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fxrnonucrroH :

LE COUPLE TOBJET POLIIOLOGIQUE'?

Pourquoi étudier le couple en science politique ? A première vue
l'actualité pose au politologue des questions plus graves et plus urgentes :
par exemple, comment une équipe dirigeante en arrive-tclle à program-
mer I'autegénocide d'un peuple qu'elle prétendait avoir libéré ? Ou
encore, par quels processus peryers un Chef d'Etat se laissqt-il aller
à un délire de pouvoir au point de fomenter le massacrè d'enfants et
d'adolescents ?

Le couple comme question politologique se légitime néanmoins si
l'on est attentif au point commun des deux manifestations de térato,
logie politique qui viennent d'être mentionnées : I'abrogation de tout
sens interhumain. Or, avec le couple, c'est précisément la question
portant sur ce sens là qui se trouve posée : le couple permet d'en
comprendre l'émergence et les conditions de viabilité dans trois directions :

l. - Celle de l'anamnèse institutionnelle : aussi loin que la mémoire
remonte le couple apparaît cornme instance agonistique où chaque parte
naire est impliqué dans une lutte pour le pouvoir. Cependant, I'anamnèse
institutionnelle révèle également une élaboration de ce schème psycho
culturel dans le sens de la vie, tandis que l'anomie contemporaine du- couple tend à rouvrir au contraire la première de ces directions.
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2. - L'espace politique ne se réduit pas à son expression géométrique
anthropologiquement neutre et anonyme : c,est un espacé vecu (t;.
Mais n'est-ce pas le couple qui fonde ses topologies initiales en créant
la première scission entre le dedans et le âehois ou, au contraire, en
suscitant leur liaison dans un face à face vital et un dialogue créateur ?

3. - Enfin le couple est, avec la relation parentale, I'instance oir
le pouvoir se reproduit. Mais il peut être aussi i'instance de liquidation
du pouvoir - considéré comme iystème de mort - et la sourèe de la
créativité sociopolitique parce que deux êtres, au lieu de se considérer
réciproquement comme objets, respectent leur transcendance et font
du couple qu'ils forment la source d'un amour vivant dont ils vivent
eux-mêmes.

. Avant_ de développer ces différents thèmes il faut toutefois répondre
à -une objection préalable. En intégrant le couple dans le champ poli.
tologique ne contribue-t-on pas à aggraver la crise de la sciencè poli-
tique (2) ? Certes, celle-ci se dit à la recherche de son < objet peràu,.
FtLg"_.yo"_ raison pour lui imposer n,importe quelle thémâtiqùe I eu
fond I'étude du couple ne relèvè-t-elle pas surtoui de la psychoiogie ou
de la sexologie ou encore de la mythanaryse à ta manièrè âe Denis de
Rougemont (3) ?

- une telle objection, justifiée s'il s'agit d'inviter les politologues à une
circonspection salutaire puisqu'elle les incite à résistef aux m-odes intel-
lectuellfs démagogiques ou à cette forme de pluridisciplinarité dégradée
qu'est le < suivisme ' en sciences humaines, risque auisi d'accentùer h
crise qu'elle invoque :

1. - En donnant du couple une fausse image subjectiviste, intimiste
9t plyÉ"t elle rejette la science politique du côié du éolectif, du public,
d: l'officiel. Le politologue, spécialisé négativement, n,aurait alorJ à se
préoccuper que du macro-politique. Tant pis si dans < I'ailleurs > institué
par ce partage germent des problèmes qui concernent la viabilité de la
Cité ou sa morbidité intrinsèque !

2. - En méconnaissant les nécessités du développement, pour ne
pas dire du progrès, épistémologique : une d-iscipline ne sauiait san"
mettre en cause sa créativité, sa pertinence, et donc sa raison dêtre,
s'assigner des limites, une configuration intangible, des o objets > électifs
ou < naturels u (4). Pendant des décennies la science politique a été
unipolarisée sur le Pouvoir, l'Etat, les gouvernants. Auiourd'hui elle
tend à se multipolariser en prenant en èompte d'autres < acteurs > à
commencer par les gouvernés, d'autres interrogations, d'autres finali-
tés (5), strns pour cela invalider ses précédentes airections de recherche.

Dans ces conditions il sqait paradoxal que le couple ne fût point
habilité comme objet politologiquè : si l'on êtudie nos 

^grands 
monrages

(!) Sglon la formule de Gaston pqc!ç_lg.d_ La poétique de l,espace, p.U.F., 197g.(?) TtrÈ-" du séminajre aliee a r'r.S.lp.-âe'puriJ-prr-r-"-"i" iêôâI
^- (3\ L'Amour et t'occident, u.G.n., tsla èt'rei mities-aè lÀriioui,-iâees 1923.cf. I'article n couple p sisné bar E. ÂMAD' rrvy-v;#nôî"aîi"'iiiîi6àtâièaio v"i-versalts.

(t) I"g" -B_lor.mnr,_ Thinking -politicatty, penguin 1926.
---.(5) John Hnpz, The Natioi-state aià'inè-îr'it*- oî'iàrtd potitics, Mac Kay,1976.
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psychologiques et anthropologiques, il apparaît corrme I'un des plus
fondamentaux; si I'on élabore une nouvelle topologie politique il s'assi-
mile à la notion de Topos elle-même; si I'on se soucie de lhistoricité
collective, c'est lui qui détermine qualitativement I'espace - temps oir
l?ristoire apprend son premier langage avec ses espérances et ses décou-
ragements originels.

I. - DE I"F,ITAMNESE DU COUPTE
A SON ANOMIE CONTEMPORAINE

A. _ UNE INSTANCE AGONISTIQUE ?

Le caractère politologique du couple est confirmé d'abord par l'anam-
nèse institutionnelle. Disons quelques mots de cette approche de la vie
politique (6).

L'anamnèse institutionnelle tend à discerner dans I'antériorité d'une
institution les causes de ses troubles et de ses dysfonctionnements actuels.
En ce sens elle est bien une Histoire, au sens donné à ce mot en Sciences
humaines, mais une Histoire à incidence psychanalytique. Son mouve-
ment ne consiste pas seulement à opérer la mise au jour d'un matériau
oublié ni en la simple présentation ou exposition formelle de celui-ci.
Mais elle tend à provoquer vne prise de conscience pour transformer ce
matériau, surtout s'il est pris dans la dialectique qu'en terminologie
psychanalytique on désignera comme dialectique des instincts de vie ou
de mort, en s'orientant vers la mort.

Disons encore que I'anamnèse institutionnelle n'est pas non plus une
archéologie ni au sens de Foucault ni au sens de Lévi-Strauss or) elle
devient même géoloCre (7). Archéologie, géologie, sont des métaphores
trop spatiales ou tellurgiques qui risquent de domer de nos schèmes
institutionnels une idée close et statique. L'anamnèse institutionnelle tend
au contraire à reconnaltre l'activité persistante de nos montages psy-
chologiques, culturels et idéologiques que selon une vision chronocen-
trique l'on qualifie de mythiques - entendons d'antiques, de dépassés,
de dévitalisés - alors qu'ils sont en pleine activité. L'anamnèse institu-
tionnelle fait alors apparaître l'antériorité du couple sous le signe de
la guerre. Mais cet angle de vue n'est pas exclusif car elle fait apparaître
aussi le travail de la vie, du vivant, dans le couple polémogène (8).

Aussi loin que I'on remonte, par les méthodes freudienne ou jungienne,
dans notre mémoire anthropologique, la conflictualité du couple se
confirme :

(6) Cf. Raphaël Dnlr, La politique de l'inconscient, Payot, 1979, notamment
pp. 122 et s.

(7) Mireille Marc Lpuxst<r, Le structuralisme de Levi-Strauss, Pavot, 1973,
p. 16.

