
Quinze consommateurs sous influence, performers, danseurs, musiciens, modificateurs d’apparences s’immiscent dans la réalité

des temples consuméristes pour un traitement transitoire de l’habitat commun. Tendre une relation poétique avec l’espace

architectural, corporel et sonore. Un recouvrement progressif du capital-travail par le capital-vie.
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Rue Saint-Ferréol

Tous les jours de 16h30 à 18h30, et à partir de 21h.
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C O R P S >  C A P I T A L [ E ]
I M P R O M P T U S  C H O R É G R A P H I Q U E S  D A N S  L A  V I L L E  M A R C H A N D E



"  L E  L U D I Q U E  D E  L A  C O N S O M M A T I O N  S ’ E S T  S U BS T I T U É  P R O G R E S S I V E M E N T  AU  T R A G IQ U E  D E  L ’ I D E N T I T É  "
J E A N  BA U D R I L L AR D

C O R P S  >  C A P I T A L ( E )  /  C O N T E X T E  E T  I N T E N T I O N S

Tout sem ble mis en place pour réduire l’usage de la ville à l’ac ti v ité du shoppi ng. Ces lieux de consom mation cu ltu r el le, ves ti menta i r e,

a l i mentaire et tou r i s tique m’ atti r ent. J’y vois une sou r ce d’inspi ration conti nue pour mon trav a i l

chor é g raph ique. Pa rtir à la cuei l le tte d’u ne mu ltitude d’observ ations hétérog è nes da ns un cha mp

de sig nes, de la ngages et de comportements inépu i sables. J’ai la sensation que la vie menta le s’ y

absor be, un état de cor ps en flo tta i son inconsciente, com me une er ra n ce da ns l’ère du vide (livre

é pony me de Gi l les Lipove ts ky ) .

Usager des espaces ma r cha nds mon ex p é r ien ce sens i ble de la ville ne se rédu it pas au shoppi ng.

Pou rta nt l’oi s i veté, la pa role, la flâner ie, sont ra r ement cons id é r é es par les pou voirs publ ics et les

proje ts d’u r ba n i sation. Sous la poussée du ma r ché mond ia l, el les dev ien nent le nou veau ter ra i n

d ’ i nves tigation des sp é cia l i s tes en ma r ke ti ng et des promo teurs d’hy perma r ch é s, des cent r es

com mer ciaux et des nou veaux cent r es de loisirs urba i ns qui ont bien compris la mu tation op é ra nte

da ns la so ciété des consom mateu r s, troi s i è me génération. Sous l’appa r en ce du Fu n, les en jeu x

é conom iques trav a i l lent. Le centre com mer cia l, la rue pi é ton ne, le con cept stor e, la bou tique, la

ga ler ie ma r cha nde dev ien nent des espaces de conv i v ia l ité qui vendent des styles de vie et des

é tats d’espr its au xquels nous pou vons nous identi f ier.

Com ment résister à la satu ration de tous les espaces – phys iques et psych iques – générée par la

s t rat é g ie du shoppi ng généralisé ?

COR PS > CA PITAL(E) s’ i nscr it da ns la conti nu ité d’u ne da nse d’intervention, poussée par la

n é cess ité de retrou ver une relation immédiate entre la propos ition et sa per ception, entre l’arti s te

et son publ ic. Pa r ler de contenu pol itique pour ce tte forme d’art sig n i f ie que nous montons et

descendons la rue. Il y a un inves ti ssement per son nel de chacun des pro tagon i s tes, un

engagement qui dépasse le rôle de l’inter pr è te. Une certa i ne épa i sseur de l’ind i v idu et une

ou verture au monde est nécessa i r e. Le monde pour atel ier, la réalité pour pr é o ccupation pr em i è r e.

