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1, Kor, 9,19 : Ich bin frei in allen
Din gen und habe mich eines je‐ 
der manns Knecht ge macht. 1

„An die Stelle der alten
bürgerlichen Ge sell schaft mit
ihren Klas sen und
Klassengegensätzen tritt eine
As so zia tion, worin die freie
Ent wi ck lung aller die Be din‐ 
gung für die freie Ent wi ck lung
eines jeden ist“. Ich weiß nicht,
wann ich be gon nen hatte, den
Satz so zu lesen, wie er hier
steht. […] Wie groß war mein
Ers tau nen, ja mein Ent set zen,
als ich nach vie len Jah ren fand,
dass der Satz in Wirk li ch keit
ge rade das Ge gen teil be sagte;
„… worin die freie Ent wi ck lung
eines jeden die Be din gung für
die freie Ent wi ck lung aller ist.“

(Herm lin 1997 : 18-19)

In tro duc tion
Le mar xisme a eu pour enjeu phi lo so phique de pen ser l’ins tau ra tion
d’un lien entre les in di vi dus qui soit à la fois la condi tion de leur li bé‐ 
ra tion et le fon de ment d’une so cié té nou velle éta blie sur un contrat
so cial qui mette en pra tique les trois prin cipes de la Ré vo lu tion fran‐ 
çaise, la li ber té, l’éga li té et la fra ter ni té.

1

Les di ri geants de la RDA n’ont eu de cesse de se ré cla mer de la théo‐ 
rie ‘scien ti fique’ du marxisme- léninisme pour as seoir leur lé gi ti mi té
et jus ti fier d’une pra tique qui s’est ce pen dant pro gres si ve ment éloi‐ 
gnée de cette théo rie. La ré fé rence au mar xisme de vint une rhé to‐ 
rique dog ma tique aveugle aux contra dic tions qui écla taient de plus
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en plus au grand jour, dont les termes et les ex pres sions figés
construi saient une fic tion pseudo- harmonieuse entre le col lec tif et
l’in di vi du.

Créa teur d’his toires et de per son nages, l’écri vain qui se dé fi nit dans le
roman de Vol ker Braun, Hinze- Kunze-Roman, comme Frei schaf fen der,
est par ti cu liè re ment bien placé pour in ter ro ger la réa li té des faits,
des choses, 2 mais éga le ment des mots. Qu’est- ce qu’un ‘ami’, 3 qu’est
ce que le ‘nous’ 4 et bien sûr qu’est ce «  ge sell schaft liches In ter‐ 
esse  », 5 ce qui lit té ra le ment fait le lien entre les membres d’une
même so cié té  ? A la suite de Marx, Vol ker Braun tente de re cons‐ 
truire le je / jeu des pos sibles, – « Wie kom men wir vom fak ti schen
zum möglichen Men schen? » 6 (Braun 1988a : 184) – de re pré sen ter
grâce à l’écri ture l’in con ce vable, « den künftigen freien un vors tell ba‐ 
ren Men schen » (Braun 1992 : 164). A la col lec ti vi té for ce née du ‘nous’
so cia liste, le poète ré pond par le ‘je’ / jeu de la per sonne libre.

3

Ich be greife es nicht … Wie hiel ten sie das aus? Der eine mit dem an ‐
de ren,

und wir ma chen es mit! Ich bes chreibe es!

Im ge sell schaft li chen In ter esse,

sagen meine Leser.

Pah, natürlich,

er wi dere ich: aber wer fragt, was es ei gent lich ist? 7 (Braun 1988a : 171)

Nous ten te rons d’ap por ter à ce re frain quelques ré ponses – frag men‐ 
taires – en étu diant l’his toire de ce trait d’union qui a sup plan té le ‘et’
de la pièce de théâtre et le ‘von’ des Be richte, en es sayant de cer ner
ce Verhältnis, qu’il s’agisse de la re la tion de l’homme à son tra vail, de
l’homme à la femme, ou bien de l’homme à l’homme – dans tous les
sens du terme, sans ou blier bien sûr de l’homme qui écrit à celui qui
lit.

4
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1 Les re la tions de tra vail : das
Arbeitsverhältnis
Dans la conti nui té de la dia lec tique hé gé lienne du maître et de l’es‐ 
clave, le tra vail est chez Marx au cœur même du pro ces sus de dé pas‐ 
se ment de l’alié na tion de l’homme. C’est en se ré ap pro priant les
moyens de pro duc tion, c’est- à-dire les ou tils de son tra vail et en re‐
con fi gu rant les rap ports de pro duc tion que l’homme com mu niste
pour ra tra vailler en vue de la sa tis fac tion de ses be soins : « Jeder nach
sei nen Fähigkeiten, jedem nach sei nen Bedürfnissen ». La RDA se dé‐ 
fi nis sait quant à elle comme « l’Etat des tra vailleurs et des pay sans »
et l’on sait com bien le tra vail, dans ses struc tures et dans son or ga ni‐ 
sa tion, ci men tait la so cié té est- allemande. Mais les choses ont évo lué
au cours des dé cen nies. Ce n’est as su ré ment pas un ha sard si Vol ker
Braun prend la peine, dans un roman où l’His toire brille par son ab‐ 
sence, de re ve nir sur la re la tion que les deux pro ta go nistes ont eu
avec leur tra vail par le passé. Seul le tra vail confère aux per son nages
une di men sion his to rique.

5

1.1 Le tra vail au passé, l’his toire du tra ‐
vail

Lorsque Vol ker Braun aborde le passé de Hinze, il re noue lui aussi
sty lis ti que ment et thé ma ti que ment avec la ge nèse de son œuvre. 8

Re tra vaillant ici le thème de la lutte entre l’homme et la ma chine – le
terme de Kampf étant un terme par ti cu liè re ment em ployé dans la
rhé to rique des di ri geants est- allemands –, le nar ra teur sou ligne dans
un pre mier temps la di men sion vi tale et jouis sive du tra vail. Si Hinze
est tou jours com pa ré à un chien, la ré fé rence po si tive à la jeu nesse –
« kind li chen Glie dern, Milch ge sicht » 9 (Braun 1988a  : 82) – ancre le
tra vail dans une pers pec tive d’ave nir, d’es poir, de réa li sa tion des pos‐ 
sibles, dans la réa li té du quo ti dien mais aussi dans l’écri ture puis qu’il
est «  eine un bes chrie bene Haut  » 10 (Braun 1988a  : 82). La ma chine,
an thro po mor phi sée, le fait ac cé der à son pre mier plai sir dont l’am bi‐ 
guï té est vo lon tai re ment main te nue du rant ce rite d’ini tia tion. Le
mou ve ment du tra vail n’est rien d’autre que le mou ve ment de la vie :
«  er wurde le ben dig  » 11 (Braun 1988a  : 83). Mais le lieu de tra vail
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s’avère être ra pi de ment le lieu de la lutte entre la vie et la mort, une
lutte qui n’est pas en core ter mi née : « Was herr schte hier? Das Tote,
die Dinge, die Py ra mide, 12 oder seine Ar beit? Das Tote oder das Le‐ 
ben dige? » 13 (Braun 1988a : 87).

Si cette scène se ca rac té rise par une dy na mique in hé rente aux an‐ 
nées de construc tion de la RDA, les pre miers fi ge ments tou te fois ap‐ 
pa raissent. Certes, la re la tion entre l’in di vi du et la so cié té semble at‐ 
teindre un idéal de ré ci pro ci té, qua li fié de bon heur, 14 terme pour le
moins uti li sé avec par ci mo nie dans le roman  : « Er ent wi ckelte sich
mit der Ge sell schaft, sie ver langte nach ihm  » 15 (Braun 1988a  : 86).
Mais ce trait d’union entre les in di vi dus est de na ture double, am bi va‐ 
lente puis qu’il fige les choses, les ferme à tout ave nir  : «  Aber zwi‐ 
schen ihnen, hin ter ihnen, über ihnen stand etwas, wurde fest, ge‐ 
ron nene, ros tige Verhältnisse » 16 (Braun 1988a  : 86). Si la classe ou‐ 
vrière est en core un col lec tif qui a du sens, l’ur gence d’une dé ci sion à
prendre dans cette lutte pour la vie – ou la mort – s’im pose dans les
der nières lignes. Dans l’at tente de cette dé ci sion, la lutte conti nue, ne
serait- ce que dans le cadre de l’œuvre d’art, comme le sug gère la ré‐ 
fé rence à la re pré sen ta tion de Hinze, le poing fermé et le bras tendu
dans le ta bleau qui le dé peint.

7

Le passé de Kunze en ma tière de tra vail est abor dé beau coup plus
suc cinc te ment dans le cadre de sa ren contre avec sa femme, plus
pré ci sé ment de la ré ponse à la ques tion : « Warum hielt es Kunze […]
nicht bei sei ner Gat tin aus?  » 17 (Braun 1988a  : 108). Il s’agit ici d’un
tra vail idéo lo gique évo qué par le biais d’une ci ta tion du cha pitre de
L’Idéo lo gie al le mande in ti tu lé : « Kom mu nis mus – Pro duk tion der Ver‐ 
kehrs form selbst »  (sic  !). 18 Le thème abor dé dans ce pas sage traite
na tu rel le ment des re la tions entre les in di vi dus et la so cié té. 19 L’en‐ 
chaî ne ment des mots sug gère la force du lien de la so cié té qui en ces
an nées de construc tion de la RDA sub sume l’in di vi du dans le col lec‐ 
tif  : « Der eine macht etwas macht es mit […] Er setzte sich ein, er
wurde ein ge setzt » 20 (Braun 1988a : 109). L’évo lu tion est néan moins la
même que pour Hinze. Si les dé buts sont dé ci dé ment le règne du
pos sible, d’un nou veau ‘vi sage’ de l’homme et de la so cié té, l’homme
finit par se figer dans un sta tut, eine Po si tion qui, pour être sy no nyme
d’ordre et de sa tis fac tion ma té rielle, ne laisse plus de place à la nou‐ 
veau té : « Alles ein ge rich tet.  » 21 (Braun 1988a  : 110, c’est l’au teur qui
sou ligne, SL). La mise en pra tique du ma té ria lisme dia lec tique par le
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biais de ‘l’union éco no mique et so ciale’ d’Ho ne cker ne sau rait se ré‐ 
duire à la sa tis fac tion des be soins ma té riels. Ce bun ga low conju gal
propre, bien rangé et si rem pli de meubles confor tables qu’on en a du
mal à res pi rer, étouffe toute pa role. Il n’y a, dans tous les sens du
terme, rien à dire. La seule ré ac tion pos sible est la vio lence, en l’oc‐ 
cur rence le cri, qui ex prime un pro fond désar roi, que même un chan‐ 
ge ment de do mi cile – le nar ra teur fait al lu sion à l’am bi tieuse po li tique
de lo ge ment d’Ho ne cker – ne sau rait plus sa tis faire.