(8) C'est lorsque la science politique ne tient pas compte de la diversité
de ces perspectives qu'elle se dégrade en Pathologie inconsciente dans le sens
que revêt ce terme en Médecine.
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- ou bien c'est l'homme, père absolu, qui aurait détenu originel-
lement le pouvoir dont la femme allait être le < sujet, le plus inmé-
diat (9);

- ou bien c'est la femme, Mère omnipotente, qui est reconnue comyne
détentrice originelle d-e ce pouvoir de vie et de mort, jusqu'au moment
oir par un coup de force, l'homme s'empare pour I'atcaparer (10).

ces. hypothè-ses psychanalytiques n'auraient d'autre intérêt que docu-
mentaire si elle ne s'articulaient trop bien avec telle ou tellè a théo
risation " plus contemporaine du couple comme guerre des sexes. Ecou-
tons par exemple choderlos de Laclos qui, lui, sJrattache à la première
hypothèse dans son opusc'le De l'éduàation d.es femmes. A l'origine de
la guerre des sexes on trouve un rapport de forie : c toute convention
faite entre deux sujets inégaux en fàice ne produit et ne peut produire
qu'un tyran et un esclave... Il suit de là que dans I'union sociale des
deux sexes, les femmes furent généralemeni opprimées. L'oppression et
le- pépris furent donc et durenl êffe généralérirent leur pâriage ' (11).
Mais les femmes vont tenter de transfo-rmer ce rapport pour q-uï ieur
soit moins défavorable. De quelle façon ? ( cet étai-dura dans toute sa
force jusqu'à ce que I'expérience à'une longue suite de siècles leur
eût appris à substituer l'adresse à la force. Elles sentirent enfin que,
puis_qu'elles étaient plus faibles, leur unique ressource était de sédùre
et elles co_nnurent que qi elles étaient dépendantes de ces hommes par
la force, ils pourraient le devenir par le ptaisir >. Il résulte de ces stra-
tégies et contre-stratégigs un étaf de guèrre pennanent qui établit le
couple sur des bases très précaires : o Éans l'éiat de gu"#" perpétuelle
qui subsiste entre elles et les hommes on les a vues a raiae dês caresses
qu'elles ont su se créer combattre sans cesse, vaincre quelquefois. eael-quefob aussi les hommes ont tourné contre efles leuis aimes et leur
esclavage en est devenu plus d.ur D (12).

Théorie de littérateur exposée, naturellement, au scepticisme condes-
cendant du < politolo{ue >- < scientifique > ? voire. c" ci,r" nous dit de
Laclos comporte en effet deux conséquences :

- Au plan d'une _i.Srpologie des attitudes et des comportements
tout d'abord. Dans les Liaisons Dangereuses (13), la comtesse de Merteuil
par exemple, consciente des nécessités de cette guerre s'y prépare Ie
plus systé_matiquement possible. eue s'enseigne-t;ile alors ?' La dissi_
mulation, la ruse, la " chasse humaine >, le mot qui vous découvre,
gelui qui vous blesse, celui qui vous tue. Et comment croit-elle devoir
Ie mierrx_rendre compte de sa transformation : < Je n'avais pas quinze
ans, dit-elle, je possédais déjà les talents auxquels la plus granae iardede nos_ politi4aes doivent leur réputation 

". Lâ pofitique se trouve âinsi
disqualifiée, associée à_la guerre la plus intime, la'plus ancestrale et
la plus quotidienne à la fois.

- Structurellement, -l'image du couple asymétrique, instance de < pro
duction > du pouvoir, slmpoie commê image prinô"É, pu.àaieme. Éour

- . (9) Hypothèse de Freud, passée en force de lieu coglmun dar.s Totem etlaoou.

iiTi Ë+!im r*'hofîi.-:i:!e#,i*i'ffJ;",uiF_ii,F."Tîi!",'#,os""u re7E, p. 30.
!p) paition de ta pËïâdè t;i1? 

-par -È"'e.ir 'v.iinariA,-rbià.1: ---.- -"

théolire, "#""'.'.Ë triJ i3Ëi:fji J?TËâJâ$JT3j-fHjsianesque de ra
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Engels elle possède r:ne expressivité et une valeur didactique globales :
. Le premier antagonisme de classe qui parut dans l'histoire coîncide
avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme
dans la monogamie, et la première oppression de classe avec celle du
sexe féminin par le sexe masculin r. Et Engels ajoute : ( actuellement
le prolétariat est la femme et la bourgeoisie le mari n (14). La guerre
des sexes globalisée et insérée dans la théorie sociopolitique et socio
économique elle-même.

B. _ PAROLES DE FEMMES : LE CHOIX DE LA VIE

Mais l'anamnèse institutionnelle doit nous rendre également attentifs
à l'émergence d'une autre structure du couple, non conflictuelle celle-là,
comme le montre lhistoire des commencements de Rome (15).

1. - On observera en premier lieu que ses fondateurs, Rémus et
Romulus, sont deu.tc hommes,' la femme est exclue du schème de fon-
dation de la Ville Eternelle.

2. - Lorsqu'elle apparait dans son histoire c'est comme femme raptée,
le rapt réactualisant à l'intérieur de la Cité Nouvelle un schème de
violence beaucoup plus ancien qui fut selon Hérodote à l'origine de fa
guerre de Troie.

3. - Ce rapt va immanquablement donner lieu à une guerre ( plus
que civile D (16). Alors apparaît la femme, fondatrice d'un couple génê
rateur de vie, et en tant que tel, incompatible avec la mort. Si lbn
suit en effet le récit de Plutarque on peut en organiser les éléments
essentiels comme suit :

- Les Sabines vont intervenir dans le cours mortifère d'une histoire
virilocentrique et séparer les combattants pour ouvrir le chemin
de la vie. L'analyse de leur a plaidoyer D est fondamental car elles
admettent qu'elles ont été victimes d'un rapt, mais elles prennent
l'initiative de fixer une limite à I'affrontement guerrier des hommes.

- Cela parce qu'elles ont élaboré une conception vitale de la durée :
depuis leur rapt du temps s'est écoulé. Non pas écoulement linéaire
et sans signification propre, celui qui correspond à une sorte de
prescription extinctive, mais temps vécu correspondant à lëmer-
gence de liens affectifs vitaux et à l'instauration d'un couple fondé
sur un consentemenl .' les chasseurs de femmes sont devenus des
époux, auxquelles elles se sentent liées par des liens de vie, et
des pères avec lesquelles elles ont procréé des enfants qu'elles ne
veulent certes pas voir immoler (17).

(14) Orieines ile la propriété privée, de la lamille et ile l'Etat, Ed. sociales,
19ffi, p. 72.

(15) PrurrnouB, La tie des hommes illustres, Edition de la Pléiade.
(16) La formule est de Saint-Augustin.
(lt} Le développement du mythe d'Ouranos, Chronos et Jupiter, celui de

I'interdestruction des générations s'enraye,
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- Par leur attitude elles modifient toute une topologie politique mertr-
trière déterminée jusque-là par des désignàtions parentàles belli-
gènes : en étant frère ou père de la femme raptée on était ipso
facto l'ernemi du mari. La topologie politico-pârentale inaugurée
par les Sabines sera désormais une topologie lnclusive, de irie :
u Si ainsi est que toute cette guerre nè soit entreprise que pour
nous recevoir avec vos gendres et vos arrière fils et que v6us nous
rendiez nos frères nos pères et parents, sans nous iouloir priver
de nos mais et de nos enfants i.

' - *'*.'#JJ"" 
ËiiËi"iHliArIoNS

cet effort d'anamnèse permet de placer en persfective I'anomie qui
perturbe le couple contemporain, en Àontrant qùere tendance < lourde >
cette crise est de nature à accentuer dans le séns de la mort ou dans
celui de la vie. Quelles sont les caractéristiques de cette anomie ? Met_
tons d'abord en évidence son niveau plus lpécifiquement social.

Durkheim, par exemple, reconnaissait dans le phénomène du di_
vorce (18) la même dégradation qu'il avait étudiée et théorisée dans
le suicide. comme conséquence de la déperdition anomique d'un sens
révélateur du désir {e rlivre. Le couple 

-se 
défait aussi 

^parce 
que le

sens vivifiant qui l'unissait s'est désagiégé. Mais cette désagrégatio-n ris-
que de se propager à d'autres niveaux en affectant des générat'ions d.'en-
fants_ anomiques à leur tour (19), ce qui met en dangJr h bmporalité
sociale tout entière.

Freud, quant à lui, avait montré dès 1908 (20) en quoi le couple nétait
pas toujours le lieu idyllique de I'amour < plus fort que la môrt, mais
une instance de socialisation et de civilisation tautolôgiques. La société
prortrit des- cot'Flgs parce qu'elle doit se reproduire. tvIâis elle n,insère
pas. le coygle ainsi -produit dans un réseau dè dlmamismes et de signifi_
cations vivifiantes. Le couple meurt lorsqu'il ne ie trouve plus de raison
d'être, ta.ndis que la névrose s'installe lorsque cette crise n'est pas tota-
lement élucidée, lorsque le couple ra refôule, quand. il est àaintenu
conrme ins.titution par ses membres fondateurs (que Durkheim appelle
" des fonctionnaires sociaux >) qui n'ont plus la forcé d'affronter I'an!ôisse
de séparation.