Ce qui m’ i nt é r esse da ns l’histoire de l’art contextuel c’est son immer s ion da ns l’ordre des choses, la

m i se en valeur de la " réalité bru te ". Ma da nse ti sse avec le monde qui l’entou r e, el le ne cher che pas

à le repr é senter ni à l’id é a l i ser. Ici un monde ma r cha nd, pr é v i s i ble, soumis au cont r ô le de l’image de

ma r que sera notre ter rain de jeu.

I nventer une cr itique du sys t è me capita l i s te sous la forme d’un pro du it arti s tique inépu i sable et qu i

fa it pr é ci s é ment pa rtie du sys t è me. Là est la diff icu lté. Tout au long des diff é r ents moments du

pro cessus, nous ques tion nerons le ca nev as chor é g raph ique opta nt pour une écr iture du

mou vement en disconti nu da ns l’espace arch itec tu ra l. Un assem blage frag mentaire de pe tites

i nterf é r en ces, de mo d i f ications articu l é es sur des détails du quo tid ien ma r cha nd et urba i n

don neront lieu à des ma n i f es tations impromptues, " sponta n é es et chor é g raph i é es ".

Le détou rnement, l’ins ta l lation, la mo d i f ication, l’hu mou r, les gags, l’espr it cr itique, la ma lad r esse, la

tentati ve, le ma r quage, l’improv i sation, l’appa r ition et la dispa r ition, la pr é sen ce, l’éloig nement, la

r epr i se, sont des tac tiques pour occuper et pertu r ber le ter r itoi r e. Ce projet évol ue par pe tites unit é s

mobi les et par groupes ; une op é ration vita le d’inv as ion de la rue, à la durée de vie limit é e.



Nous cher chons à ti sser avec ce qui se pr é sente à nous, une tresse fa ite d’u ne mu ltitude

d ’ é v é nements simu lta n é s. Découper des mou vements disti n c ts, s’ i ns ta l ler da ns la masse de la

f ou le, être absorbé da ns son attitude, pou r suivre la tâche, ma n i pu ler des obje ts, orga n i ser des

mou vements et obje ts trou v é s, ne pas joi ndre les mo du les, ma r cher ensem ble, se disper ser, se

rassem bler, s’ i m mobi l i ser, pr endre le temps du mou vement. Sou l ig ner tou tes les ma n i è r es de

mou voir son cor ps et tou tes les variations de por ts et de pos itions. Rendre visible les

ca rac t é r i s tiques des ma i ns, des pau mes, des bras, des ja m bes, des articu lations, de la tête, de la

colon ne vert é bra le, de la poit r i ne. Faire ci r cu ler la pa role en détou rna nt des textes ma n i f es tes de

temples du prêt à consom mer. Int ro duc tion de psau mes anciens cus tomisés da ns le flux des

espaces pr é v i s i bles. Cra i ndre la jus tice de Za ra, dormir en paix da ns la ma i son de Séphora,

s’engager da ns une réforme ma jeure de nos moyens de Défense de l’Env i ron nement, recru ter,

f id é l i ser, propager.

L’ i ntérêt est que les arti s tes trav a i l lent la so ciété et que l’art soit travaillé par la so ciété. C’est une

s ituation réver s i ble. L’ i mpact de l’œuvre sur la qua l ité de la vie des gens ne se mesure pas

f or c é ment avec des applaud i ssements. Cher cher en bia i s, à la dérob é e, furti vement, sortir la da nse

contempora i ne de son co con.