De ma nière si gni fi ca tive, la seule per sonne où le tra vail rem plit en‐ 
core, dans une cer taine me sure, une fonc tion li bé ra trice est Lisa.
Même si Lisa reste dé ta chée par rap port au pou voir que lui confère sa
nou velle qua li fi ca tion et si on n’ap prend pas grand- chose de son tra‐ 
vail pro pre ment dit, il lui per met d’échap per à l’em prise des deux
hommes, tem po rai re ment, en s’ab sen tant de la nar ra tion pour aller se
qua li fier, et dé fi ni ti ve ment à la fin du roman. C’est le seul per son nage
qui pro gresse grâce au tra vail et qui par vient à s’éman ci per d’une alié‐ 
na tion qu’elle ex prime en core lorsque Kunze vi site avec elle sa ‘salle
de tra vail’. L’al lu sion au co lo nia lisme à tra vers l’em ploi du terme de
« Kuli » 22 (Braun 1988a : 73) qui ca rac té rise une dé pen dance par rap‐ 
port au pro gram ma teur en tant qu’em ployeur – lui- même qua li fié de
«  King  » 23 – et en tant qu’homme, rap pelle que la si tua tion des
femmes en RDA est en core sus cep tible de pro gres ser.

9

1.2 Le tra vail au pré sent

Les condi tions de tra vail ont bien évo lué de puis ces dé buts. Hinze ne
tra vaille plus dans une usine, mais comme chauf feur au ser vice de
Kunze qui oc cupe des fonc tions idéo lo giques pour le moins floues. Le
lien pro fes sion nel entre les deux per son nages de vient un moyen pour
le nar ra teur de thé ma ti ser le lien qui unit ou n’unit pas les di ri geants
de la RDA à leurs ci toyens. Dans l’avant- propos, ab sent de l’édi tion
Suhr kamp, le nar ra teur com mente leur re la tion en ces termes :

10

Sind sie Herr und Knecht?

O nein, das wol len sie nicht sein. Das darf nicht sein …

Das ist das Neue, wie. Sie drängen sich in ihre Rol len, lie bend gern.
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Das ist das Ero tische an ihrem Verhältnis. (Braun 1991 : 224)

1.2.1 Hinze conduit Kunze

Il est de fait dif fi cile, à un pre mier ni veau, de dé ter mi ner qui ‘do mine’
l’autre. Le petit com bat que les deux per son nages se livrent pour fer‐ 
mer eux- mêmes la porte de la voi ture est à cet égard si gni fi ca tif de
leur vo lon té – contre pro duc tive – de res ter dans leur rôle. Si Kunze
dé cide du tra jet à suivre, condam nant Hinze à n’être que l’ins tru ment
de ses pen sées (Braun 1988a : 81), Hinze connaît ce pen dant mieux la
route que lui. Sans voi ture, Kunze est condam né à l’im mo bi lisme.
C’est, à sa ma nière, Hinze qui fait avan cer les choses. La com pa rai son
ré ité rée de la voi ture à un cor billard (Braun 1988a : 166, 171) pour rait
in ci ter à don ner l’avan tage au conduc teur plu tôt qu’au pas sa ger.

11

L’im por tance dé ter mi nante de Hinze dans ce mou ve ment es sen tiel à
l’au to dé fi ni tion de la RDA – le Vorwärts est la trans crip tion spa tiale
du Fort schritt – n’a d’égale que la vio lence avec la quelle Kunze est
obli gé de faire tra vailler Hinze lorsque celui- ci s’y re fuse. Même les
mots ont alors perdu toute ef fi ca ci té. Ni le und, ni le verbe de mo da li‐ 
té müssen, ni a for tio ri les mots uti li sés jusqu’à leur épui se ment par
les di ri geants po li tiques 24 comme Ein heit, Held, Vorwärts n’opèrent
plus : « Das weiss doch jeder. Hinze und Kunze, wie schon der Name
sagt: wir sind eine Ein heit. Wir müssen einig sein. Fahre, du Held » 25

(Braun 1988a  : 166). Rien n’em pêche plus Hinze de re cou rir à ce qui
ap pa raît comme le der nier moyen de se li bé rer, la des truc tion ir ré‐ 
mé diable (Asche) de son outil de tra vail. Rien, si ce n’est le deus ex
ma chi na, ap pa rem ment surgi à l’insu du nar ra teur : la po lice. Elle est
dé sor mais la seule ins tance à pou voir ré ta blir le trait d’union, à im po‐ 
ser à cha cun son rôle – tout en les consi dé rant à éga li té l’un avec
l’autre (« Er streifte Hinze und Kunze mit einem be lei dig ten Blick » 26,
Braun 1988a : 168, re pris à la page 169). Au lec teur qui at ten drait une
ex pli ca tion sur le fonc tion ne ment de la re la tion entre Hinze et Kunze,
le po li cier ré pond par un lan gage dont l’ins crip tion dans l’es pace en
forme de chiasme s’en ferme dans une tau to lo gie qui se ré duit au ich;
« Ich sagte wei ter, sag ich » 27 (Braun 1988a : 170). La po lice a pour rôle
de contraindre cha cun à jouer son rôle, sans pour au tant le jouer elle- 
même to ta le ment car elle ne donne pas l’ex pli ca tion que le lec teur et
le nar ra teur at tendent. Sa seule au to ri té  (voir l’ex pres sion en al le ‐

12
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mand er hat das Sagen) ré side pa ra doxa le ment dans ce so lip sisme en
contra dic tion avec l’in té rêt gé né ral de l’Etat qu’elle est cen sée re pré‐ 
sen ter.

1.2.2. L’in ver sion des rôles

La dia lec tique du chauf feur et du pas sa ger est donc plus com plexe
qu’il n’y pa raît au pre mier abord. 28 Hinze et Kunze jouent vo lon tiers
leurs rôles. Cha cun ne peut s’em pê cher de jouer son rôle, comme en
té moigne l’in tru sion crois sante du nar ra teur dans la nar ra tion. La so‐ 
cié té de la RDA se rait alors, tra gi que ment dans la réa li té et co mi que‐ 
ment dans le roman, la mise en scène so cia liste d’une vieille idée ba‐ 
roque, celle du théâtre du monde, thea trum mundi, où cha cun joue‐
rait son rôle. Clin d’œil de l’homme de théâtre au ro man cier  : les
hommes seraient- ils ir ré mé dia ble ment des ac teurs dont il re vient
néan moins à l’au teur de chan ger les rôles afin qu’ils ne se figent pas
en masque ? 29  Le seul moyen d’être soi- même serait- il donc de jouer
son rôle ? Mais la so cié té n’est- elle pas prise dans une apo rie ir ré duc‐ 
tible ? Elle ne fonc tionne que si cha cun est bien à sa place, joue son
rôle, mais elle court alors le dan ger de se figer et de ne pas évo luer.
D’où le conseil de so cio logues très peu ré vo lu tion naires du rant la
scène avec les re pré sen tants de la cen sure :

13

[…] Während sich die Ge sell schafts wis sen schaft ler für Hinze und
Kunze, an deren Rolle sie natürlich nicht kratz ten, ein fal len ließen,
dass beide eben in ihren Rol len wei ter kom men, sich in ihren Rol len
stei gern [….] 30 (Braun 1988a, 151, c’est l’au teur qui sou ligne, SL)

Un conseil qui abou ti rait à l’op po sé de ce que tente le nar ra teur
puisque ‘l’évo lu tion’ de Hinze et Kunze dans leurs rôles res pec tifs en‐ 
traî ne rait le fi ge ment de leurs re la tions.

14

Il est donc in té res sant de voir ce qu’il se passe lors qu’on change vo‐ 
lon tai re ment ou in vo lon tai re ment de rôle. Cette si tua tion se pré sente
à deux oc ca sions : lorsque Hinze change de chef du rant la ma la die de
Kunze et lorsque Hinze et Kunze es saient d’in ter ver tir leurs rôles. Le
pre mier cas donne lieu à un dé ve lop pe ment fort suc cinct de moins
d’une page. Mais là aussi, en dépit d’une pre mière im pres sion due aux
ex pres sions em ployées, la re la tion n’est pas très claire. Si Hinze est
as si mi lé in di rec te ment à un serf « Lei bei gene » 31 (Braun 1988a : 142),

15



Von der Freiheit eines sozialistischen Menschen – L’histoire d’un trait d’union

le chef en est ré duit à n’être qu’une ma chine «  au to ma ti sier ter Lei‐ 
ter  » 32 (Braun 1988a  : 142). Certes, la ré par ti tion des rôles entre
‘maître’ et ‘es clave’ semble être claire en théo rie, mais elle est contre‐ 
dite dans les faits. Hinze est ha billé de la même ma nière que son
maître, fait exac te ment les mêmes gestes (voir la ré pé ti tion de « Pipe
in dem Mund » 33 (Braun 1988a : 142), ex pres sion jouant avec l’ima gi‐ 
naire du lec teur et avec sa re pré sen ta tion du dandy) et passe son
temps à dor mir. Sa seule ac tion consiste à conduire, ce qui lui per met
de se dé fi nir un tra vail bien à lui, ni alié né ni alié nant, mais libre au
contraire : « Fah ren war meine Sache […] » 34 (Braun 1988a : 142, c’est
l’au teur qui sou ligne, SL). C’est une his toire sans pa roles, sans dia‐ 
logue. Est- ce une his toire im pos sible à écrire, une uto pie ? Les mul‐ 
tiples ré so nances de la der nière ex pres sion de Hinze, «  Herr liche
Zeit » 35 (Braun 1988a : 142) laissent rê veur. Kunze quant à lui éprouve
un im mense sou la ge ment en se di sant que Karli n’est pas son chauf‐ 
feur. Que cet ad jec tif pos ses sif ne soit pas seule ment l’ex pres sion
d’une re la tion de pos ses sion et de dé pen dance par rap port à Hinze
mais ren voie à une adé qua tion entre les deux per son nages, c’est ce
que sou lignent le rire franc et la joie qui ac com pagnent cette consta‐ 
ta tion : « […] nun lachte er, lachte zum ers ten mal im Plan jahr schal‐ 
lend. […] Kunze freute sich wie der auf Hinze […] » 36 (Braun 1988a :
141).