De nos jours la situation psychosociologique du couple soulève d'au-
tres questions parce que sa structuration fia6ituelle . ar:chétypique ), est
mise en cause. sous la pression de l'industrialisation aes socieies contem-
poraines et du développement de l'Economie Forcée (on doit travailler,
oyr doi! consommer), la femme est appelée à occuper des emplois profes-
sionnels parfois de même " profil , que ceux de i,homme (2i). La sruc_

ÇQ lgxtgs,_ tome 2, Editions de Minuit, pp. lZ3 et s.(r9) ut. Robert LANE, < Political Education in the midst of life's struggle>,in Polîtical Man, F-ree Éresi tSZ-,-p:01.-*-^^ 
'

\zu) < La morale sexuelre--" civilisée " et la, maladie nerveuse des tempsm o d - e r n e s " , - i n - L a r i e s e x u e l l e , P . Ù I ; | g 7 1 - ' ; . ' 8 : - - -
(21) Àndré Go*2, Réforme ét-i{eiàiuî{àii Sèuii'rszz.
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ture ( traditionnelle > du couple est déstabilisée dès lors que la femme
qui est employée au dehors ne vit plus ses tâches domestiques cofllme
le résultat d'une division naturelle du travail mais comme un surcroît
de labeur qu'elle a de plus en plus de mal à supporter, physiquement
et psychologiquement, puis à légitimer. Ceci est I'un des canau( par
lesquels se transmet de l'extérieur vers l'intérieur du couple I'anomie
évoquée par Durkheim et Freud. De leur " côté " certains hommes ont
tendance à vivre l'émergence socioprofessionnelle des femmes comme
une déstabilisation de leur statut, et comme une remise en cause des
fondements de leur ( autodté légitime ), avec les bénéfices principaux
ou secondaires qui sont attachés à ce statut.

Les répercussions psychanalytiques d'une telle déstabilisation sont
graves car elles insèrent de nouveau le couple dans un contexte polé
mique or) l'on discerne la terminologie de la guerre des sexes. A I'image
des femmes comme < hommes manqués , selon la formule d'E. Jones,
correspondra dans un discours aux métaphores symétriques mais à la
logique polémogène identique, I'image d'hommes comme . femmes non
abouties >. De sorte que certains discours féministes sont susceptibles
d'être analysés en discours masculins " recyclés u, si I'on peut dire, mais
à la structure monosexuelle inchangée.

Une telle structure a d'autant moins de chance de se modifier au
niveau plus politique cette fois que l'Etat est u investi " ultra majori-
tairement par des hommes. Ici les chiffres parlent d'eux-mêmes. En
France 4 0zo seulement des députés et 1,7 o/o des sénateurs sont des femmes
Les conseils généraux n'en comptent que 2,8o/o, les conseils municipaux
8 0/0. Faiblesse numérique comparable dans les instances dirigeantes des
partis politiques (22).

Ces chiffres sont éloquents mais ils sont aussi ambigus. Doiton Ies
utiliser pour signaler que les femmes n'ont pas assez de Pouvoir ? L'émer-
gence des femmes aux plus hauts sommets de I'Etat a-t-il pour finalité
de capter la plus grande partie de ce Pouvoir ? Ou bien d'aboutir à une
transformation profonde de I'Etat lui-même ? En ce sens les perspectives
d'une telle émergence ne sauraient être laissées dans le clair obscur.
Pour le dire en style pseudo-althussérien le Pouvoir fonctionne aussi
bien " à l'homme > qu' u à la femme > et son fantasme fondamental
investit indifféremment l'une ou I'autre structure affective sexuelle (23).

It - tE COUPI.E ET L"ESPACE POTITIQI'E

A. - LE LIEU ET LE SENS

Pendant longtemps l'espace politique a souffert de ses représenta-
tions en termes géométriques, mais d'une géométrie réifiée parce qu'elle

285

- (22) Janine Mossuz-LÀvÀu et Mariette Srureu, "20V0 d'élues?", Le Monde,
7 avnl 1979.

(23) Phantasme phallioue déeradé : Henri Lefebvre v fait allusion dans
La prôduction de I'espacê, mais- sans en souligner la gravité (Ed. Antlropos,
t974, p. 303).
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intégrait, soit des relations de pouvoir (représentations des institutions
selon Ie ;9!ème pyramidal ou selon le paradigme centre-périphériel
soit un désir de < rationalisation " qui se ramenait finalemênt à ri".l
tauration de relations similaires.

or I'espace constitue actuellement un domaine de recherche fonda-
mental aussi bien en.s_cience politique qu'en Science administrative (24).
Cette recherche se déploie dans deux directions.

l. - La première tend à désimplifi.er la notion d,espace politique en
récusant I'image dichotomique qui lui est associée : I'Etat en ses palais
d'un-côté, les gouvernés en leur chaumière de I'autre. En fait, l,espace
politique est habité et animé par une série d'instances infra ou supra-
étatiques qui signalent une tendance à la dissémination du pouvoir.'Le
Porrvoir tend à organiser l'espace coextensivement par rapport à lui et
à le structurer selon les exigences de sa pérennisation : màis comme le
pouvoir tend également à constituer dei systèmes clos, I'espace qu'il
structure est un espace entropique. D'oir la deuxième direction- de
recherche.

2. - La représentation d'un espace < libre D, non rigidifi6 par des
s-lructures de pouvoir, d'un espace de communication qui soit le lieu
d'activités de libération, notammeDt par le contact avec les ceuvres
9.lart, symboles d'un espace néguentiopique, parce que le souci de
I'homme est en son < centre " (25). DanJ cètte perspective la notiou de
couple. revêt une signification importante car èlle permet d'affiner et
de- spécifier, plus profondément, en termes humaini, le champ de ce
qu'avec Bachelard nous appelons une topo.analyse (26), mais une topc
analyse politique de l'espace vécu : le côuple àet en cause la structu-
ration dissymétrique de l'espace institué, èt rigiaine par les rapports
de pouvoir. auparavant tentons de restituer li signifiêation essentielle
de la notion de topos.

Un lieu, w topos, ne se repère pas seulement par rapport à un
espace présumé signifiant de soi. L'espace lui-mêmè n,a dè fonction
et de valeur référentielles qu'à la condition d'être le support, quasi-textuel,
d'un signe ou mieux encore d'un sens. C,est la force- âe liaison du sens
qui p-ermet 

.d'échapper à la dichotomisation du temps et de I'espace
dont I'effet dislocateur sur le fonctionnement intellectuel a été si càtas-
trophique en occident des siècles durant. Diversifi.ant nos approches
méthodologiques appliquons alors la suggestion d'E. Benveniste-ét déve-
loppons- les implications du vocabulairé des institutions pour une véri-
table phénoménologie politique (22).

_ Heidegger, par exemple, s'est attaché à dégager toute la signification
de la notion d'espace dans un cadre mental détirminé par les é[rmologies

. (24).cf. -centre, Périphërie, Territoire, publication du centre universitaireoe t(ecnercnes Admrnistratives et politiques de picardie, p.u.F., l97g et Gus-taveNicolas.Elscusn, u L'e9p_ace commi riôuverte ËiG" âu t ïuâit-",' soàololi"du travail, 1978, n. 4, p. i97.
., Iï,lNicolas Scnorrrn, Le.Nouu-el Esprit Artistique, DenoëL, Gonthier, 1920.N'. ùcno[er evoqu€.la possrbilité de créa.tion d'un espace artistique " anti-anomlSlf,l .en se,.référant -directement à Durkheim (p. laa).

\7El !! poétiq.ue d.e l'espa.ce,. p.U.F., 1928.
rztt vocaourate des institutions indo-européennes, Tome 1, Editions deMinuit, 1969.
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de la _langue_ grecque (28). considérant, dans cet esprit, les deux rives
d'un fleuve il montre qu'elles sont néant, étrangèreJ l,une par rapporr
à I'autre ^tant qu'un pont -ne les relie pas. Le pbnt est ici i'expreision,
la matérialisation d'une liaison et d'un sens. Le pont empru;té c'est
!e, qeqs qui s'inscrit dans Ïespace humainement unifié. Ctest ce que
Michelet quant à lui avait déjà observé et noté à propos de la Révo-
lution- Française : l'espace monarchique est un espacè contradictoire,
à la fois alvéolaire, anarchique et monothétique, faisant de la France
un agglomérat de sujets étrangers les uns par rapport aux autres et
communiant illusoirement dans la personne fantasmatique du Monarque.
A la Révolution sera associée au contraire l,idée de loutes, de ponts,
d'espace fraternel et libre facilitant la communication. Mais à son tôur h
Révolution va établir un louvel espace géométrique sur lequel se pro
jettgra une organisation politique à tendance monologale. voièi comment
le Constituant Thouret décrit ce < nouvel D espace : < Tout le monde
sent combien dans un vaste empire il importe pour l,uniformité dê
I'administration, pour la bonne surveillance des âdministraieurs, pour
F facilité -des gouvernés, d'avoir des divisions de territoire à peu près
égales et d'une étendue calculée sur celle qui convient au meillèur exer-
cice des différents Ttouuoirs n. L'espace resle un lieu de scission et de
séparation (29).En quoi le couple est-il concerné?