COR PS > CA PITAL(E) est une tentati ve de rappropr iation de l’espace publ ic ma r cha nd et de son (ses )

temp s.   Il  ne  s ’ ag i t  p as de  c hass er  les  ma r ch a nds  du t em ple,  m a is de  ne pas  êt re

sys t é matiquement chassé. Chacun engage sa responsabi l ité d’agir et de subir la pr ess ion d’u n

cor ps trempé da ns le flux de la ville. Se tenir da ns un état perma nent de réac ti v ité au cha ngement

per p é tuel de l’espace publ ic et à son cont r ô le. (Dé)jouer l’appel des images, être condamné à

ache ter, à da nser, à serv i r, à endosser les rôles d’interm é d ia i r e, d’agent en consu lti ng, de coach i ng

per son nel, s’ ache ter une âme da ns un des serv ices de ventes C&Athol iques, tes ter la tol é ra n ce,

s’en ch â sser da ns la so ciété na r ci ss ique, faire ci r cu ler et consom mer du vivre da ns l’ins ta nt, du

vivre pour nous- m ê mes. Se rassem bler, se disper ser. Avoir peur du déclassement so cia l, sou tenir le

pat ron, fus ion ner avec un obje t. Re tou rner le spec tacle de la rue da ns un em bo î tement d’espaces-

temps perf orma nts, com me au ta nt de pa rties à jouer et à mo d i f ier sa ns fin, mais avec quelques

moyens.

C H RIS TOP HE H AL E B



"  C E N ’ E S T  P A S  L E  CO R P S  Q U I  A  É T É  TE C H N I C I S É ,  M A I S  S O N  I M A G E .  A IN S I ,  L E  C O RP S  G L OR IE U X  D E  L A  P U B L I C I T É E S T
D E V E N U  L E  M A S Q U E  D E R R IÈ R E  L E Q U E L  L E  C O R P S  H U M A IN ,  F R A G IL E ,  M E N U ,  C O N T I N U E  S O N  E X I S T E N C E  P R É C A I R E  "  
G IO R G I O  A G A M BE N

C O R P S  >  C A P I T A L ( E )  /  M O T I F S  R É S I S T A N T S

Pa rtir du cons tat que le temps de vie pr i me sur le temps de trav a i l.

Cons é quen ces sur les tra itements du cor ps et la ma r cha nd i sation du vivant.

Propagation de la ville générique. Avec " les nou veaux pa r cs de loisirs urba i ns " com me Ber cy

Vi l lage et son slogan ag u icheu r, tous les plaisirs à consom mer sa ns mo d é ration, la ville nous offr e

tou jours pl us de diverti ssement. Les cent r es de consom mation urba i ns – les Ma l l s, Cha mps-

É lys é es, Mad i son Avenue, Bluew ater da ns la ba n l ieue de Lond r es, Carré Séna rt en Sei ne- e t- Ma rne –

et la mu lti pl icité des mêmes rues pi é ton nes qui peuplent le centre des villes eu rop é en nes,

cons tituent le nou veau paysage générique de la mond ia l i sation. Les visiteurs les trou vent

l u x u r ia nts, et y voient le ref let d’u ne prosp é r ité croi ssa nte. La vie au XXIè me s i è cle sem ble

sati s fa i sa nte.

Tous ces espaces publ ics sont des espaces pr i v é s, les classes popu la i r es ont intérêt à ma r cher

d roit. Fabr iqué et diff usé mass i vement, le prêt à penser n’ au tor i se pas le moi ndre désord r e, pas de

clo cha rds,  pas de ba ndes, pas de nau fragés du sys t è me, pas de ma n i f es ta nts. Tout doit

cor r espondre à la vision sécu r ita i r e, propre et sédu i sa nte, pour certa i ns.

" Derrière la sphère bruya nte de l’écha nge et de la com mu n ication, s’ ac ti vent les ant r es cachés de

la pro duc tion. "

C r é er du désir et nous rendre insati s fa its. L’espace publ ic est de pl us en pl us con f i squé par la

publ icité. Un sys t è me basé sur l’env ie d’ache ter qui met da ns un senti ment d’insati s fac tion et

d ’ i nsu ff i sa n ce. La consom mation, le zappi ng, le tou r i s me, la mo de, le jeu, la rel ig ion, la cu ltu r e. . .

Au ta nt de pratiques qui struc tu r ent notre imag i naire ind i v iduel et col lec ti f.