Au cours d’une ten ta tive pour com prendre la na ture pro fonde de la
re la tion qui les unit (« Ist dir ei gent lich be wusst, warum wir es so gut
mi tei nan der au shal ten? » 37 Braun 1988a : 158), Kunze prend l’ini tia tive
de vou loir in ver ser les rôles. Il est à cet égard in té res sant de re mar‐ 
quer que Kunze s’ex prime par le « on » (« Man sagt so schnell […] » 38

Braun 1988a  : 158), par le ‘je’ (« […] woran denkt einer […] » 39 Braun
1988a : 158) et par le ‘nous’ (« Ich denke an un sere Er folge » 40 Braun
1988a : 158), mais qu’il est ré ser vé à Hinze de pen ser à chaque fois la
po ly sé mie («  Beides…  » 41 Braun 1988a : 158), la re la tion à l’autre
(«[…] in ter es sant wirds erst, wenn du frag st, woran zwei den ken » 42

Braun 1988a : 158), l’al ter na tive («  […] es stellt sich viel leicht he raus,
dass es etwas an deres ist. » 43 Braun 1988a : 158). Le thème du be soin
ré ci proque de l’un et de l’autre, qui fait écho à celui de l’ob ses sion
éga li taire trai té sur le mode pa ro dique dans la scène pré cé dente, in‐ 
tro duit le der nier pan du trip tyque ré vo lu tion naire, la fra ter ni té, au‐ 
quel il convient bien sûr de don ner un sens concret et phy sique  :

16
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« Wir soll ten Brüderschaft trin ken » 44 (Braun 1988a : 158). La lutte des
classes se ter mine ici en agape, non sans une cer taine ré ti cence de la
part de Hinze. Celle- ci s’ex plique certes par sa ten dance ‘na tu relle’ à
ac cep ter son rôle et à ne pas vou loir être élu, mais éga le ment par la
cer ti tude im pli ci te ment conte nue dans sa ré plique « Ich wüsste nicht
wohin » 45 (Braun 1988a : 159) que Kunze ne saura pas où aller. Cer ti‐ 
tude d’une igno rance éga le ment par ta gée par Kunze en ce qui
concerne le sens d’une éven tuelle élec tion de Hinze  : «  ich wüβte
nicht wozu » 46 (Braun 1988a : 159). Le co mique de ré pé ti tion et le jeu
sur les di rec tions li bèrent un rire au then tique («  […] herz lich  » 47

Braun 1988a : 159), signe de l’abo li tion des hié rar chies. Ils sont sou la‐ 
gés de voir qu’‘ob jec ti ve ment’ ils ne peuvent pas chan ger de rôles,
tout sim ple ment parce qu’aussi bien Hinze que Kunze ne connaissent
pas le rôle de l’autre. Ils sont dans ce do maine à éga li té par faite. Le
trait d’union se trans forme ici en trait d’éga li té qui re pose sur la re‐ 
con nais sance mu tuelle du non- savoir de l’autre. La so cié té n’est qu’un
théâtre.

Après quelques ré pliques sur la fra ter ni té, Kunze re vient à la charge
tan dis que Hinze dé crit concrè te ment les formes que pren drait un
chan ge ment de rôles. Si l’on com pare avec la ver sion très proche du
même thème dans les Be richte, on constate dans le roman une théâ‐ 
tra li sa tion crois sante et l’éli mi na tion de tout ce qui pour rait ba na li ser
et re la ti vi ser le pro pos, en par ti cu lier l’al lu sion à l’état d’ébrié té des
pro ta go nistes et l’éta le ment du dia logue sur plu sieurs jours. Les deux
per son nages avancent pa ral lè le ment dans leurs prises de pa role et
leurs si lences. Mais Hinze reste dans le dia logue, la re la tion à l’autre
(la seule in ter ven tion de son ich est sous la forme d’un ac cu sa tif) tan‐ 
dis que Kunze dé cline son ich à tous les cas : mir/mich et passe ainsi
du « Viel leicht sollte ich sel ber fah ren » des Be richte (Braun 1991 : 31)
au « Viel leicht sollte ich mich sel ber fah ren » 48 (Braun 1988a : 159) du
roman, pre mier pas du per son nage vers une li ber té que ne réa li se ra
que l’au teur, le Frei schaf fen der. Mais cette li ber té ex clut l’autre de son
rôle. Aussi le dia logue finit- il par une vraie ques tion qui tra duit la
ques tion tech nique de Kunze («  Viel leicht sollte der Wagen kei nen
Fah rer brau chen » 49 Braun 1988a : 160) en une ques tion sur la re la tion
hu maine : « Aber braucht deine Ar beit mich? » 50 (Braun 1988a : 160)
Ce point d’in ter ro ga tion marque la li mite du chan ge ment de rôles.
C’est donc au lec teur à dé ci der de la na ture du trait d’union entre les
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deux per son nages. La pa ren thèse qui clôt la sé quence en rap pelle la
na ture fic tion nelle. Ce pas sage n’était qu’une mise en scène, une pe‐ 
tite pièce de théâtre à la fin de la quelle les ap plau dis se ments (ce mot
que l’on at tend mais qui ne vient pas) ont été rem pla cés par un long
si lence : « Stürmische, lan ghal tende Pause » 51 (Braun 1988a : 160).

1.2.3 Le « tra vail » de Kunze

Mais la vé ri table in ver sion des rôles se pro duit peut- être là où on ne
l’at ten dait pas. Tan dis que la fonc tion of fi cielle de Kunze ins taure de
fait un rap port hié rar chique entre les per son nages, Hinze se gar dant
bien de vou loir en dos ser quelque res pon sa bi li té que ce soit, elle est
mise en ques tion par la pra tique. Au lieu d’être un moyen de li bé ra‐ 
tion, le tra vail de vient pour Kunze le lieu de ré vé la tion de son alié na‐ 
tion re fou lée, à tel point que Kunze se voit contraint de s’ar rê ter de
‘tra vailler’. A contra rio, Kunze donne l’exemple de ce qui peut ar ri ver
lors qu’il n’y a plus à pro pre ment par ler de ‘tra vail’, lorsque ce der nier
se ré duit au dis cours idéo lo gique. La pa role s’im pose alors au lo cu‐ 
teur mal gré lui : elle ré vèle de ma nière de plus en plus in con trô lable
les sen ti ments de sa per son na li té, ‘conta mi nant’ le po li tique avec des
émo tions d’au tant plus vio lentes qu’elles ont été re fou lées. Ces émo‐ 
tions li bèrent non seule ment les pul sions sexuelles, mais rap pellent
aussi à la mé moire les grandes heures de la li bé ra tion du peuple par
lui- même. Lorsque Kunze doit as sis ter à la ma ni fes ta tion an nuelle du
15 jan vier en l’hon neur de Rosa Luxem burg et de Karl Liebk necht (la
seule à la quelle Hinze par ti cipe), il de vient mal gré lui le té moin de la
force du mou ve ment ré vo lu tion naire qui res sur git du passé. Il prend
ainsi conscience du fossé qui s’est creu sé entre les ob jec tifs pre miers
du mou ve ment com mu niste du XIX  siècle et la réa li té de la RDA –
du temps où le peuple était en core une réa li té agis sante. Il n’y avait
en ce temps ni hié rar chie, ni so li tude ; c’est toute la dif fé rence entre
«  die Masse  » qui porte Kunze dans son élan et lui fait res ser rer le
poing, geste sinon ré ser vé à Hinze (Braun 1988a  : 58) et «  […] die
Leute » 52 (Braun 1988a : 122) qui le laissent seul. En ce temps ré vo lu
co exis taient tra vail, na ture et bon heur, comme le sug gère la chan son
du SPD  : «  Einer Woche Ham mer schlag  » 53 (Braun 1988a  : 60). La
force li bé ra trice de ce tra vail opère en core puisque Kunze rit à gorge
dé ployée et re noue sé man ti que ment du moins avec l’en fance «  […]
wie ein glückliches Kind  » 54 (Braun 1988a  : 60), signe chez Vol ker
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Braun d’une li ber té enfin at teinte – dès que l’on quitte les contraintes
du sys tème du so cia lisme réel le ment exis tant.

1.3 « Der Freund », « die Umar mung »
Un autre mode de re la tion entre Hinze et Kunze, ces seuls re pré sen‐ 
tants qui res tent du peuple dis pa ru dans la mé moire, s’ins crit dans un
pon cif rhé to rique ‘der Freund’ et dans la ges tuelle ré cur rente des
chefs po li tiques de la RDA, ‘die Umar mung’. Les mul tiples em bras‐ 
sades d’Ho ne cker sont à ce titre lé gen daires ! Ce mode de re la tion
émo tion nel ré in ves tit l’uni vers du tra vail par le biais de la ca ma ra de‐ 
rie, de l’ami tié, sus cep tible de trans for mer le lien hié rar chique en lien
af fec tif et de re créer ainsi une so li da ri té de classes. On sait la pro fu‐ 
sion de ces termes dans les textes of fi ciels, le re cours au re gistre de
l’émo tion étant des ti né sans aucun doute à pal lier l’in ef fi ca ci té po li‐ 
tique. Comme le sou ligne Wolf gang En gler  : «  Aus der ärgerlichen
Fests tel lung des Au fei nan der ge wie sen seins wird die freu dige Be ja‐ 
hung des Füreinanderseins » (En gler 1999 : 292).

19

Dans le roman, ces termes ap pa raissent ma jo ri tai re ment dans un
contexte de vio lence lar vée, pour faire pres sion. Leur em ploi iro nique
et cy nique en dé na ture donc le sens ini tial. La pre mière oc cur rence
de ‘Freund’ est à cet égard symp to ma tique et re pré sen ta tive. L’ac cu‐ 
mu la tion de for mules fi gées du type «  […] du bist groβartig […] » 55

(Braun 1988a  : 8), «  […] wenn du so freund lich bist […]  » 56 (Braun
1988a  : 8), la triple ré pé ti tion sous trois formes dif fé rentes de la no‐ 
tion de Freund schaft pour tra duire l’ex pres sion d’un ordre – celui de
conduire – et la qua li fi ca tion ré ité rée et com men tée par l’au teur
d’une telle at ti tude de natürlich 57 conduisent le lec teur ainsi aler té à
pré ci sé ment mettre en doute la vé ra ci té du conte nu. Ce n’est
d’ailleurs pas un ha sard si toutes les formes pos sibles de trans crip tion
de la re la tion pro fes sion nelle sur le plan émo tion nel en cadrent dans
ces quelques lignes le terme de Ge nosse («  […] Kunze um fasste ihn
mit sei ner weis sen Pranke » 58, Braun 1988a  : 8). Ces phrases se ront
re prises quasi à l’iden tique lorsque Kunze ten te ra, dans un dia logue
d’une vio lence ex trême, d’obli ger Kunze à le conduire avec Lisa. 59 Le
ton est donné  : le tra vail n’ar ri vant plus à se dire en termes pro fes‐ 
sion nels, 60 la dic ta ture ré in vente la mo ti va tion dis pa rue par le biais
de l’émo tion nel et re charge sen ti men ta le ment en quelque sorte le
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trait d’union. Il n’y a plus de fron tière entre sphère pri vée et sphère
po li tique  : les consé quences de cette fausse union, de cette trom‐ 
peuse idylle se ront un des thèmes prin ci paux du roman. L’ami tié n’est
plus alors qu’in té rêt (Braun 1988a : 159), masque de la me nace : « (Er
fasste ihn am Ge nick) Na, Freund  » 61 (Braun 1988a  : 80, voir éga le‐ 
ment p. 33).