B. _ L'ESPACE DU COUPLE ET LE FACE A FACE HOMME-FEMME

Si I'on s'interroge sur la genèse de I'espace séparé, de l,espace de
rupture et de scission, c'est bien la problématique du couple que I'on
rencontre dans la mesure où. la séparation dedans/dehors s'institue à
partir de la première division homme/femme. A celle-ci la maison, le
foyer,l'intérieur comme l'on dit. A celui-là les champs, les forêts, I'espace
extérieur. Le clivage se durcit et se redouble dès lors qu'il indique
l'exacerbation d'une relation de pouvoir- Dans ces conditionJ l'intériorité
de la femme ne sera plus constitué seulement par son foyer mais par
son propre corps, par son aptitude à la procréation qui fait de ce coq)s,
par rapport à Ia maison, I'intérieur d'un intérieur auquel l,homme ne
saurait avoir accès et qui marque spatialement et psyChanalytiquement
les limites de son pouvoir. Il est remarquable d,observer alori comment
I'homme restructure toujours son propre territoire en fonction d,une
image du couple mais d'un couple qui supporte le fantasme d,un pou-
voir inextinguible.

- _ - Au plan institutiorurel, le royaume pour le Roi, la ville pour le
Maire, I'entreprise pour son propriétaire (30), le parti pour son Chef,
représentent inconsciemment l'épouse, ou à un niveau psychanalytique
plus archaïque, la mère ædipienne. Le rapport de force entre les éntiiés

^ _ (28) . Bâtir, habiter, penser D et < La chose p in .Essais et cortférences,
Gallimard, 1969, pp. 170 et s.
., \29) ÀsseTblée_ nationale, séance du 3 novembre l7$g, crtê par P. LæsNons,
L'administration du xvtr siècle à nos jours, p,U,F., 1969, p. 33.

(30) F. Blrucut, The corporate eunnuch, Coronet, 197.
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en présence se reproduit selon le schème d'un couple asymétrique et
virilocentrique dominé par r.rn Mari-Potentat.

- L'imaginaire lui-même se trouve atteint par une telle structura-
tion : par exemple les coalitions politiques sont souvent représentées
comme des couples mais dans lesquels chaque partenaire tente de se
placer dans la position du mari, d'un mari u homosexualisé " 

(31). Cette
homosexualisation, au demeurant ne reste pas fantasmatique. Elle est
en rapport avec la dénaturation de I'espace quand celui-ci devient le
support des institutions concentrationnaires,

- En effet, le camp institue lui aussi une scission dénaturante de
I'espace entre le dehors et le dedans. Cette dénaturation est à prendre
dans son sens littéral. Le camp ne partage pas seulement l'in-group et
l'out-group .' il est également un lieu de destructuration du couple
puisqu'il concentre séparément des hommes ou des femmes. La fracture
sociologique est, si l'on peut dire, moléculaire. La fonction dénaturante
et pervertissante de I'institution concentrationnaire se reconnaît alors
dans l'établissement d'un homosexualité clandestine ou officieuse. A I'in-
térieur de ces camps certains hommes se servent d'autres hommes
comme de femmes, D'ailleurs, en cas de résistance ou de réticence de
la part de leur victime, ils n'hésiteront pas à recourir à,la force bru-
tale, au viol. Cette dénaturation aboutit à son terme entropique extrême
lorsque le détenu, déchu de son ultime dignité, finig p41 se donner
la mort (32).

Aussi retrouver un espace vivant implique que la femme y soit
réintégrée comme l'élément irremplaçable d'un couple créateur. Prenons
pour le comprendre un nouvel angle de vue, celui de I'anthropologie, et
d'abord de l'anthropologie ethnologique.

A ce sujet, si I'extrapolation des travaux de Pierre Clastres au fonc-
tionnement des sociétés contemporaines, industrielles, consommatoires
et étatiques est souvent discutable, ses observations ne laissent pas d'être
tout de même fortement suggestives pour notre analyse. Voici par exem-
ple comment se structure autour de la femme le foyer - au sens
propre comme au sens figuré - d'une famille dans la tribu des Indiens
Guayakis : la femme se trouve divisée métaphoriquement de haut en
bas et selon sa double nature. La face antérieure c'est le côté mère,
là oir s'installent les enfants qui dorment entre le père et la mère
laquelle ménage de la sorte rme frontière entre I'espace enfantin et
I'espace des adultes, la face postérieure c'est le côté épouse réservé au
mari. S'il y a plusieurs maris une division supplémentaire s'opère sur
le corps de la femme. Le secteur privilégié, celui qui définit la féminité
même de la femme, appartient au mari principal. Il dort à peu près
perpendiculairement à la fernme, la tête appuyée sur sa cuisse. Le mari
secondaire se place à l'opposé du principal, la tête près de celle de
l'épouse commune. S'il y a un troisième mari il lui reste comme dernier
venu, la place du milieu, la plus neutre sexuellement (même si la femme
nourrit pour lui une secrète préférence) (33). Ces obserrations sont
éclairantes car elles indiquent la fonction de centre assumée par la

_ (3t) Cf,.^lq caricature de Sennep, cité par M. Soulier dâns son E. Herriot,
A. Colin. 1962.

(l?) Df. Michael -Srnryr, !a misère sexuelle en U.R.S.S., Albin Michel, 1979.
(33) Chronique des Indiens Guayakis, Plon, 1972.
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femme et, de manière plus < concentrée D par le centre vital, génésiaque
du corps de la femme. Pourtant dans cet espace " vaginal " (34) les
hommes n'occupent pas une fonction paritaire, mais périphérique. La
forme dissymétrique reste donc persistante.

- Abordons alors un autre type d'analyse anthropologique, en phase
directe sur notre culture, I'anthropologie biblique, et partons d'une polé
mique : celle que suscita un doctrinaire du xvtr' siècle, Sir Robert Filmer,
qui entendait justifier le caractère intransgressible de l'autorité monar-
chique (35) par I'exégèse de I'Ancien Testament. En ce sens Filmer
affirme que I'autorité monarchique est d'essence et de volonté divines
puisque Dieu aurait institué, dès I'origine, Adam comme seigneur et
maître sur Eve dans le couple primordial. En fait cette affirmation n'est
rien de moins qu'idéologique si I'idéologie se définit comme une pensée
détournée de son sens originel pour justi-fier un pouvoir. Cependant elle
a I'avantage de nous donner une occasion de progresser épistémologique-
ment en tentant de retrouver ce sens authentique dans la Bible. Repre-
nons pour cela la suggestion méthodologique faite par E. Benvéniste
mais en l'appliquant cette fois au vocabulaire hébraÏque et à sa culture
ambiante puisque c'est elle qui " idéologisée u par Sir Robert Filrner.

Notons au préalable que le terme hébreu qui désigne le lieu, maqom,
loin de désigner un espace connoté par I'immobilité et la permanence
minérale, est formé sur la racine du verbe qom qui désigne la vertica-
lisation, le surgissement, l'événement, lesquels connotent à leur tour le
verbe exister. Un espace en soi est néant. Par contre wr lieu se désigne
par l'événement qui s'y produit et dont il conserve la mémoire active (36).

Dans cette perspective une des premières topologies qui nous soit
indiquée est celle qui, situant la femme par rapport à I'homme, fonde
le premier couple potentiellement créateur. Selon le texte biblique lit-
téralement Dieu dit : il n'est pas bon que I'homme soit seul, je vais lui
faire une aide " comme son vis-à-vis " 

(37).
Ce rapport implique et annonce un face à face, condition préparatoire,

mais non suffisante (comme la suite du récit le montre), d'un dialogue :
la femme en tous cas est située en face de l'homme comme celle qui a
charge de l'aider, en contredisant éventuellement sa parole. Sans la femme
I'homme n'est plus qu'un mâle stérile au regard de son historicité.

