à-dire un dés œu vre ment de l’anar chie au pou voir, plu tôt que
par une vio lence qui s’ap puie rait sur cette ano mie au cœur de l’ordre
ju ri dique.
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Lors des as sem blées gé né rales de Nuit De bout Paris fut dis cu tée la
créa tion d’une as sem blée consti tuante dont l’ob jec tif était d’écrire
une nou velle consti tu tion « dans un double but  : d’une part faire en
sorte que le mou ve ment Nuit De bout ne s’es souffle pas en res tant au
stade d’op po si tion à un pro jet de loi, et d’autre part, en sai sis sant la
puis sance de la mo bi li sa tion pour tra vailler à re faire notre so cié té »
(Nuit De bout Paris, 2016). À Caen, la créa tion d’une de ces com mis‐ 
sions « Consti tuante » 1, basée sur une vo lon té de re con nais sance ju‐ 
ri dique d’une Dé cla ra tion des Droits de l’Homme (Nuit De bout Caen,
2016), a lar ge ment fait débat. Les dé bats qui s’en sui virent op po sèrent
deux concep tions du chan ge ment so cial : d’une part, les par ti sans de
la ré dac tion d’une nou velle consti tu tion – soit une vio lence fon dant
un droit nou veau – et, d’autre part, des in di vi dus fer me ment op po sés
à cette me sure, n’y voyant qu’un échec dans la re pro duc tion du
même. En somme, il s’agis sait pour les uns de conce voir la po li tique
par le droit – non né ces sai re ment comme simple ré forme mais
comme trans for ma tion so ciale opé rant par le droit – et pour les
autres, d’en vi sa ger le po li tique au tre ment, soit comme une ma nière
de rendre in opé rant le droit sur la vie. C’est donc une confron ta tion
entre une (re)‐pro duc tion du droit et une vo lon té de le rendre in opé ‐
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rant qui s’est ex pri mée. «  Parce que si on met au centre de la po li‐ 
tique non plus la poie sis et la praxis, c’est- à-dire la pro duc tion et l’ac‐ 
tion mais l’usage et le dés œu vre ment, alors tout change dans la stra‐ 
té gie po li tique » (Agam ben, 2017). C’est, en somme, la puis sance des ti‐ 
tuante que l’on re trouve dans la fête qui doit s’ex pri mer selon Agam‐ 
ben. Ce dés œu vre ment comme stra té gie po li tique peut être iden ti fié
au trip tyque « grève, blo cage, oc cu pa tion ». La grève se donne à voir
comme la sus pen sion de la cap ture du temps au ser vice de la pro duc‐ 
tion, le blo cage de flux se pose comme le ra len tis se ment ou l’arrêt de
cir cu la tion des mar chan dises et l’oc cu pa tion comme une trans for ma‐ 
tion de l’usage ; que l’on songe à un am phi théâtre ser vant de dor toir
ou de can tine, à ces places vides, des lieux de pas sages, qui furent ap‐ 
pro priés pour les as sem blées gé né rales des mou ve ments comme les
In di gna dos ou Nuit De bout. Comme dans la fête, il s’agit de des ti tuer
les choses de leur éco no mie propre, de pro po ser un autre usage des
choses.