Sym bole pri vi lé gié de l’atro phie du lien idéo lo gique et so cial, à mi- 
chemin entre la re la tion de tra vail et la re la tion sen ti men tale (d’ami tié
ou d’amour) : l’em bras sade, die Umar mung. Der nier geste qui tient du
corps à corps, qui reste quand on ne sait plus quoi se dire et com‐ 
ment s’ac cro cher l’un à l’autre : « Der Staat, die Wüste der Liebe. […]
Der Sand der Ge walt. Mit den di enst li chen Lie bes paa ren noch immer,
Hinze und Kunze, in fes ter Umar mung  » (Braun 1992 : 33). Tout le
roman peut se lire comme un com men taire de cette der nière ex pres‐
sion : l’ad jec tif fest ca rac té rise l’am bi va lence d’une em bras sade qui
peut étouf fer. Ce geste, constam ment am bi gu, in ter vient de plus en
plus fré quem ment vers la fin du roman. Après lui avoir dit qu’il pre‐ 
nait en charge la pa ter ni té de son en fant, Kunze em brasse Hinze en
si lence (Braun 1988a : 175) dans un mé lange de conso la tion et de per‐ 
sua sion. L’ac co lade est en core plus ef fi cace que la dé fense, car elle
désarme l’agres si vi té. Hinze ne peut rien faire : « Hinze wollte ihn pa‐ 
cken, aber weil Kunze sich nicht wehrte, wurde es eine Umar‐ 
mung » 62 (Braun 1988a : 166). Mais l’apo théose in ter vient à la fin de la
scène du bun ker qui se ter mine par une al lu sion très claire au Roi des
Aulnes de Goethe, et donc à la mort que le père ne peut em pê cher :
«  […] deckte ihn mit sei nem gan zen Leib, umarmte ihn, hielt ihn si‐ 
cher und warm –» 63  (Braun 1988a  : 190). Ce n’est pas un ha sard si
cette scène se dé roule au cours de la troi sième nuit. Kunze et Hinze
vivent à leur ma nière une sorte de pas sion, celle d’une re la tion que la
vio lence de la so cié té a contraint à être ex trême et qui pour tant ne
peut se dire au tre ment, tant est forte la vo lon té d’éta blir un lien. Les
lignes pré cé dentes té moignent de fait d’une vo lon té achar née d’an‐ 
crer dans l’éter ni té un lien d’ami tié :
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Und doch fühlte er sich si cher wie nie in sei ner Haut, […] weil ihr
Verhältnis seine rich tige, daue rhafte, eine neuar tige Form ge fun den
hatte, in der es ewig bes te hen konnte. 64 (Braun 1988a : 189)
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Mais cette forme ‘juste’ est dans sa na ture même sté rile et finit par
tuer toute forme de vie et de spon ta néi té, comme le sug gère la mé ta‐ 
phore du béton, clas sique chez Vol ker Braun pour si gni fier l’arrêt de
toute dy na mique et donc de tout es poir. Le nar ra teur ne peut aller
plus loin dans l’ex pres sion du tra gique de la réa li té, dans la des crip‐ 
tion d’une re la tion qui n’est plus que ce qui reste à Hinze et Kunze et
qui pour tant dans sa réa li sa tion est la né ga tion même de la vie qu’elle
veut sus ci ter. Iso lés du peuple, ils res tent seuls, figés en semble et
sans pou voir bou ger, condam nés à se sup por ter  : «  Aber sie waren
hier, sie hiel ten sich hier fest. Sie hiel ten es mi tei nan der » 65 (Braun
1988a : 190) 66.

22

L’homme est de puis Aris tote un ‘être so cial’, le terme ‘so cial’ si gni fiant
à la fois « ce qui concerne les al liés, ce qui est fait pour la so cié té » et
« nup tial, conju gal » (Rey 1992 : 3530). A par tir du mo ment où le lien
éta bli par le tra vail entre les membres d’une so cié té se dé lite et ne sa‐ 
tis fait plus à la fonc tion que lui dé fi nit le com mu nisme, la li bé ra tion
de l’alié na tion, s’y sub sti tue le lien af fec tif en charge alors de
construire une re la tion, de trans for mer ce trait d’union en un ins tru‐ 
ment de li bé ra tion et de vie. L’écri ture ne sé pare en al le mand Liebe de
Leben que par une seule lettre. Comme le sou ligne en effet un titre
des Be richte : « Die Liebe ist ein Kind der Frei heit » (Braun 1991 : 33).

23

2. « Das Liebesverhältnis » – La
re la tion amou reuse
L’amour ap pa raît comme un idéal que les di verses formes de re la tions
af fec tives tentent en vain d’ap pro cher dans le roman. Une des ca rac‐ 
té ris tiques de leur mode de fonc tion ne ment ré side dans le fait
qu’elles font toutes in ter ve nir la re la tion au corps, la ma té ria li té très
concrète d’un quo ti dien qui pour vou loir être so cia liste et ‘scien ti‐ 
fique’ n’en est pas moins hu main. Ces re la tions rap pellent tout sim‐ 
ple ment cha cune à leur ma nière que ce qui relie les hommes entre
eux, ce n’est pas seule ment la pa role, mais éga le ment le corps, sujet ô
com bien tabou en RDA.

24

Dans la dis cus sion sans fin sur le réa lisme so cia liste, qui dé passe le
contexte pu re ment ar tis tique et pose in di rec te ment le sta tut de la
pra tique au sein de la théo rie scien ti fique du « so cia lisme réel le ment

25



Von der Freiheit eines sozialistischen Menschen – L’histoire d’un trait d’union

exis tant  », Vol ker Braun ap porte de puis long temps sa ré ponse.
L’homme peut chan ger les choses. Son prin cipe d’es pé rance n’est rien
d’autre que le réel :

Das Kri te rium liegt in un se rem Han del selbst, das be wusst, als Ex pe ‐
riment, offen und überschaubar ges che hen muss, offen vor aller
Augen und änderbar ohne Stolz.[…] [Un sere Hoff nung] ist nicht ge ‐
setzt in etwas An deres, in die Zu kunft, son dern in das, was im me rhin
ist. Wir geben der Hoff nung Aus druck, wenn wir vom Wirk li chen
reden (Braun 1982 : 55-56).

Lorsque le tra vail n’est donc plus à même de chan ger les choses – et
force est de consta ter qu’il n’est plus ques tion de chan ger la so cié té
dans le roman, tout est bé ton né –, il reste l’af fec tif, voire l’amour, dût- 
il se ma ni fes ter sous des formes exa gé rées, per ver ties, anor males
pour don ner à l’homme l’im pres sion que quelque chose vit en core en
lui, qu’il peut ré ta blir l’éga li té et la li ber té.

26

Face à un ré gime qui a été in ca pable d’ins tau rer une re la tion d’iden ti‐ 
fi ca tion et de confiance avec ses ci toyens tout en vou lant in ves tir leur
vie pri vée, il ne reste plus qu’une der nière chance, le pari de l’émo‐ 
tion, ou pour re prendre les termes moins châ tiés de Kunze : « […] das
Ver trauen in die un te ren Or gane… » 67 (Braun 1988a  : 107). Aux di ri‐ 
geants de RDA qui pal lient l’ab sence de com mu ni ca tion et de dia logue
en la conju rant rhé to ri que ment : « Zu sam men – war die Grosse Lo‐ 
sung » 68 (Braun 1988a  : 115), le nar ra teur ré pond par la pré sen ta tion
de toutes les formes pos sibles de ce trait d’union entre les hommes et
les femmes. La vio lence la tente dans toutes ces ren contres n’est que
la tra duc tion de la vio lence avec la quelle l’Etat s’in gère dans les re la‐ 
tions pri vées et per son nelles de chaque in di vi du. Elle se tra duit par
l’en va his se ment du po li tique par l’éro tique  ; elle se dé cline sur le
mode du non- consentement, voire du viol (pre mière scène avec Lisa,
Braun 1988a : 50-51), de la pros ti tu tion (Braun 1988a : 88ss.), de la re‐ 
la tion sa do ma so chiste (Braun 1988a : 125 ss.), voire de l’ho mo sexua li té
(voir supra). L’homme se voit même privé de la pa ter ni té ; ni Kunze, ni
Hinze ne sau ront ja mais si leur acte sexuel avec Lisa fut fé cond.
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2.1 L’en va his se ment du po li tique par
l’éro tique
L’ir rup tion pro gres sive des pul sions éro tiques dans le po li tique et
dans la pa role se dé roule chez Kunze une fois Lisa par tie. Si cette
pul sion qui ne souffre plus au cune cen sure vient in fir mer les at tes ta‐ 
tions ré ité rées de Kunze sur sa bonne santé – et par là- même sur
celle de l’Etat –, s’il est ‘in ter né’ à la suite du dé ra page lors d’une in‐ 
ter ven tion dans une usine, elle lui a per mis de pro non cer des phrases
es sen tielles, in sé rées pour cause de cen sure dans un contexte pa ro‐ 
dique et bur lesque : « Wir haben ein Recht da rauf. Auf Ge bor gen heit,
auf Si che rheit, auf Glück. Es geht um unser Glück » 69 (Braun 1988a :
120). Et s’il re part dans ce qui s’ap pa rente for te ment à un cor billard, si
les arbres ont rem pla cé les hommes et sont eux- mêmes de ve nus une
na ture morte, c’est parce que la per sonne qui a mal gré elle pris la li‐ 
ber té d’in ter ro ger la vé ri té du dis cours of fi ciel est pro vi soi re ment
mise hors d’état de nuire. Pro vi soi re ment, car la force de l’éro tisme
re pa raît dans le cadre d’un congrès dou ble ment fic tif puis qu’il se dé‐ 
roule cette fois- ci dans l’ima gi naire du nar ra teur sou cieux de chan ger
les idées à Hinze et Kunze qui viennent de se faire chas ser par Lisa.
Le nar ra teur prend ici la re lève de Kunze. Scène ra be lai sienne s’il en
est, où le sexe est pris comme mé to ny mie de l’in di vi dua li té de cha cun
et où le trai te ment qu’il subit au cours du congrès – une cen sure phy‐ 
sique, in ter ve nant bien sûr quelques pa ra graphes après la scène avec
Ma dame Mes serle –ren voie aux dan gers de l’éga li ta risme ou tran cier
et de la norme qui de viennent alors des formes per ver ties d’une so li‐ 
da ri té au to des truc trice. Le champ éro tique qui fait fi de tout tabou
per met ici de li bé rer la pa role et l’ima gi naire et de dé non cer le faux
trait d’union que l’élite po li tique de la RDA im pose en met tant très
concrè te ment en pra tique les consé quences réelles d’une telle rhé to‐ 
rique. C’est en ren ver sant la hié rar chie dans un mou ve ment ty pique
du réa lisme gro tesque tel que le dé fi nit Bak thine que l’écri ture re crée
une dy na mique qui s’af fran chit du point de vue do mi nant sur le
monde. 70 L’écri ture (deuxième trait d’union du titre) ne manque pas
non plus son effet li bé ra teur pour Hinze et Kunze qui se re trouvent
ainsi à la fin de ce mor ceau de bra voure à éga li té de vant le nar ra teur :
« Gleich da rauf sah ich Kunze und Hinze, Hand in Hand, ins Kalt was‐ 
ser be cken sprin gen [….], aber die Beine nicht mit den Armen um fasst,
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was […] in sol cher Un voll kom men heit etwas Rührendes hatte  » 71

(Braun 1988a : 157). Le trait d’union est ici concré ti sé par une poi gnée
de main au then tique (à ne pas confondre avec une autre poi gnée de
main) et par une ges tuelle qui gagne en hu ma ni té et en li ber té ce
qu’elle perd en per fec tion et en vo lon té d’en ser rer ou d’en fer mer.