L'espace-temps, ainsi constitué par une topologie relationnelle, est
élevé ensuite du niveau topographique initial jusqu'au niveau de sa
signification existentielle : lhomme et la femme sont réputés face à face
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(34) Par opposition à I'espace phallique des sociétés virilocentriques._-_
(:s) voir lè-1" traité du g,6uvernèment-cipil, de John Locke, Everyman, 1968.
(36) C'est pourquoi l'espâce biblique est toujours un espo.ce-temps. Géo

graphiquement il désigne, dans la dimension du futur, une direction vers
làouellè une marche 5'oriente; dans la dimension du présent, un lieu de
rendez-vous, un potentiel événementiel ; dans la dimension du passé, I'inci-
tation non oas à une archéoloeie mais à une anamnèse dvnamisante.

(37) Genèse, 2, 18. Cette to-pologie représente une véritable mutation. On
obsdrvêra en éffet que dans lbrdrè de la mythologie grecque, ( Ouranos ',
Ie ciel nocturne, est < vautré de tout son long sur la Terre sans permettre
à ses enfants de monter à la. lumière ". Il faudra oue . Kronos > castre son
père pour que celui-ci consente à s'éloigner de " Gaiâ r sa femme (cf. M. DÉ
rneNuri et J.P. Venr.raNr, Les ruses de I'intellieence et la Metis des Grecs, Flam-
marion, 1978, pp. 67 ss). On voit donc l) la ielation directe de la structuration
de I'esiace êt à'un couple originel,2)'la conflictualisation immédiate de cet
espace à cause des troubles de ce couple.

c.u.R.À.P.P. m
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seulement quand un dialogue créateur les unit en faisant de leur couple
la véritable source du temps et de l,Histoire (38). L'espace qui était
un ( a priori > devient, au terme de ce processus une æ.uvre qui vaut
ce que vaut la relation qui la structu-re et le sens qui s,y animè.

.. Cette aplysg anthropologique, loin de rester exotique ou archaique,
s'intègre dans les schèmes fondamentaux du couple tels qu'ils appa-
raissent à la source de la sociologie contemporaine. euelques-remarques
préliminaires s'imposent à ce sujet.

C. _ COUPLE ET TOPO-ANALYSE SOCIOPOLITIQUE

Comme on a décrit I'image de la psychanalyse (39) on pourrait esquis_
ser celle de la sociologie. Elle représenteraii des groupès, des entités,
des systèmes, anthropologiquement anonymes dans la Àesure oir seule
la psychologie est censée s'occuper de I'individu qui, seul, à son tour, est
réputé avoir un visage. Trop souvent la sociologie semble être la disci-
pline non pas tant du collectif que de l'indiff?rencié, du non-affectif,
du ON, pour employer ici une catégorie heideggerienne.

Mais cette image de la sociologie n'est-elle pas également le résultat
d'une sorte de refoulement, d'autocensure pai les sociologues de leur
affectivité ? Attitude dont il faudrait pouvoir analyser les éauses et les
e_ffet_s en termes de psychosologie de la connaissanCe. car dans la pensée
de Comte, de Proudhon, de Marx, pour ne citer qu,eux, le couple est
considéré à titre principal comme la véritable matrice (40) de- la vie
sociale et de l'aptitude originelle à la signification collective.

_. a) Dans la présentation que Raymond Aron, par exemple, fait d.e
l'æuwe de Comte, la formule capitale de ce dernier est iappelée qui
désigne par ailleurs les limites du grief de < sociologrsme,- qu,on iui
adresse lrrlgairement : <( on se lasse d'agir et même de pensei, on ne
se lasse pas d'aimer > (41). Par suite R. Aron a raison de rèlever I'impor-
tance de I'expérience biographique de comte 'avec clotilde de Vaux car
comment reconnaître, fut-ce dans I'observation analytique, ce que l,on
est incapable de ressentir personnellement et que I'on eit tenté âIors de
décréter d'inexistence (42) ? Pour comte I'amour confère sa cohésion
dynamique à une cellule familiale oir I'homme et la femme, l'époux et
l'épouse, restent encore situés dans une topologie de division du iouvoir.
Mais comte définit cette topologie de tèlle ;orte qu'elle indufse une
communication novatrice au lieu de se fixer sur ses dèux pôles initiaux :
si I'homme dispose du pouvoir que donne la force, h fémme, elle, est

. .-(38) V-oir < L'autre daqs la conscience juive", colloque des intellectuelsj.r{fg de langue française. La confrontation àes iniervËniiô;; dE. 
-iavinàJ-êl

cl'h,lian€^Ama{9 l-"tw Vdensi est particulièreïnent significative.
(Jy) serge Moscovrcr, La...psychanalys_e, son image et çon public, p.V.F., 1972.

, _-!4!)_D_11.- son étude déjà éitée, G.N.' Fischei âssiÀiiè aïêitêmëni'i'éspâc€
a une malrlce.

9!l L"t étapes de la pgngQe.sociologique, Gallimard 1966, pp.123 et s.({2) Dans cet esp_rit Madereine Graîritz 
'cite 

en exergue àê sôn ètrapinesur les techniqu€s d'enquête la formule de Malraux " Four parler dà6ouraux- arnoureux il ne farlt- pas avoir fa,it une enquête iur trariiôur, 
-il-fà"t

avoir été amoureux " (Méthôdes des scièiceiioci"tëi, patîr, ;:'sit}'
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investie du pouvoir spirituel qu'Auguste comte considère coûlme le plus
" noble >.

Loin de scléroser une _relation d'opposition et un mouvement sépa-
ratiste entre I'homme et la femme cette topologie induit au contraîre
une complémentarité et davantage I une supplémentarité. En effet, c,est
déjà au niveau du couple que se vit I'axiome sociologique : le tout est
supérieur à la somme de ses parties.

- . b) Proudhon, quant à lui, apparaît dans cette même perspective qull
développe (43). La société est inviable si I'expérience dè h-complérien-
tarité n y est pas faite par ses membres. Remarquons que chez pr-oudhon
la théorie de la mutualité repose d'une part sur un postulat anthropG,
logique et d'autre part sur une dynamique du couplè. Suivant ce pos_
tulat : < devant I'homme son semblable, absolu comme lui, I'absolutiime
de l'homme s'arrête court; pour mieux dire ces absolus s,entre-détruisent
ne laissant subsister de leur raison respective que le rapport des choses
à propos desquelles ils luttent >. En d'autres termes, I'absolutisme du
JE monologal est générateur de guerre dont un des principar:x produits
dérivés est Ia persistance d'une active topologique polémogène. 

-

rl est remarquable de constater ensuite que Proudhon a été particuliè-
rement conscient de I'effet inducteur de ce rapport sur le conflii homme-
femme : < par cela même qu'une femme sort de son sexe, écrit-il, et
veut s'égaler à l?romme il arrive qu'elle est dominée par une pensée
fixe qui de ce moment ne la quitte plus, lui tient lièu de génie et
dIdée. Cette pensée est qu'en toute chose raison, vertu, talent, là femme
vaut I'lromme et que si elle ne tient pas la même place dans la société,
il y a violence et iniquité à son égard ". Et proudhon ajoute < le nivel-
lement des sexes aboutit à Ia dissolution générale" (44).

Ces déclarations appellent quelques observations :

1. - Non seulement la mimétisation de la femme sur I'homme repro
duit la topologie de guerre que nous avons analysée mais elle la iait
intérioriser par la femme qui I'inscrit dans un univérs symbolique conflic-
tualisé à son tour parce qu'unidimensionnel (45).

2, - La revendication par la femme d'occuper la même place que
l'homme aboutit à une dé-différenciation, à une confusion dei identiiés
et des imagos sexuelles qui entropisent le système social, ce que con-firme
Ia-nthropologie génétique contemporaine : comme le soufigne Bruno
Ribes, si la bactérie se reproduit par simple quantification (deux de l,un)
et sauf accident vit identiquement la réalité, la reproduction sexuée
subordonne la quantification à la qualité (un de deux) et fait dépendre
la survie d'une nécessaire différence génératrice, non- sans dépeidition.
II n'est alors d'avenir que sous la modalité de vivre autremint (46).

{a.Q lgales, Collection ldées, 1966, pp. 324 et s.
(M) Ibid.

..(45) Sur.le rôle.de Ia mimétisation dans Ia violence voir René Grnenn,.La
vtolence et le sacré,,Grasset, 1973. La mimétisation insère les acteurs sociaux
clans une unidimensionnalité qui exclut la possibilité de l'alternative. Celleci
se reconstitue à partir d'une redécouverté du sens de la transcenda-nce,
Esprit, nov. 1973. 