En der nier lieu, cette ca té go rie de dés œu vre ment ouvre un autre
ques tion ne ment. Les pos si bi li tés de dés œu vre ment ou vertes tem po‐ 
rai re ment tendent à être ir ré mé dia ble ment contrées lors qu’elles se
figent dans une di men sion spec ta cu laire. Les ex pé riences ré centes
des cor tèges de tête comme autre usage de la ma ni fes ta tion, les oc‐ 
cu pa tions de place pu blique comme ap pro pria tion de l’es pace, sont
ré gu liè re ment dé bat tues lors des mo ments de lutte. Sou vent, ces
pra tiques, lors qu’elles s’im posent comme un allant- de-soi, parlent le
lan gage du pou voir 2. On consta te ra l’essor mas sif des nasses pra ti‐ 
quées par les forces de l’ordre à l’en contre des cor tèges de tête, tant
la forme est de ve nue pré vi sible, les dis po si tifs de clô tu rage, de sur‐ 
veillance et de contrôle des places, les ré flexions ac tuelles au tour du
mar quage chi mique de cer tains ma ni fes tants ano ny mi sés par le port
de vê te ments noirs gé né riques et de masques.
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En somme, la lo gique d’ex cep tion sur la quelle se fonde la nor ma ti vi té
néo li bé rale consti tue le dis po si tif de cap ture de l’agir trans gres sif.
L’hy per no mie pro dui sant un af fai blis se ment ré gle men taire, les me‐ 
sures d’ex cep tion viennent pa lier cet af fai blis se ment tout en ac cen‐ 
tuant la si tua tion ano mique. C’est bien là ce que contient le nomos
néo li bé ral, une « anar chie » cap tu rée en son sein même, dans la me‐ 
sure où elle en est l’en de hors.
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L’agir trans gres sif, pris dans cette lo gique d’ex cep tion, de vient donc
la condi tion du main tien de la règle comme règle, dans la me sure où
«  c’est seule ment en res tant en re la tion avec l’ex cep tion qu’elle se
consti tue comme règle  » (Agam ben, 2016  :  25), mais il est aussi la
condi tion de pro duc tion de l’ex cep tion sur la quelle s’ali mente cette
nor ma ti vi té. L’agir trans gres sif de vient un nor ma li sa teur de conduite.
Si le trans gres sif se heurte à une «  ins ti tu tion na li sa tion des rup‐ 
tures  » (Pas sard, Ni co las, Has tings, 2012  :  10), ou est créa teur «  de
mode de vie » (An sart, 1999 : 543), nous pen sons que c’est da van tage
en s’af fir mant au tra vers de formes- de-vie que l’agir trans gres sif peut
re nouer avec cette ca pa ci té dés œu vrante, c’est- à-dire s’af fir mer
comme pos si bi li té, plu tôt qu’ou vrir à la ré gle men ta tion, à la sé di men‐ 
ta tion.
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NOTES

1  Qui de vien dra par la suite la com mis sion « Dé mo cra tie et consti tu tion ».

2  C’est- à-dire qu’elles peuvent être ha bi tuelles, ré pé tées, d’une cer taine
ma nière ins ti tuées, mais qu’elles parlent le lan gage du pou voir lors qu’elles
ou blient leur ca rac tère de pos si bi li tés.
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Français
Qu’entend- on par trans gres sion  ? En consi dé rant qu’il s’agit moins d’une
ma nière d’en freindre la loi, le droit, de contre ve nir à la règle, que d’une ma‐ 
nière d’agir ou de pro duire la norme, on s’aper çoit que la nor ma ti vi té du ca‐ 
pi ta lisme néo li bé ral se donne à voir comme une éco no mie de la trans gres‐ 
sion, qu’elle tente pré ci sé ment de cap ter l’agir trans gres sif pour se re pro‐ 
duire. Les espaces- temps qu’étaient les fêtes col lec tives, his to ri que ment af‐ 
fec tées à l’agir trans gres sif, as surent de moins en moins leur fonc tion cri‐ 
tique, leur mise en cause de l’ordre so cial. Le ré gime per mis sif qui les ca rac‐ 
té ri sait se re trouve dé sor mais dans le tra vail mais di rec te ment tour né vers
la re pro duc tion. À par tir des théo ries de Gior gio Agam ben sur les normes et
l’état d’ex cep tion, cet ar ticle se pro pose d’in ter ro ger la ma nière dont l’agir
trans gres sif se trouve cap tu ré et pro duit un être de plus en plus alié né dans
sa condi tion an thro po lo gique d’homo trans gres sor.

English
What is meant by trans gres sion? It is less a man ner of break ing the law or of
breach ing the rules, and more a man ner of act ing to wards or pro du cing the
norm. One real izes that the neo lib eral, cap it al ist norm ativ ity lets it self be
seen as an eco nomy of trans gres sion. It at tempts pre cisely to cap ture the
trans gress ive act ing in order to re pro duce it self. Col lect ive cel eb ra tions,
his tor ic ally as signed to trans gress ive act ing, en sure less and less their crit‐ 
ical func tion: their ques tion ing of the so cial order. The per missive re gime,
which used to char ac ter ize them is now to be found in labor, dir ec ted to‐ 
ward re pro duc tion. Based on Gior gio Agam ben’s the or ies on norms and
state of ex cep tion, this art icle ex am ines how trans gress ive act ing is being
cap tured and pro duces an in creas ingly ali en ated in di vidual in its an thro po‐ 
lo gical con di tion of homo trans gressor.
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