2.1.1 La li ber té de se pros ti tuer

L’in ter mède de la pros ti tuée qui se dé roule à Ham bourg aborde sous
un autre angle la dia lec tique des re la tions entre la sexua li té et la li‐ 
ber té. Qu’en est- il de cet acte dans cette autre Al le magne – libre,
elle ? Une ex pé rience à ne pas mettre entre toutes les mains ; c’est un
des rares mo ments où Kunze est seul, une al lu sion dis crète mais ef fi‐ 
cace à l’im por tance de Hinze et à la dif fi cul té de l’homme à se pas ser
d’un alter ego ! Le fait d’être seul au rait été de fait pour le nar ra teur
une rai son suf fi sante de ne rien écrire :  «  Fol gende Reise musste
Kunze al lein un ter neh men. Grund genug, kein Wort und kein Ka pi tel
darüber zu ver lie ren » 72 (Braun 1988a : 88). Mais Kunze n’était pas si
seul que cela  ! Après avoir fait part de son ma laise idéo lo gi que ment
jus ti fié dans une so cié té ca pi ta liste, il finit par ar ri ver dans le quar tier
de la Ree per bahn, au ha sard, bien sûr (« plan los » 73, Braun 1988a : 88),
un ha sard qui fait bien les choses peut- être, le nar ra teur lais sant à la
mo rale de chaque lec teur le soin de juger ce qu’il pré fère, le quo ti dien
‘pla ni fié’ ou non.
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Ce quar tier dans le quel l’amour est un com merce semble à pre mière
vue idyl lique et dé bor der de li ber té et d’éga li té :
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Hier ging man spa zie ren, unter freiem Him mel, sor glos, wie es
schien, aber nicht teil nahm slos, man zeigte In ter esse anei nan der. Ein
Wan del wie in einer zukünftiger Welt ! 74 (Braun 1988a : 89).

Si le par te naire est pré sen té de façon im per son nelle, man, la com mu‐ 
ni ca tion semble néan moins s’ins tau rer en toute éga li té, terme ré pé té
par deux fois : « Hier er gin gen sich Gleich ge sinnte, sie waren Gleiche
[…] » 75 (Braun 1988a  : 89). Mais de quel dia logue s’agit- il lors qu’il ne
fait pas ap pa raître de sujet lo cu toire, qu’il se po si tionne dans l’es pace
comme s’il était un dia logue de théâtre mais n’est en fait qu’un mo no‐ 
logue, puisque Kunze ne ré pond pas aux ques tions po sées sous le
cou vert de l’ano ny mat ? Quel est le sta tut de ce dia logue entre ‘étran ‐
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gers’  ? Si Kunze per çoit aussi po si ti ve ment ce pay sage (le terme de
« Land schaft » 76 (Braun 1988a  : 88) qui ré in tro duit la na ture n’ap pa‐ 
raît pas par ha sard au début de cette scène), c’est parce qu’il ne le
connaît pas. Il le dé crit, sans le com prendre, dans l’in no cence sup po‐ 
sée (mais là n’est pas la ques tion) de son igno rance, d’un état ori gi nel
d’avant la Chute, d’avant la connais sance. D’où la ques tion du rôle du
sa voir et de la connais sance pour la li ber té et l’éga li té des hommes,
une ques tion qui va se poser très concrè te ment dans la scène sui‐ 
vante.

Kunze ne connaît du ca pi ta lisme que ce que le so cia lisme lui a ap pris.
La pre mière confron ta tion de ce sa voir avec la réa li té semble venir
in fir mer ce sa voir. Le jeu des ap pa rences est donc en fa veur du ca pi‐ 
ta lisme  : «  Der Ka pi ta lis mus, was sonst auch gegen ihn ge sagt sein
musste, gab sich freier » 77 (Braun 1988a : 90). L’an cien ne té du ca pi ta‐ 
lisme lui donne pa ra doxa le ment une cer taine sé cu ri té qui fait moins
res sen tir les contraintes, un avan tage que n’a pas la RDA : « Die neue
Zeit be gann mit dem BE FEHL NR 1 » 78 (Braun 1988a : 90). Dans l’his‐ 
toire des Etats, comme dans celle des hommes, tout com men ce ment
sup pose donc des ordres, fussent- ils mâ ti nés et ma quillés d’une so li‐ 
da ri té idéo lo gique. La com pa rai son trai tée ici sur le mode co mique
entre le sys tème ca pi ta liste et com mu niste, qui se joue sous cou vert
d’un corps à corps pro gres sif puis violent, ren voie les contra dic tions
des deux ré gimes dos à dos en dé voi lant dans et par la pra tique leurs
ap pa rences res pec tives – au propre et au fi gu ré. Au ca pi ta lisme ap pa‐ 
rem ment libre mais régi par le com merce ré pond la pseudo- solidarité
in ter na tio na liste qui fait de la RDA le grand frère d’une grande fa mille,
un grand frère qui n’hé site pas à re cou rir à la force pour faire va loir
ses droits, en l’oc cur rence ici le viol. Cette com mu ni ca tion qui avait
com men cé sous un jour si pro met teur se ter mine dans la vio lence ; là
où il y a de la li ber té, il a des Freier. L’ex pres sion de « […] natürliche
Mädchen […] » 79 (Braun 1988a : 90) ne pou vait que pré cé der celui de
ca pi ta lisme et de «  nou velle so cié té  ». La scène se ter mine sur un
terme qui conclut chaque ap pa ri tion de Kunze chez une femme, celui
de Schwein. 80
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2.1.2 Lisa : la femme est l’ave nir de l’homme

Etu dier sous tous ses angles le per son nage de Lisa dé pas se rait ici as‐ 
su ré ment le cadre de notre pro pos qui est de dé ter mi ner la na ture du

33



Von der Freiheit eines sozialistischen Menschen – L’histoire d’un trait d’union

trait d’union entre Lisa, Hinze et Kunze, le rôle de la femme dans la
créa tion d’une so cié té nou velle de l’éga li té, de la li ber té et de la fra‐ 
ter ni té. Si Hinze n’est ap pa rem ment pas ca pable de re te nir sa femme,
c’est à lui du moins que le nar ra teur confère l’ap ti tude de dis ser ter
fort ha bi le ment de la na ture de la femme et de ses dif fé rences par
rap port à l’homme. Une dif fé rence in té res sante dans une so cié té éga‐ 
li ta riste car elle est par na ture ir ré duc tible.

Kunze ap pa raît dans cette scène bien en mal de don ner la ré plique,
car il n’y voit pas très clair, au sens propre et fi gu ré : « Kunze starrte
in den Bro dem » 81 (Braun 1988a : 78). 82 La théo rie ici en core ne pré‐ 
juge pas de la pra tique, dans le do maine privé comme en po li tique. La
re la tion de Hinze avec sa femme est struc tu rel le ment la même que
celle de la RDA avec ses ci toyens : lui qui échoue pi toya ble ment avec
sa femme dans la ‘pra tique’, le voilà qui théo rise avec ha bi le té et ex‐ 
per tise sur les femmes. Selon lui, les femmes ont pour avan tage sur
les hommes de ne voir que la réa li té des choses et de les ap pré hen der
di rec te ment dans leurs as pects es thé tiques et co miques, les deux
vec teurs es sen tiels de li ber té pour le nar ra teur :
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Es ist wei bliche Art, die Ana lyse zu has sen, und das ents tan dene
Ganze, z.B. den So zia lis mus, in sei nem un mit tel ba ren Wert und sei ‐
ner Schönheit zu genießen oder ein fach darüber zu la chen. 83 (Braun
1988a : 78)

La femme est l’être par ex cel lence qui se sous trait à l’em prise de
l’éga li ta risme de la so cié té et qui reste en core en re la tion avec la na‐ 
ture – comme le sou ligne la com pa rai son certes écu lée mais que le
contexte re charge ici d’un sens par ti cu liè re ment fort de la fleur. En
écho au mo no logue in té rieur de Lisa lors de la pre mière ren contre
avec Kunze, le dis cours sur la femme est en va hi par l’ex pres sion du
‘je’  : « sich selbst […] ihrer selbst willen » 84 (Braun 1988a  : 79). Elles
sont le lien de l’in di vi dua li té, de la sub jec ti vi té et pos sèdent ce don
ma jeur, celui de voir la vraie vé ri té  : «  Die sehn durch dich hin‐ 
durch » 85 (Braun 1988a : 79). La femme est une ‘voyante’, à l’ins tar du
poète qui a par ti cu liè re ment mar qué Vol ker Braun, Rim baud.
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Lisa porte la vie, au pré sent pour elle- même et au futur avec l’en fant
qu’elle dé ci de ra de gar der – contrai re ment à d’autres fi gures fé mi‐ 
nines des œuvres de Vol ker Braun. Elle est le seul per son nage dont la
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vie ne dé pend pas de la fic tion lit té raire, même si elle en paye le prix
fort  : « Und bin doch froh, wenn ich die Leute in der Lot tum sagen
höre – wie immer sie es mei nen, es ist das ein zige, was wir noch er‐ 
fah ren  : die lebt » 86 (Braun 1988a : 193). Si elle adopte une po si tion
d’hu mi li té par rap port à Hinze et Kunze en se met tant sys té ma ti que‐ 
ment à ge noux pour les sa luer, elle est néan moins la seule à re fu ser
ex pli ci te ment de ren trer dans les jeux de pou voir, ce que Kunze ap‐ 
pelle non sans iro nie de la part du nar ra teur : « Diese Gleichgültigkeit
gegen ihre Stel lung! » 87 (Braun 1988a : 163). À Kunze qui es père la voir
le re joindre hié rar chi que ment – et on se prend à dou ter des vraies
mo ti va tions de Kunze pour la qua li fier – elle ré pond dans son dia lecte
ber li nois, sa langue à elle, au sujet du pou voir (« Die Macht ») : « Hab
ich sie für mich? Was ist sie dann wert?  » 88 (Braun 1988a  : 163). Et
dans un corps à corps am bi gu qui tient à la fois du ha sard, d’une af‐ 
fec tion cer taine pour Hinze, mais éga le ment d’une cer taine vio lence,
elle s’af fran chit sous les yeux mé du sés de Kunze de tout rap port de
do mi na tion qu’ins taure le pou voir et construit dans sa re la tion avec
Hinze un « uto pique méli- mélo » (Braun 1988b : 145). 89 C’est grâce à
elle, cet être d’ave nir, que se réa lise du rant un court ins tant dans
l’étreinte amou reuse la nou velle vie que Kunze dé sire au plus pro fond
de lui :

Das Leben be gann erst, das so ge nannte neue, Tag und Nacht, am
Boden, da, wütend, schnau fend, schwit zend, verz wei felt, das er
süchtig suchte. Er äugte be nom men auf dieses Ge fecht, diese
unerhörte Ge sell schaft 90 (Braun 1988a : 164).

L’amour est donc la seule force qui per mette de créer vé ri ta ble ment
du nou veau, de chan ger les rôles, d’échap per à toutes les do mi na tions
or ches trées par le pou voir.