-

(46) Ethique _et -biologie, UNESCO, 1979, pp. 114 et s. gsl6n \1l2dimi1 JAlr-KEIJ'trrrcH c'est Ia femme qui est a I'autre par excellence r.
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Proudhon insiste sur la fonction vitale du couple pour la société
toute entière. Ltromme et la femme y apprennent la coexistence immé-
diate en faisant l'apprentissage de la différence qu,ils paciflent progres-
sivement. Par-là même le dialogue dans le couple dèvient une sorte
de propédeutique drr diatogue collectif, non seulement pour I'apprentis-
sage de la communication, mais encore pour l'émergence progreisive des
valeurs, et principalement, de celle qui est à la base de ioutè h pensée
de Proudhon : la justice comme alternative de Ia violence.

c) A l'origine chronologique et intellectuelle de la pensée de Marx
on découwe une thématique analogue. Comment Marx, en effet, défi-
nit-il ( l'être social " ? Selon sa propre expression par le couple : < le
rapport le plus direct, le plus naturel, affirme-t-il, e1 le plus nécessaire
de l'être humain à l'être humain est le rapport de l'homme à la femme.
D'après ce rapport I'on peut juger le degré du développement humain > (42).

On constate que la topologie dégagée par Marx n,est pas seulement
sortie de l'anon5rmat anthropologique grâôe à h désignàtion explicite
comme homme et femme des deux pôles qui la constitueni spécifiquement.
Pour_Marx cette_ topologie est le suppoit, le vecteur d,unè prdgression
de I'Humanité. cette progression peut être qualifiée, qualitativement, de
développement dans la mesure où d'une pait ene htmanise ra nature
sortie de son état d'anonymat cosmique ou tellurique, et où, d,autre
part, elle désenclave I'homme individu-séparé qui se retrouve alors en
relation d'universalité avec le genre humain, universalisant par-là même
une topologie relationnelle créatrice.

._ Pour Marx, soulignons-le, ce processus ne se produit pas de lui-même :
iI est activé, animé, pris en charge par un imour .. < Si tu supposes
-lhomme en tant qu'homme et son rapport au monde comme un rapport
humain tu ne peux échanger que I'amour contre I'amour, ta confiânce
contre la confiance... Si tu aimes sans provoquer d'amour réciproque,
si par ta manifestion vitale en tant qutrommJ aimant tu ne te trans-
formes pas en homme aimë, ton aÀour est impuissant et c,est un
malheur r, (48).

Loin de se réduire à un manifeste < romantique, cette déclaration
rgvlle- loutg sa gravité sociale et anthropologique ii l'on souligne à leur
véritable degré d'importance deux de sès éléments fondameritaux :

1. - L'amour est une initiative portée par une responsabilité. L'amour
récuse, la rela_tion sujet-objet. Il ne suscitè et ne connaît que des sujets.
A ce titre il dégage le rapport humain du circuit entropiquè où l'enferrde
sa structuration en fonction d'un objet passif ou ineite.

2. - Mais Marx situe un autre enjeu de l,amour : il est de mettre
fin au malheur, créer du bonheur, de faire de l'existence une existence
heureuse, centrée de manière de plus en plus autonome et auto-stimulée
sur - ce que I'on appellerait dans la terminologie psychanalytique les
instincts de vie.

(47) Manuscrits de 1844, p. 86.

.*.^!!8)j4:I:^ 14:_91 *"sure qrrelle déperdilion de sens certa.ine ( coupure
eprsremologlque ' est de nature à provoquer dans I'ceuvre de Marx sl on en
concentre la quintessence dans Le- capitàL,
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La conceptualisation de Marx met en évidence ce fait essentiel : le
couple n'est pas un à priori, mais une @t|vre, qui engage chacun des
partenaires aussi bien_psychologiquement que sur le plan ae l,éthique
si I'on définit celle-ci de la manière la plus simple coÀme h recherche
de la vie et le refus du malheur. sous ces différents angles de vue le
couple apparaît comme -l'instance de production - pour reprendre la
terminologie d'Henri Lefebvre 11 d'un espace, ni carèérar, ni belligène,
d'un espace pacifié et créateur. Mais pour cela il doit répondre à la ques-
tion du Pouvoir (49); sa créativité interne en dépend et la créativité
sociopolitique tout entière.

ru. - COUPIE, POUVOIR

ET CREATIVITE SOCIO-POI.ITIQUE

À. - LE SCHEME DU POUVOIR
COMME " RESISTANCE D INTELLECTUELLE

. La _portée heuristique du couple pour la créativité sociopolitique prc
c9d9 de ce qu'il constitue une alternative à vn système dont les taracté
ristiques sont la fermeture et la conflictuaHsâtion. pour en prendre
conscience il est nécessaire de se représenter la relation humaiie dans
ses termes spécifiques, en acceptant de reconnaître le caractère méta-
phorique de ses formulations en termes cybernétiques ou stratégiques
aussi o sophistiquées > soient-elles.

Il nous faut ici faire deux remarques, I'une d,ordre épistémologique
concernant les orientatiorzs des sciences humaines et plus particuliere-
ment de, la Sciencp politique, I'autre plus directement méthodologique à
propcs des processus de conceptualisation à l'æuvre dans cette dernière
discipline.

1. - Si I'on admet avec Michel Foucault la ( nature > universelle
et endémique du pouvoir mortifère (50), on s'oblige sur le plan scienti-
fique et éthique à élaborer une alternative. Comment la concevpir? I-e___,.,
diagnostic d'universalisation ouvre lui-même cette alternative : !i nous 

-

sommes présumés exercer partout des rapports de pouvoir, c,est éga-
lement otr nous nous trouvons qu'il est possible de limiter, hic et huic,
cette tendance, en attendant de la liquider au sens psychanatytique de
ce mot. Pour " liquider > le pouvoir dans la société la transformation
de I'Etat et des appareils idéologiques est sans doute un objectif stra-
tégique. Mais il n'est pas nécessaire, là aussi, d'attendre les impulsions

. -(49) En tant qu'il induit une relation entropique. or) un suiet actif tend
à dominer un <.objq!, passif. Il ne s'agit évide-mrhent pas dû pouvoir au
sens, de _< capacité d'accomplir tqlle .ou telle chose", déÊnition ireutre qui
occulte et refoule toutes les signiîcations inconscienteS du pouvoir telles {ueles met en évidence l'anamnès'ê instituiionnètte. 

---- --

(50) La ttolonté de sauoir, Gallimard, 1976.
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du sommet ou du centre. Cette transformation est concevable à notre
propre échelle, sur notre propre ( territoire >.

2. - A cette fin une conceptualisation adéquate est indispensable.
L'alternative du pouvoir ce D'est certes pas ( encore plus de pouvoir >,
en s'imaginant que le paroxysme engendre logiquement I'autoliquidation.
De telles constructions paradoxales en disent long sur la résistance du
pouvoir considéré comme " schème o mental. Cette alternative ne peut
être que le dialogue, mot très vieux et très neuf à la fois qui renvoie
à une pratique difficile mais inéluctable (51).

Cependant penser la relation politique comme dialogue inter-humain
- si cette expression n'est pas trop pléonasmatique - c'est s'obliger
à abandonner des pseudos conceptualisations qui sous l'apparence de for-
malisations rigoureuses maintiennent toujours le rapport inter-humain
dans un contexte métaphorique oir se décentre, se dissout et se déréalise
progressivement sa dimension irréductible : la responsabilité.