L’ex pa ns ion de la su rface de shoppi ng da ns les sous-sol s, da ns les cent r es histor iques, da ns les

p é r i ph é r ies, da ns les usages, da ns les conscien ces s’ ac ti ve.

Quel le con cu r r en ce publ ique, une forme d’ac ti v i s me chor é - g raph ique peu t- el le accomplir sur le

ter rain des pens é es et des croya n ces, de l’imag i nation et des rêves du passa nt ?

Capital beauté, capital bien- ê t r e. La cr i se de la so ciété consu m é r i s te peut aussi se définir à

travers sa représentation néo-narcissique. La vie créée par une société libérale, individualiste et

h é don i s te com me la nôtre, débouche pa radoxa lement à vou loir pl us de sécu r ité. Le cor ps

dev ient un obje t, une obsess ion de soi. Ce tte nou vel le rel ig ion du moi a des cons é quen ces sur la

culture commerciale, la fabrication des images, le design... La tendance du " je " narcissique sans

l i m ites,  “je fais ce que je veu x”, de Calvin Klein montre qu’il n’y a pas de comportement pl us

prévisible et raisonnable qui soit. 



La so ciété des loisirs où l’appa r en ce de se cr é er du lien so cia l. On se don ne rendez -vous dev a nt

Vi rgin méga stor e, on arpente les rues com mer ç a ntes, on se mont r e, se mate. On ach è te la dern i è r e

paire de chaussu r es de sport per son na l i s é e. L’objet se conç oit uniquement pour être acheté. Les

obje ts sont des alibi s, des médiateurs de la relation hu ma i ne. Ce qui se consom me c’est fina lement

la relation el le- m ê me. Mi ss ion accompl ie. Il su ff it de poss é der des choses bra n ch é es, pour être

bra n ché, pu i sque nous som mes ce que nous ache tons.

Etre bra n ché, se débra n cher. La bra n ch itude est la menta l ité dom i na nte du capita l i s me

consu m é r i s te avancé. Avec el le on évite la cont rad ic tion. La formu le " c’est bra n ch é / c ’est nul "

fa it off ice de réflex ion. La bra n ch itude a jeté un sort au consom mateu r, el le ag it com me une

sorte d’hypnose. L’amnésie, le somnambulisme, la hantise, le prozac sonore (la muzac), le corps

à l’épreuve du marché, le corps capitalisé, autant de signes et de symptômes de l’ordre nouveau

qui pousse sur le chemin de la résurrection des centres-villes. Marchez en paix dans nos galeries

de substitution. Avec la cool attitude, elles observent le même détachement face à l’engagement

pol itique. Surtout ne pas se con fronter. Com ment au jou rd ’ hui se débra n cher de l’Amérique, de

ses icônes, de ses spectacles, de ses propagandes ?

L’ i nd i v idu a du mal à pr endre pos ition, à éme ttre un av i s. La conv ic tion d’avoir quelque chose à dire

que le “publ ic” pou r ra it avoir env ie d’entendre est dépassé par le simple fa it de penser qu’il su ff it

d’être soi même pour mériter un publ ic, “pa r ce que je le vaux bien ” .

Trou ver le cou rage de tra ns f ormer le “ je veu x” en un “nous vou lons” col lec ti f.

COR PS > CAPITAL(E) (cr é ation septem bre- o ctobre 2002) s’ i nscr it da ns le cha mp urbain à Paris puis à Ma r sei l le 

et trou vera un développement sur sc è ne en février 2003 avec la cr é ation de Strates & Sph è res 

à la ma i son de la cu l tu re de Bou r ges et au Th é â tre National de Cha i l lo t. À mi-chemin s’ a rticu leront pl us ieu r s

temps d’atel iers restitués en for me de visites publ iques et sens i bles du Pa lais Jacques Cœur à Bou r ges. 

Une lectu re po é tique du rapport nord -sud qui porte le nom de Pa lais int é r ieu r s.