37

Cet amour au rait presque eu le der nier mot puisque Kunze en perd
presque son rôle de « maître » et qu’il faut l’in ter ven tion du nar ra teur
pour l’y ré ins tau rer. Il en va de fait au tre ment dans la réa li té, dans
l’état na tu rel, 91 que le nar ra teur se doit de dé crire dans ses consé‐ 
quences les plus af freuses («  […] ent setz lich […]  », 92 Braun 1988a  :
165). A la place de l’uto pie réa li sée, le lec teur as siste à la ré bel lion de
Hinze et à la des truc tion de la voi ture (voir supra). C’est ce même
nar ra teur qui per met à Lisa de se glis ser dans la po si tion du lec teur et
d’ap prendre de ce fait le refus de Hinze d’as su mer sa pa ter ni té, en
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d’autres termes d’as su mer jusqu’au bout les consé quences réelles et à
venir de son amour pour Lisa. L’amour n’aura donc pas le der nier mot
puisque Hinze est in ca pable de mettre en pra tique ses bonnes idées :

Ick höre ihm mit men schli cher Stimme spre chen. Er legt wie die Ese ‐
lin Ba laam Zeu gnis ab for die Wah rheit. Det is det Lie bes kraut, er
träuft mir in die Ogen. Zwi schen die Zei len wächst et. Über den
Rand. Wo allet schweigt, aba er sagt mal allet. 93 (Braun 1988a : 177)

Comme l’avait très bien ana ly sé Hinze, les femmes ont de fait un
autre sens de la vé ri té. Si la vé ri té reste pour Hinze un sa voir théo‐ 
rique, sa connais sance est pour Lisa un motif d’agir en pra tique, quel
que soit le prix à en payer. Elle a le cou rage de ré pondre à la ques‐ 
tion : « Aba wat mach ick, wenn ich weess was ich weiss? » 94 (Braun
1988a : 177) Prise entre un co chon et un âne, elle pré fère la so li tude, la
rup ture du trait d’union avec les autres per son nages, mais éga le ment
avec le nar ra teur qui es saie en vain de la re te nir. Le prix à payer, pour
conti nuer à vivre ou à sur vivre, est l’aban don de l’uto pie, des pos‐ 
sibles qu’avaient sym bo li sés si for te ment les cadres vides de son en‐ 
trée. Le doute est levé : les larmes qu’elle verse ne sont plus celles de
ses rires – si elles l’avaient ja mais été – mais bien celles de ses pleurs.
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3 L’éga li té, une uto pie
Le ren voi par Lisa des deux hommes scelle donc non seule ment l’im‐ 
pos si bi li té de tout amour par ta gé, mais éga le ment d’une pos sible éga‐ 
li té entre Kunze et Hinze qu’elle est la seule dans le roman à sus ci ter
– si l’on fait abs trac tion de l’éga li té des deux per son nages de vant la
re pré sen ta tion de la force qu’est le po li cier. Non seule ment Lisa ne
re con naît pas la py ra mide hié rar chique pour elle- même, mais re fuse
de l’ap pli quer aux re la tions des autres per sonnes entre elles, même si
ces per sonnes, elles, ne se privent pas de l’ap pli quer comme le mon‐ 
tre rait une ana lyse dé taillée de sa pre mière ren contre avec Kunze. Or
l’éga li té qu’elle veut ins tau rer entre les deux per son nages par le sen ti‐ 
ment qu’elle leur porte ré sulte éga le ment de l’effet per vers de la vo‐ 
lon té par ta gée des deux hommes de pos sé der la même femme : « […]
beide wünschten sich sehn lich ins Quar tier, und beide in das‐ 
selbe » 95 (Braun 1988a  : 48), puis en suite du pro bable adul tère. Ce
n’est as su ré ment pas un ha sard si Kunze ré pète, comme en ivré par
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cette dé cou verte, « Wir sind gleich » 96 (Braun 1988a : 52) et si cha cun
ré pète à quelques lignes d’in ter valles «  meine Frau meine Frau  » 97

(Braun 1988a : 52). Mais Lisa a payé le prix de cet éga li té ; elle perd lit‐ 
té ra le ment la face et doit se confec tion ner un masque, sym bole de
l’in di vi dua li té et de l’au then ti ci té per dues, de l’im mo bi lisme et de la
mort déjà pré sents dans un poème de 1964, Meine Damen und Her‐ 
ren :

Sonst müsste ich mich fest le gen auf mich

Sonst müsste ich auf mei ner Stelle tre ten

In mei ner letz ten Rolle

Und mich ein rol len

In diese blei bende Maske (Braun 1982 : 14)

La scène au rait pu se re pro duire au re tour de Kunze de sa cure. Les
deux hommes jouent aux cartes en at ten dant que Lisa rentre de son
cours du soir. Les rôles semblent s’in ter ver tir puisque Kunze perd. In‐ 
sen si ble ment, on passe du jeu de cartes (un jeu de so cié té) au jeu
amou reux : « […] sie war te ten auf ihre Frau. Sie sahn sich nicht in die
Kar ten. Sie hat ten die gleiche Chance. Sie hiel ten es aus mi tei nan der,
gut und gerne  » 98 (Braun 1988a  : 143). Mais l’ir rup tion phy sique de
Lisa, la confron ta tion avec la réa li té change la donne. Certes, Lisa les
traite à éga li té, à tel point que le trait d’union dis pa raît et qu’ils ne
forment plus qu’un  : «  Aber Lisa […] umarmte Hinze, und umarmte
Kunze, umarmte Hin zeund kunze, küsste Hin zeund kunze […]  » 99

(Braun 1988a : 144). Mais cette éga li té n’est qu’illu soire car elle se ci‐ 
mente dans la vo lon té conjointe mais in con ci liable et dé sor mais vio‐ 
lente de pos sé der cette femme  : «  Sie gal ten Lisa gleich … aber sie
waren es nicht! » 100 (Braun 1988a  : 144). La ré ponse de Lisa sera ici,
comme à la fin du roman : « Ihr Schweine » 101 (Braun 1988a : 145), puis
la porte.
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Il y a pour tant un mo ment dans le livre où le trait d’union dis pa raît,
un mo ment si im por tant que le nar ra teur a éprou vé le be soin d’ins‐ 
crire sur la pierre cette nou velle re la tion qui laisse de l’es pace entre
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les deux pré noms, un es pace qui réunit et qui sé pare tout à la fois.
Mais il faut un re gard avisé pour lire ces ins crip tions tra cées à la
craie, comme si la lec ture en était ré ser vée aux ini tiés : « Noch heute
sieht man, mit geübtem Auge, ihre Krei des triche auf den Plat ten:
HINZE KUNZE » 102 (Braun 1988a  : 173). Il s’agit du mo ment qui pré‐ 
cède la vi site des deux hommes à leur fille, du rant le quel ils re‐ 
tombent tout deux en en fance. Ins tant bien fu gace certes, mais qui
rap pelle que lorsque le po li tique prend au sé rieux les hommes, les
choses changent  : «  Für Kin der, ja für Kin der ges chah etwas  » 103

(Braun 1988a  : 173). Le prin cipe du plai sir est érigé en ligne de
conduite et le châ teau de sable de vient un sym bole conno té po si ti ve‐ 
ment du jeu libre de l’ima gi na tion et de l’in uti li té de la lutte des
classes  : «  […] Hinzes Faust […] öffnete sich, der Sand rie selte hin‐ 
durch » 104 (Braun 1988a : 173). Mais cette trêve est de brève durée. Le
sable qu’il em mène dans la ma ter ni té n’est plus qu’un pré texte à un
jeu de rôles certes co mique mais sans consé quence, contrai re ment
au rôle de père. L’en fant, mal gré lui, re de vient le fac teur d’in éga li té
entre les deux per son nages parce que son ‘vrai’ père a re fu sé de jouer
son rôle, a contre dit la na ture.

Un autre moyen de ré soudre la ques tion du trait d’union consiste à
re fu ser d’en trer dans la dia lec tique, ce que font deux per son nages
dans le roman, Her mann et le nar ra teur. Her mann (alias Ar mi nius)
dont le pré nom évoque dans une pers pec tive his to rique la li bé ra tion
de la do mi na tion étran gère, conduit lui- même sa voi ture. C’est le seul
per son nage qui ne se laisse pas toi ser du re gard par Kunze des pieds
à la tête, qui ne se laisse pas ap pré hen der. Le ma laise que Kunze
éprouve à son égard dé peint avec co mique le ma laise des di ri geants
de RDA par rap port aux ar tistes. Les ar tistes sont comme les femmes,
ils sont d’un autre monde et leur tra vail ne peut donc faire l’objet
d’au cune com pa rai son. Ils sont hors normes. Une fois fait le constat
de cette dif fé rence, Kunze peut re prendre son re gard de su pé rio ri té
– d’un œil seule ment puis qu’il a fermé l’autre  : «  […] Mit die sem
überlegen verk nif fe nen Blick sah Kunze den Bur schen nun […]  » 105

(Braun 1988a : 140). Mais ce re gard doit se confron ter à la vi sion d’une
armée de li bé ra tion en marche, celle des ar tistes dont la ma nière de
vivre si libre reste dé crite par le nar ra teur en des termes fort pré cau‐ 
tion neux.
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En guise de conclu sion : le trait
d’union du roman
Si les deux per son nages sont condam nés à res ter dans leur rôle, le
nar ra teur, qui lui aussi conduit seul sa voi ture, finit par se poser des
ques tions sur la vraie rai son des lec teurs à vou loir eux aussi conti‐ 
nuer à jouer un rôle qui pour rait de ve nir sus pect aux yeux de la so‐ 
cié té  : «  […] Und ihr macht das mit … Wie hal ten wir das aus? Das
wird auf fal len, das wird zu Fra gen An lass geben […]» 106 (Braun 1988a :
196). Le nar ra teur éprouve donc le be soin de se confron ter à des lec‐ 
teurs ‘réels’, de vivre phy si que ment ce lien par le biais d’une lec ture
sur des poèmes d’amour bien sûr. Si le cadre et le dé rou le ment rap‐ 
pellent tout à fait vo lon tai re ment les in ter ven tions po li tiques de
Kunze, la dis cus sion qui suit la lec ture pro pre ment dite per met
d’échap per un bref ins tant à l’in éga li té entre le nar ra teur et ses au di‐ 
teurs  : «  Eine un gleiche Lage, aus der wir uns ent lies sen. Aber nun
um stan den sie den Tisch […] » 107 (Braun 1988a : 197). Ce n’est as su ré‐ 
ment pas un ha sard si cette éga li té per met à l’émo tion de naître,
même si c’est sous forme de pul sions ana logues à celles de Kunze.
Sous le re gard d’une femme qui elle com prend, le nar ra teur se mé ta‐ 
mor phose : « Sie schien alles zu be grei fen, was ich nicht be griff… was
ich bes chreibe » 108 (Braun 1988a : 198). La fin de la lec ture fait dis pa‐ 
raître la femme. Le roman se ter mine sur un constat de ma la die et
d’in com pré hen sion de soi. La dé ci sion de re prendre la voi ture et de
par tir seul lui per met certes de res ter libre, contrai re ment à Kunze
qui a eu dans une si tua tion ana logue be soin de Hinze, mais au prix de
la so li tude et du si lence qui clôt le livre.
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Ce trait d’union d’éga li té, de li ber té et de fra ter ni té que la so cié té ne
peut pas éta blir et que l’amour n’ar rive plus non plus à construire, le
nar ra teur se donne pour mis sion de le créer, sinon au sein même de
son œuvre – par sa mise en abyme la fin té moigne de cette vo lon té
qui reste ce pen dant par tiel le ment in sa tis faite –, du moins avec ses
lec teurs réels – et com pé tents. Re créer la re la tion : telle est l’ob jec tif
que Vol ker Braun as signe à l’art :
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Etwas Greif  bares, Le ben diges, eine wirk liche Be zie hung – um nichts
an deres geht es ja in der Kunst, und sie kommt aus dem Man gel, dem
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Ver lan gen nach Leben (Ju cker 2004� 17).