L'æuvre de Michel Crozier en est un exemple actuel et frappant (52).
Pour M. Crozier le changement social implique l'élaboration d'une stra-
tégie, I'ordonnancement rationnel et prospectif des jeux réciproques
développés par des acteurs sociopolitiques dans un système qui doit
rester ouvert. Soit. Mais d'une part, la notion de stratégie reste investie
psychologiquement par son contexte naturel : la guerre, cela aussi bien
consciemment qu'inconsciemment. D'autre part la notion de " 

jeu 
"

conserve une connotation ludique et de simulation qui produit le
décentrage dont on vient de parler, Iequel favorise la déperdition de
sens de la responsabilité humaine, immédiate et indivisible. Au surplus
lorsqu'on soutient qu'un système doit rester ouvert on n'a rien dit sur
les conditions de cette ouverture. Tout se passe comme si I'effort de
théorisation de Michel Crozier sou-ffrait d'une sorte de carence épisté-
mologique. Dans un premier temps il met bien en cause les compor-
tements de pouvoir et d'autoritarisme qui entropisent le système social.
Mais c'est pour ajouter que " seul le pouvoir peut arrêter Ie pouvoir " 

(53),
expression qui exprime beaucoup moins une tautologie qu'un effort
épistémologique ne trouvant pas ses concepts adéquats. Enfin il affirme :
u si l'on parle du pouvoir comme d'un bien à montant fixe dont on ne
peut donner une partie à Paul qu'en déshabillant Pierre le problème est
insoluble >. Il semble donc que tr{. Crozier incrimine directement la
structure et le mouvement mortifère des jeux dits à somme nulle, ce que
confirme la suite de son propos : < on ne peut avancer que parce que
la somme de pouvoir engagée dans les activités humaines est extensible
grâce à I'explosion des interactions et des communications entre les

(51) On peut dire que toute l'ceuvre de M. Foucault est traversée par
cette problématique du dialogue qu'il n'explicite cependant pas. Dans son
ouvrasè Thinkini politicall.t, oui 

-constitue 
une claire mise au point sur

les teidances act-uelies de la iecherche en science politique, Jean Blondel cons.
tate que les communications dialogales ne sont guère 

-faciles 
à étudier. Mais

depuiô quand la science-politique s-e caractérise-tèlle par une recherche de la
faôilité ?- (Sur I'épistémolôgie ei la pratique du dialoguie politique, voir G. Bun-
opru. Traité de 

'science 
politique, 

-tome 
VII, L.G.D-J., qui sè réfère courtoi-

sement à notre thèse suf Le diaiogue potiti'que, Parii I, 1975, et en reprend
un échantillon bibliographique signiflcatif).

(52) On ne change pas la société par décret, Grasset, 1979 et L'acteur et
le systèrne (avec E. Friedberg), Seuil, 1977.

(53) Ibid., p. 128.
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hommes ) (54). Mais justemelt comment réaliser cette extensibilité ? il
est indispensable par conséquent que ces interactions et communications
soient véritablement néguentropiques et positives. pour cela elles doivent
être ouvertes et créatrices- Donc être dialogales. on pouvait attendre que
M. crozier fasse ce saut épistémologique (55). En fail sa théorisation ne
peut se dégager de la notion de pouvoir qui lui impose sa forme :
< vous accepterez que i'aie du pouttoir sur 1)ous si moi-même en contre-
partie j'accepte que uous en ayez sur moi>. Le pouvoir reste une notion
quantitative de I'ordre de I'avoir qui induit toujours une relation de
subordination et de maîtrise, ce que marque I'utilisatiou de la préposition
q sur > (sar vous, sar moi) qui reconstitue la topologie conflictuelle
dégagée plus haut.

Concevoir une alternative créatrice à la relation de pouvoir implique
nécessairement un effort de représentation directement anthropolôgi{ue
de la relation politique. C'est à ce point précis qu'une -autre 

anatyre 
-au

couple prend une importance fondamentale : celle de Durkheim, car
elle concerne cette fois plus directement le rejet des relations humâines
formalisables en termes de jeux à somme nulle avec le dégagement des
sources mêmes de la créativité sociale et politique. Cet aspect de l,æuvre
de Durkheim est généralement sous-estimé. Stevens Lukei, par exemple,
ne lui accorde que quelques lignes dans sa biographie (56I. Il est vrai
que dans I'ensemble de la production de Durkheim cette analyse est
très discrète (57). Elle s'avère cependant déterminante, parce-qu'elle
s'insère centralement dans la conception durkheimienne de la créalivité.
T.l ne s'agit pas en effet de décrire la morbidité de la société, comme
dans le Suicide, en la référant à une anomie désignifiante. Il ne suffit
pas non plus d'affirmer que la vie sociale n'est concevable que si chaque
individu ne se considère pas comme une monade et uné fin ultime,
que s'il est capable de se décentrer et de s'ouvrir en direction de
I'autre (58). Il faut aussi désigner le lieu de ce décentrement originel
et de cette ouvertu-re primordiale, puis en décrire les processus concrets.
C'est au cours d'une intervention à la suite d'une conférence sur la
morale sexuelle que Durkheim va nous indiquer quelle est, selon lui,
I'instance ultime de la créativité sociale : le couple humain. pourguoi ?
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B. _ LE COUPLE CREATEUR SELON DURKHEIM

Durkheim commence par rejeter les explications de la sexualité tirées
de l' " hygiène, ou de la nécessité d'assurer à la structure familiale
une stabilité que lui ôterait une trop grande licence laissée à ses membres.
En la matière, les explications habituelles lui paraissent banaliser et
dénaturer la signification de la relation sexuelle humaine. En croyant

(s4) Ibid., p. 237.
(55) Ce que laissent_entrevoir des études comme < Sentiments, organisations

et systèmes u, Rettue française de sociologie, n" spécial l97Ll97l,--p. t41 et
< Les facteurs socio-culturels ', in Les conflits sociaux en Europe, Ed. Mara-
bout, 1971.

(56) Pencuin Books, 1976, p. 531.
(57) Textes 2, F,d. de Minuit, pp. 241 à 251.
(58\ Education morale, P.U.F., 1964.
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(59) Ed. de Minuit, tome 2.
(60) Voir Leon Brunschvicg notamment.
(61) Cité par S. Lukes, p. 340.
(62) Gregorio MenenoN, Don Juan et re Don ruanisme, Gailimard, rdees.

.. (63) -voir les métaphores- militaires dans < Les liaisons dangereuses >. Faut-il raplreler aussi que ae racro!-etaif àhiËËia;aTtiir"riËïîËii?â"Jèil'Ëii v. c*-trx, r-a vie sexue[te dans ta cnine arcîèïie;c"iï;;d, 
'ièi,"fffi.'îïàog.

expliquer la nécessité d'une morale sexuelle par le besoin de reprt>
duction biologique et sociologique on ne fait que confondre le niviau
animal et le niveau humain de la sexualité... loutes les religions sont
unanimes au contraire à voir dans la sexualité humaine un àcte grave,
solennel, religieux (59). Parce qu'il recèle une contradiction partic"tic." i
$'t1ne qart il comporte une puissance associative mais d'âutre part il
fait naître une relation dégradante.

comment Durkheim va-t-il expliciter ce paradoxe et tenter de le
dénouer ?

L'acte sexuel, en premier lieu comporte un élément qui . froisse le
sentiment moral >. Durkheim se repôrte à Kant : dans l'acte sexuel
un être sert d'objet de plaisir à un autre être. cette dénaturation est
contraire à la dignité humaine, à I'importance de la personne, dont Dur-
Fh"ip, faut'il le rappeler, avait une conception quùi sacrale (démenti
le plus net, aux idées toutes faites qui asslmilenf h sociologie de Dur-
lrh"iq à une_ négation de I'individu)- (60). pour Durkheim iâ personne
humaine est investie de " la transcendante majesté que les Eglises de
tous temps ont conférée aux Dieux r (61). par-rà même la persônne esr,
e-n qugl-eue sorte, protégée par cette limite qui crée un espacè vide autour
des objets saints. cette limite établit entrè les êtres hùmains une dis-
tance sacrale : toucher à un objet saint sans observer les prescriptions
du rite c'est commettre une profanation, un sacrilège. of dans lâcte
sexuel cette profanation atteint précisément une e*ceftionnelle intensité
puisque les partenaires s'abîment pour ainsi dire l,un dans l,autre.

Arrivés en ce point de I'analyse durkheimienne on serait tenté d'incr!
miner son caractère non pas moral, mais moralisateur. cependant I'appro
che aussi bien phénoménologique que psychanalytique àes perveriions
vient la confirmer. Reprenons par-exemple des-gt'and.es æuwes litté
raires dont le thème est le viol psychologique ou la séduction subver-
sive (62). Dans tous les cas il s'agil po,ritè séducteirr de transformer
autrui en objet, de I'incorporer dans ie projet de séduction qui en fait
une proie, une cible, une occasion de plaiiir. Mais cette objectivation
est ensuite mise en æuvre par une série d'opérations de psychologie
appliquée, comportant une stratégie, des tactiques dont I'esprit est cetui
des opérations militaires ou de la chasse (63). précisé*ent ponr forcer
les résistances de l'autre, franchir cet espa.ce qui le sépare des aurres,
avoir indûment accès à son être le plus intimé sans rôn consenrement
véritable.

Durkheim était donc fondé à rappeler le caractère sacré des èrres
puisque l'entreprise du _séducteur èit précisément une entreprise de
profanation et que la violation des rè$ej qui autorisent l,accès à autrui
s'analyse en un refus de tout dialogué : i[ ne s,agit pas d,aimer ni de
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se faire aimer mais de se faire adorer comme un Dieu paTen, omni-
potent et sacrificiel (64).