Face au fi ge ment d’une so cié té où plus rien ne change, seule l’écri ture
reste en core un moyen de faire bou ger les choses puisque pa ra doxa‐ 
le ment en de ve nant un point fixe, elle per met en suite la com pa rai son
avec la réa li té : tel pour rait être le sens du Nach trag.
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Le roman per met de mettre en œuvre cette Ge gens prache qui est l’es‐ 
sence même de la poé sie telle que la dé fi nit Vol ker Braun à la re lec‐ 
ture de Rim baud :
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Diese Poe sie ist ja keine Zu flucht, sie ist ein Ar beits raum.[…] Wir
öffnen die Augen, die Seele ; wir können ein Land erschließen. Wir
können schal ten in die ser neuen Welt » (Braun, 1992 : 40).

C’est dans l’es pace de li ber té de pen sée et de pa role édi fié par les
com plexes re la tions entre les mots que le lec teur, par son tra vail réel
de lec ture, re de vient libre, heu reux, grâce no tam ment au rire. Ce que
la so cié té de la RDA n’est pas par ve nue à faire, éta blir entre les
hommes un trait d’union comme trait d’éga li té et de fra ter ni té, l’écri‐ 
vain y tra vaille pour y par ve nir, ne serait- ce qu’en maî tri sant la
contrainte des re la tions entre les mots pour en ré vé ler tous les pos‐ 
sibles, pour mon trer que le ‘je’ est un autre, cet étran ger que le nar ra‐ 
teur suit à la der nière ligne de son roman. Aux di ri geants de RDA qui
ont ou blié dans leur mise en pra tique du mar xisme le « bas » ma té riel,
qui n’ont plus réus si à mo ti ver les in di vi dus à construire une his toire
com mune, Vol ker Braun pro pose ici une ré flexion sur un autre jeu /
je de so cié té qui puisse ré pondre à la ques tion du poème Das Ei gen‐ 
tum : « Wann sage ich mein und meine alle » (Braun 1993 : 52).
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1  Pro pos cités par Mar tin Lu ther dans les pre mières pages de son opus cule,
Von der Frei heit eines Chris ten men schen (Lu ther 1983 : 239)

2  die Sache

3  ein Freund

4  Voir la ci ta tion dans l'es sai sur Rim baud : « „Wir ler nen „, sagt die Leh re rin
Ge ne viève in den Tagen der Com mune – und dieses Wir ist das Pro no men
der poe sie ob jec tive –, „ wir ler nen… ich spreche nicht von dir und mir, ich
sage „ wir „. Wir, das sind mehr als ich und du » (Braun 1992 : 25-26).

5  l’in té rêt de la so cié té. Cette contri bu tion ap puyant son ar gu men ta tion sur
une ana lyse pré cise de la lettre du texte de Braun dans ses as pects sty lis‐ 
tiques et rhé to riques, les ci ta tions dans le corps du texte sont main te nues
en al le mand, la tra duc tion en est pro po sée dans les notes in fra pa gi nales.

6  Com ment passerons- nous de l’homme de fait à l’homme du pos sible  ?
(Braun 1988a : 163)

7  Com ment supportaient- ils cela ? L’un avec l’autre, et nous tou jours par‐ 
tants ! Moi je le dé cris ! / Dans l’in té rêt de la so cié té / disent mes lec teurs.
/ Bof, bien sûr, / que je ré ponds : mais qui pose la ques tion de sa voir ce que
c’est au juste ? (Braun 1988b : 152)

8  Voir à titre d’exemple la nou velle Der Schlamm.

9  […] ses faibles membres d’en fant, son vi sage lai teux […]. (Braun 1988b : 74)

10  Une peau vierge ! (Braun 1988b : 74)

11  Il s’anima. (Braun 1988b : 75)

12  Le terme de Py ra mide tra verse, en écho à Ru dolf Bahro, toute l’œuvre de
Vol ker Braun et ren voie à la struc ture hié rar chique de la RDA. Voir à ce sujet
Ka trin Bothe (Bothe 1997 : 413).

13  Qu’est- ce qui do mi nait ici ? Ce qui était mort, les choses ? La py ra mide
ou bien son tra vail ? Le mort ou le vi vant ? (Braun 1988b : 78)

14  Glück

15  Il se dé ve lop pait avec la so cié té, elle avait be soin de lui. (Braun 1988b : 77)

16  Mais entre eux, der rière eux, au- dessus d’eux quelque chose se so li di‐ 
fiait, se conge lait. (Braun 1988b : 77)
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17  Mais pour quoi donc Kunze ne sup por tait pas d’être au près de son
épouse ? (Braun 1988b : 96)

18  Cité ici d’après une ver sion élec tro nique, cf. bi blio gra phie.

19  Il est in té res sant de com pa rer le texte de Braun avec l’ori gi nal. La
phrase  : «  Erst in der Ge mein schaft In di vi duum die Mit tel, seine An la gen
nach allen Sei ten aus zu bil den » (Braun 1988a : 109) est de ve nue in com pré‐ 
hen sible car la pa ren thèse [mit An dern hat jedes] qui fi gure dans le texte
ori gi nal entre « Ge mein schaft » et « In di vi duen » a été cou pée. Ma nière de
faire com prendre que la RDA ne donne pas le ton ori gi nal, que sans l’autre
et sans cha cun, tout de vient in com pré hen sible, que la so cié té se construit
dans la re la tion avec l’autre. En d’autres termes, si l’on sup prime le lien entre
l’in di vi du et la so cié té et si l’on ré duit ces deux élé ments à n’être qu’une
simple co exis tence, on tombe alors dans le non- sens.

20  L’un fait quelque chose, par ti cipe – […]. Il s’est en ga gé, on l’a en ga gé.
(Braun 1988b : 97)

21  Tout ins tal lé. (Braun 1988b : 98)

22  le lar bin (Braun 1988b : 66)

23  le roi (Braun 1988b : 66)

24  Sur ce point, cf. la troi sième par tie de la contri bu tion de Laurent Gau tier
à ce vo lume.

25  Tout le monde le sait. Hinze et Kunze, comme le nom l’in dique  : nous
sommes une unité. Nous de vons être à l’unis son. Allez, héros, dé marre.
(Braun 1988b : 147)

26  Il ef fleu ra Hinze et Kunze d’un re gard outré. (Braun 1988b : 149)

27  Cir cu lez, j’ai dit. (Braun 1988b : 151)

28  Le roman irait ici plus loin que la pièce de théâtre dans la re cherche du
fon de ment de l’in té rêt so cial. Une des scènes de la pièce était in ti tu lée  :
« Hinze und Kunze tau schen die Ar beit aber nicht die Rol len » (Braun 1990 :
187).

29  Voir la re marque de Vol ker Braun : « Ich habe zu tun, die Rol len zu tau‐ 
schen, die Ri tuale zu ver ler nen » (Braun 1992 : 33).

30  […] tan dis que les spé cia listes en sciences so ciales, sans por ter de re‐ 
touche aux rôles de Hinze et Kunze, ima gi nèrent de les faire jus te ment
avan cer dans leurs rôles, de s’y dé pas ser eux- mêmes […] (Braun 1988b : 134,
c’est l’au teur qui sou ligne, SL).
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31  le serf (Braun 1988b  : 126). Le nar ra teur joue- t-il en core sur les mots  ?
Lei bei gene dé signe certes celui qui n’a pour seule ‘pro prié té pri vée’ que son
corps, mais le contexte du roman trans forme cette pau vre té en ri chesse.

32  le res pon sable au to ma ti sé (Braun 1988b : 126)

33  […] pipe au bec […] (Braun 1988b : 126)

34  Conduire, c’était mon af faire […]. (Braun 1988b  : 126  , c’est l’au teur qui
sou ligne, SL)

35  Une pé riode su perbe. (Braun 1988b : 127)

36  […] Main te nant il riait, riait aux éclats pour la pre mière fois dans l’année
du plan […]. Kunze était tout heu reux à l’idée de re trou ver Hinze. (Braun
1988b : 125)

37  Sais- tu au juste pour quoi nous en du rons si bien d’être en semble ? (Braun
1988b : 140)

38  [..] on dit ça un peu vite. (Braun 1988b : 140)

39  […] à quoi pense quel qu’un […] (Braun 1988b : 140)

40  Moi je pense à nos suc cès. (Braun 1988b : 140)

41  L’un comme l’autre… (Braun 1988b : 140)

42  […] mais c’est seule ment si tu de mandes à quoi pensent les deux per‐ 
sonnes que ça de vient in té res sant. (Braun 1988b : 140)

43  […] mais peut- être va- t-il s’avé rer qu’elle est dif fé rente. (Braun 1988b  :
140)

44  Nous de vrions trin quer au tu toie ment. (Braun 1988b : 141)

45  Je ne sau rais pas où aller. (Braun 1988b : 141)

46  Je ne vois pas pour quoi. (Braun 1988b : 141)

47  […] de bon cœur. (Braun 1988b : 141)

48  Peut- être faudrait- il que je sois mon propre chauf feur. (Braun 1988b  :
142)

49  Peut- être que la voi ture ne de vrait pas avoir be soin de chauf feur. (Braun
1988b : 142)

50  Mais est- ce que ton tra vail a be soin de moi ? (Braun 1988b : 142)

51  Longue pause, nour rie et pro lon gée. (Braun 1988b : 142)

52  […] aux gens. (Braun 1988b : 122)
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53  Le mar teau tout une se maine (Braun 1988b : 54)

54  […] comme un en fant heu reux. (Braun 1988b : 54)

55  […] tu es for mi dable […]. (Braun 1988b : 8)

56  […] si tu as la gen tillesse de […]. (Braun 1988b : 8)

57  Sur ce point, voir la troi sième par tie de la contri bu tion de Laurent Gau‐ 
tier à ce même vo lume.

58  […] et Kunze de l’en tou rer de sa grosse patte blanche. (Braun 1988b : 8)

59  Nulle scène ne dé nonce avec plus de vio lence la fausse fla gor ne rie de
Kunze qui es père ainsi mo ti ver Hinze à ac cep ter un rôle qui ac croît sa dé‐ 
pen dance en vers Kunze, mais qui sur tout struc ture son propre couple de la
même ma nière que sa re la tion pro fes sion nelle. Kunze fait sous- entendre en
outre qu’Hinze de vrait lui être re con nais sant pour son tra vail. La vo lon té
d’in fan ti li sa tion de Hinze est ainsi pous sée à l’ex trême. L’oc cur rence d’une
ci ta tion d’Ho ne cker «  Die Sorge um den Men schen […] ist das Herzstück
un se rer Po li tik » (Braun 1988a : 165) in cite à lire cette scène comme une cri‐ 
tique acerbe des di ri geants de la RDA.