La relation de séduction s'avère ainsi triplement stérile puisqu'elle
inverse I'orientation du rapport affectif créateur : 1) autrui 

^v 
seit de

moyen pour l'excitation d'une certaine image du moi du séducteui ; 2) l,en_
treprise de séduction est érotisée qu prix d'une profanation de rétrê que
le séducteur jette après usage; 3) rien n'est iréé par cette relatiôn,
sinon le négatif de la soufirance, et la déchéance, voire la mort de
l'être séduit et déchu. Pourtant la relation érotique selon Durkheim
contient potentiellement de quoi dépasser cet obstacle fondamental.

A partir de l'inévitable profanation initiale qui découle du fait même
de la rencontre de deux êtres un état de communion va être créé entre
eux. Les limites qui les séparaient I'un de I'autre vont alors se d.éplacer
et protéger cette fois I'entité qui est née de leur rencontre : le couple.
Dès lors, si la communion ainsi établie devient durable, la profanaùon
initiale disparaît complètement puisqu'elle a donné naissance à un être
nouveau (65). Mais, conclut Durkheim, si cette rencontre reste stérile,
si elle mène à une séparation, dans ce cas la profanation est définifi:
vement consommée : deux êtres se seront dévoilés le mystère de leur
ilii-9 identité pour se traiter ensuite comme des étrangeis. Il se seront
aliénés rien de moins que leur transcendance et leur Histoire aura été
rétroactivement annulée.

Toute la portée de l'analyse durkheimienne tient, à notre sens, dans
son extrême sensibilité à la créativité. N'oublions pas, comme nous ris-
quons de le faire sur le coup d'un conditionnement ethnocentrique,
que les religions dites primitives ou élémentaires n'ont légiféré sur la
sexualité que parce qu'il fallait faire le départ entre la viJ et la mort.
La. découverte psychanalytique a permis dè montrer en quoi une telle
législation s'est avérée parfois aberrante. Mais cet indispensable travail
critique ne dispense pas d'élaborer de façon positive lei termes et les
moyens du choix de Ia vie dont l'apprentissage ne saurait être éludé
par aucune civilisation. Aussi bien au plan social qu'au plan politique
l'analyse durkheimienne garde sa valeur et mérite d'êtré appiofondie.
La pisère sexuelle, décrite par Reich est le symptôme d'und àécadence
de. la liberté au profit des régimes totatitairei nàn seulement pour des
raisons " d'économie libidinale > mais aussi et surtout parce qu'elle est
le symptôme d'une perte du sens de la transcendance , elle iirdique le
franchissement des limites qui désignent la sainteté des êtres et signale
leur transformation actuelle ou prochaine en objets.

Affirmer que toute relation sexuelle comporte une dimension éro-
tique ce qui en fait une relation éminemment manipulable en termes de
pouvoir (66), cela oblige le politologue à la formulation d,une alternative

- - (64).,Liaisons dangereuses, p. 278. Le vicomte de Valmont et la comtesse de
Merteuil sont aussi des. < assàssils psychiques > au sens que donne Harold
p^gple; à.cette expression daæ L'effort pàur renàre l,autie fou, Gallimard,
rrté. l-a' vrctlme du vrcomte sombre en effet dans la démence orh elle s'anéantit.

(65) Il est frappant, en ce sens de comparei Ia ôônception de I'amour
chez Durkheim et chez Michel Levris. Ce dernier a aussi de I'amour une
c,onception sacrale mais elle sem-b]é statique, quantitative et donc susceptible
o'epursement : ( un amour durable est un sacré qui met longtemps à s'épui-
ser D écrit-il :, (L'âge d'homme, Folio, p. 126). pdur Durkhei-m lé sacré 

'est
une qualité de la, relation érotique et'dmouréuse.

(66) Comme cela fut affirmé par exemole au cours de l'émission sur
" Don Juan >, Antenne 2, 29 octobr:è 1979.
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au niveau même de son diagnostic. Au lieu de se contenter d,une simple
mise en évidence de la composante sexuelle de la vie politique il dbit
l?pp:ler _quelle est la signification de la sexualité et [uel êst I'enjeu
d'un dialogue politique intégral : le respect de Ia transcendance âes
êtres ou le rétablissement de celle-ci lorsqu'elle a été dégradée par une
politique profanatrice conçue par les gouvernants et vécue par les
gouvernés comme viol.

CoucrusroN

Deux reflexions sur les orientations de la science politique.

Au terme de cette étude sur le couple en science politique deux
réflexions méthodologiques à l'état brut s,amorcent :

a) La première concerne la différenciation entre les niveaux micro
et macro politique. Pour Jean Blondel (67) le passage de I'un à I'autre
se caractérise par I'extension sociométrique des relations humaines mais
au prix d'une aggravation de leur anonymat, à causl de la raréfaction
croissante des face à face dialoeaux.

Par suite une science politiqtré spécialisée au niveau macropolitique
peul se justifier par une argumentation < réaliste >. Mais ellé risque
également de se condamner à n'être, au plan scientifique, qu'une patho
logie qui s'ignore, emportée par son effort de théorisation generatè san"
se rendre compte qu'elle s'engage au fait dans une théorie implicite de
l'anomie intégrale (68).

b) La seconde réflexion porte sur deux des conséquences qui nous
paraissent les plus préoccupantes de cette tendance,

l. - La sectorisation de la science politique et sa marginalisation
par rapport aux autres sciences de I'homme (non seulement la psycho-
logie, mais aussi la sociologie en ses récentes orientations) (69) àans la
mesure or) elles se préoccupent de l'émergence et de la généralisation

(67) Thinking politically, p. 57.
_ .- (q8) Comme- exemple rééerit de cette tendance, voir l,étude de p. LÉrnNB et
J.P'. PoNSARD, " Nég._o^ciations ej-relations de pouvdir,, Rev. française de socio
t99rc, avrrr-Jurn 19t9, p. Z.-. L'extrême sophistication mathématique de cette
eruce occulre pre-sque entièrement son schème pathologique dé base : latendaDoe à transtbrmer l'autre en objet, schèmè qui éemble aller de soi.
Il ne suffit pas pour s'en démarquer de"le'considérLr=ômmJïieî-éànstanten
perceptrve ou culturelle_ des _actelrrs de la négociation. cette attitude métho,
dologique reconstitue dans le champ politolôgique un schème destructeur
dont on a vu la connexion mvthgrogi-lue'. L'eieËËË a[-" éômuat à-e-i sexes,,pris par ailleurs pogr illrstlgl des-négocàtiôni-Cànfliôtu"it"s,-ééhiiè pâifai:
tement cette connexion dans le cadre 

-de 
l'étude citée. L'idéé què ces-n,igô

ciatiglg _soient dialogales n'est même pÀ 
-è6âuétrèé.

-_. 16?)J9ir e+. sociologie,-Richard H. BnowN, A poetic for Sociology, Cam_brrclge. unrver.si.ty lress, 1977, et en psychiatrie. T. szmÉ, Le mytiié'dè tamaladte .mentale,.Paygt. 1976, et nolainment le passage'ou siâsz monre
,c^ory:."t.13_cr^ile hystérique peut être tradlite corime ërreur strâtégrque ae
la^ p^1rt_ g'ul 9.tre,,.g.ui ne. co.nçoit pas -l'at,ternative dialogale. A ralfrocheroe ce qur vrent d'ëtre noté à_propos de la <théorisation" du conflit dessexes en termes de o jeux conllictuèls ".
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du sens interhumain. Même si elles en sont à s'interroger, à la Iimite, sur
le sens de ce sens cette interrogation marque en tous cas leur souci
d'identifier les processus mortifères et les processus créateurs repé
rables dans leur champ particulier pour favoriser ces derniers,

2. - Sa dévalorisation au regard des citoyens (70). Comment plai-
dera-ton longtemps encore auprès d'eux le caractère scientifique de la
science politique s'ils ont le sentiment, soit qu'elle les ignore, soit qu'elle
les dédaigne, " politologiquement parlant >. De ce point de vue une
science politique monologale et autarcique ne risque-t-elle pas de se dégra-
der lentement en une de ces productions intellectuelles qui atteDdent
pour être rétrospectivement élucidées le Bachelard des années 2000 ?
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(70) Ce qui découle des critiques de John llnpz, (op. cif.), qui est aussi
co-éditeur de la très classique revue Comparative politics.