60  Voir à ce pro pos le cha pitre de Wolf gang En gler in ti tu lé : « Überlistung
und Ver rat, wie die Re gie ren den mit Hilfe der Re gier ten herr schen woll ten,
ab ge wie sen wur den und den noch ans Ziel ge lang ten » (En gler 1999 : 275ss.).

61  (Il l’em poi gna par la nuque.) Alors, l’ami. (Braun 1988b : 71)

62  Hinze vou lut le prendre à bras- le-corps, mais comme Kunze ne se dé‐ 
fen dait pas, cela se trans for ma en une ac co lade. (Braun 1988b : 147)

63  […] – le cou vrant de tout son corps, l’en la ça, le tint bien au chaud et en
sé cu ri té – (Braun 1988b : 168)

64  Et pour tant il ne s’était ja mais senti aussi sûr dans sa peau, […], mais
parce que leur re la tion avait trou vé sa forme juste et du rable, une forme
d’un type nou veau, où la re la tion pou vait se per pé tuer in dé fi ni ment. (Braun
1988b : 167-8)

65  Mais ils étaient ici, c’était ici qu’ils s’ac cro chaient. En semble, l’un sup por‐ 
tant l’autre. (Braun 1988b : 168)

66  Un cer tain nombre de cri tiques ont in ter pré té cette scène comme étant
ré vé la trice d’une pos sible ho mo sexua li té des deux pro ta go nistes. Cette ho‐ 
mo sexua li té pa raît anec do tique par rap port au mes sage que veut nous
trans mettre ce type d’exa gé ra tion  : le tra gique de deux hommes, d’un
peuple, qui à cause du dys fonc tion ne ment du lien so cial et po li tique se ré fu‐
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gient dans un lien « anor mal » (« Was für ein ab nor males Ve rhal ten, für das
ich mich en ga giere ? » (Braun 1988a : 190).

67  […] confiance […] dans les or ganes in fé rieurs. (Braun 1988b : 95)

68  En semble – c’était le grand mot d’ordre. (Braun 1988b : 102)

69  Nous y avons droit. Droit à la pro tec tion, à la sé cu ri té, au bon heur. Il y va
de notre bon heur. (Braun 1988b : 107)

70  Voir en par ti cu lier l’in tro duc tion de Mi khaïl Bak thine à l’œuvre de Ra be‐ 
lais : « Le trait mar quant du réa lisme gro tesque est le ra bais se ment, c’est- à-
dire le trans fert de tout ce qui est élevé, spi ri tuel, idéal et abs trait sur le
plan ma té riel et cor po rel.[…] Le rire po pu laire qui or ga nise toutes les
formes du réa lisme gro tesque a été lié de tout temps au bas ma té riel et cor‐ 
po rel. Le rire abaisse et ma té ria lise. » (Bak thine 1970 : 29).

71  L’ins tant d’après je vis Kunze et Hinze, main dans la main, sau tant à crou‐ 
pe ton dans le bas sin d’eau froide […] mais sans se tenir les jambes, un geste
[…] dont l’im per fec tion a quelque chose de tou chant. (Braun 1988b : 140)

72  Le voyage qui va suivre, Kunze dut l’en tre prendre tout seul. C’est pour‐ 
quoi il n’y a pas lieu de lui consa crer un mot ou un cha pitre. (Braun 1988b :
79)

73  sans la moindre pla ni fi ca tion (Braun 1988b : 79)

74  On pou vait s’y pro me ner, à l’air libre, ap pa rem ment sans s’en faire, mais
tout en ma ni fes tant de l’in té rêt pour au trui. Evo luer comme dans un monde
futur ! (Braun 1988b : 79)

75  Ici dé am bu laient des gens par ta geant le même point de vue, ils étaient
égaux […]. (Braun 1988b : 80)

76  […] ce paysage- là […] (Braun 1988b : 79)

77  Le ca pi ta lisme, en dépit de tout ce qu’on doit dire contre lui, se mon trait
plus libre, il fal lait en conve nir. (Braun 1988b : 80)

78  L’époque nou velle a com men cé par l’ORDRE N°1. (Braun 1988b : 81)

79  […] des filles pleines de na tu rel […] (Braun 1988b : 80)

80  Un terme que re prend Hinze dans son ex po sé sur les femmes pour dé si‐ 
gner la ma nière dont les femmes dé fi nissent les hommes de ma nière gé né‐ 
rale, sans pour au tant que ce terme soit char gé d’une ré so nance mo ra liste:
«  Du bist für sie eine Art Tier, ein – Schwein, eine ver saute Serie. […] Ich
ver mute, sie nimmt es nicht tra gisch. » (Braun 1988a : 79), voir infra.
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81  Le re gard de Kunze se per dait dans la brouillasse. (Braun 1988b : 70)

82  Une fois de plus, le nar ra teur res pecte l’al ter nance de si tua tion entre
Hinze et Kunze puis qu’une page au pa ra vant c’était Hinze qui re gar dait dans
le brouillard : « Ich habe (sagte Hinze bei spiels weise und sah auf die ne blige
Chaus see) ein Pro blem. » (Braun 1988a : 77).

83  Il est dans la na ture fé mi nine de haïr l’ana lyse et de jouir ou tout sim ple‐ 
ment de se mo quer de ce qui forme un tout dans sa va leur im mé diate et
dans sa beau té, le so cia lisme par exemple. (Braun 1988b : 70)

84  à par tir d’elles- mêmes […] pour elles- mêmes […]. (Braun 1988b : 71)

85  Leur re gard te tra verse et te perce à jour. (Braun 1988b : 71)

86  Mais je suis quand même heu reux quand j’en tends les gens de la Lot tum‐ 
strasse dire – peu im porte ce qu’ils en tendent par là, c’est la seule chose que
nous ap pren drons en core : elle vit, celle- là. (Braun 1988b : 171)

87  Cette in dif fé rence vis- à-vis de sa po si tion ! (Braun 1988b : 145)

88  Est- ce que je l’ai pour moi  ? Il [= le Pou voir, SL] vaut com bien alors  ?
(Braun 1988b : 145)

89  Lisa est le lieu de l’uto pie par ex cel lence comme le sou ligne la pre mière
oc cur rence du terme dans l’ex pres sion «  eine uto pische Körperschaft  »
(Braun 1988a : 52).

90  Elle ne fai sait que com men cer, la vie, celle qu’on di sait nou velle, jour et
nuit, à même le sol, ra geuse, ha le tante, trans pi rante, déses pé rée, celle qu’il
re cher chait avi de ment. Tout aba sour di, il lor gnait vers cette lutte, cette so‐ 
cié té in ouïe. (Braun 1988b : 145)

91  « Nein, so harm los ging es nicht zu; nach dem Sche ma F wie ge sagt ar‐ 
beite ich nicht, nach der Natur, dass es ent setz lich ist » (Braun 1988a : 164-
165). La pré sence de la vir gule entre « nicht » et « nach » et l’el lipse de la
consé cu tive masque une cri tique acerbe de la so cié té de la RDA re tom bée à
l’état de na ture.

92  […] épou van table […] (Braun 1988b : 146)

93  Je l’en tends par ler d’une voix hu maine. Il té moigne en fa veur de la vé ri té,
comme l’ânesse Ba laam. C’est l’herbe d’amour, j’en chia le rais. Ca pousse
entre les lignes. Au- delà de la marge. Où tout le monde la ferme, lui il
l’ouvre. (Braun 1988b : 157) Le fait que Lisa avoue ne pas com prendre les ob‐ 
jec tifs du nar ra teur en vers ses per son nages per met de ne pas tom ber dans
le piège du ju ge ment moral à l’égard de Hinze. Au lec teur qui pour rait être
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sur pris et déso rien té par cette in ter ven tion ar bi traire du nar ra teur, ce der‐ 
nier montre pré ci sé ment dans la pra tique que l’écri ture est un prin cipe de
res pon sa bi li té.

94  Mais qu’est- ce que je fais, si je sais ce que je sais ? (Braun 1988b : 157)

95  […] tous deux n’avaient qu’un désir  : re trou ver leur ber cail et c’était le
même pour tous les deux. (Braun 1988b : 44)

96  Nous sommes égaux […]. (Braun 1988b : 48)

97  […] ma femme, ma femme […]. (Braun 1988b : 47)

98  Ils at ten daient leur femme. Ils ne cher chaient pas à voir les cartes de
l’autre. Ils étaient à éga li té de chance. Ils étaient en semble et le sup por taient
sans re chi gner. (Braun 1988b : 127)

99  Mais Lisa […] en la ça Hinze, en la ça Kunze, en la ça Hinze- et-Kunze, em‐ 
bras sa Hinze- et-Kunze […]. (Braun 1988b : 128)

100  Pour Lisa ils se va laient… mais n’étaient pour tant pas du pa reil au
même ! (Braun 1988b : 128)

101  Es pèces de co chons. (Braun 1988b : 129)

102  Au jourd’hui en core, si l’on prête bien at ten tion, on voit ce qu’ils ont
tracé à la craie sur les dalles : HINZE KUNZE. (Braun 1988b : 154)

103  Pour les en fants, ça oui, pour les en fants, on fai sait des choses. (Braun
1988b : 153)

104  ([…] et le poing de Hinze s’ouvri[t] pour lais ser dé gou li ner le sable).
(Braun 1988b : 154)

105  […] et c’est avec ce re gard su pé rieur et pincé que Kunze vit ce type […].
(Braun 1988b : 124)

106  […] et vous êtes par tants… Com ment supportons- nous cela ? Cela va se
re mar quer, sus ci ter des ques tions […]. (Braun 1988b : 173)

107  Une si tua tion in égale, à par tir de la quelle nous prîmes congé l’un de
l’autre. Mais voilà qu’ils en tou rèrent la table […]. (Braun 1988b : 174)

108  Elle sem blait sai sir tout ce que je ne sai sis sais pas… ce que je dé cris.
(Braun 1988b : 175)
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Français
Le roman de Vol ker Braun, Hinze- Kunze-Roman, in ter roge le lec teur sur la
réa li té des re la tions entre l’in di vi du et la so cié té de RDA, sur la na ture du
trait d’union qui leur per met de se sup por ter. L’ana lyse de la re la tion de
chaque per son nage à son tra vail dans son passé et au pré sent, puis celle de
la re la tion entre Hinze et Kunze dans le cadre de leur ‘tra vail’ res pec tif et
dans leur ‘je / jeu’ de rôles, montre que la so cié té de RDA n’a pas en core dé‐ 
pas sé l’alié na tion de l’homme en vi sa gée par le marxisme- léninisme. Le dys‐
fonc tion ne ment des re la tions hu maines se tra duit éga le ment dans le do‐ 
maine sen ti men tal, qu’il s’agisse de l’en va his se ment du po li tique par l’éro‐ 
tique ou de la ‘li ber té’ de se pros ti tuer. En outre, la per sonne sus cep tible de
créer une éga li té éga le ment gé né ra trice de li ber té, Lisa, finit seule. De vant
un tel constat d’échec, le roman qui tient par ce deuxième trait d’union les
per son nages, reste le seul es pace où la li ber té des pos sibles peut se réa li ser
dans la com pli ci té ins tau rée entre le lec teur et le nar ra teur.
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