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I. - DOMAINES

" Tâche d'aborder le poète avec quelques-uns de ses

Entre," r",",'"" ;.;- Ï ;Ï#." ;"" ;: de p,uri-
disciplinarité ne sont pas encore suffisamment atables et conhants
pour {ue I'on puisse parler d'emblée d'r "e Psychanalyse de l'institu-
tion politique comme un publiciste, par exemple, aborde sans autres
préliminaires çilre méthodologiques l'analyse de tel ou tel système
institutionnel, antigue ou contemporain. L'approche psychanalytique
de I'institution politique doit encore se justifier sur un plan disons
de << méthodologie diplornatiçle >>. Non seulement parce qu'elle con-
cerne, électivement, les éléments sexuels refoulcs (l) de la réalité
institutionnelle (I brs) mais aussi parce qu'il faut reconnaître les

(1) Sauf indication contraire les termes soulignés dans ce texte l'ont été
par moi.
. (1 bjs) -O_n trouvera c€tte assertion explicitée dans notre ouvrage La Poli-

tique de I'Inconscient, Payot, 1979, notamment dans le chapitrà sur * Le
problème psychanalytique ilu Pouvôir politique 

". Le témoignale de I'anthro-
pologue est souvent sans équivoque sur de pareils suiets soumis à I'action
d'une censure séculaire dans nos 

-sociétés 
dités modernes. Voici par exemple
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excès cornnris par des tentatives de psychanalyse politique aussi
offensives dans leu.r démarche que vulnérables scientifrquement.
Cette dégradation se reconnaît? notamment? au fait que le psychana'
lyste de l'institution tend à englober celle-ci d'un seul regard, sans
nuances, sans discerner le caractère quasi totalitaire de ce regard, ou
bien lorso;re dans un ensemble institutionnel et culturel il privilégie
I'élérnent partlculiet qui convient à sa critique et qu'il extrapole
ensuite à la société tout entière. Le - mauvais - s)rsppls remonte?
il est vrai, à la source, à Freud, dont on connaît les jugements à
I'emporte-pièce, entre autres, sur l'agressivité des holcheviks, ou sur
la reiigion cornme illusion. Il est vrai, également, que Freud noa
cessé de mettre en garde les utilisateurs de la psychanalyse contre
l'immoralité et l'illégitimité de la psychanalyse sauvage, sans en
excepter la psychanalyse sauvage de la vie politique (2). Cette mise
en gàrde, oIr doit le déplorer, est rarement entendue et la psychana-
Iyse s'en trouve dégradée au rang d'arme idéologique utilioée par
tous les camps en présence. Au bout du compte elle se trouve scienti'
fiquernent déprécié1, car coululent admettre tout de go par exemple
gue les événêments de Mai 1968 s'expliquent par I'impuissance des
étudiants à dépasser, sinon rnême à affronter, \e conflit cedipien;
que la théologie occidentale est animée d'une unique_ nralintention
qui serait celle de faire airner les chefs par ceux qu'ils oppriment;

{ue l'économie industrielle et capitaliste oscille sans cesse entre Ie
stade anal et le stade oral ?

La connaissance, fut-elle journalistique, de ces réalités psycha'
nalytiquement étudiées marginalise de telles théories parfaitement
accèptâbles, et même stimulàntes, en tant qu'essais d'e psychanalyse
app[iquée - selon la propre terminologie de Freud qui ne croyait
pai dèrnoi" élever au rat g de théorie n'importe laquelle de ses -explo'
rationc - mais irrecevables en tant que machineries à expliquer,
et à expliquer exhaustivement? af,rsolument, par une sorte de volonté
de puissance méthodologique tel domaine de la réalité institution.
nellè. Admettons toutefois qu'il s'agit là de maladies infantiles de
la psychanalyse institutionnelle, ou de troubles de croissance- Maig
des-troubles, ftlssent-ils de croissance, restent des troubles et risquent
de conapromettîe une croissance que l'on doit encourager non en
raison des bénéfices secondaires qu'elle est susceptible de procurer
ma.is de sa nécessité pour l'élaboration de rien de moins qu'une
science politique d'e Ia Vie.

comment c. Lévi-strauss décrit une confrontation entre les Nambikwara et
Ies Tarnaindés : < Toutes les menaces se ramènent à des gestes mettant en
calse les Darties sexuelles, Un Nambikwara témoigne Sorr antrpatnle en sal-
.Ëiâ"i-iu't.rÀâ a aéni mains et en la pointant iers l'adversàire." Mais Ia
;ô;4ge mvthiqîe élabore elle aussi le sihème phallique : dans.." L'oriliine
ààï-*utiièiôr ïc tàUtà 'i Léi'i-Strauss a reconstitrié, cntre autres, I'association
àè- ti"*pt"ition- fori suggestive : o avoir le bras lông o et Ultug" du " Iong
pénisof Plon, 1968, p. 65. Référence aux Nambikwara dans lr tstes troptques,
Plon. o. 347.

(2f C or r e s pondance Freud-J ung, Gallimard, 197 6.
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Les précautions que nous venons de rappeler se justifient tout
autant par une certaine utilisation, intentionnellement constructive,
des concepts psychanalytiques dans le champ sociologique. Soit la
notion de fonction latente chez Robert I(. Merton (3) . Elle présento
loincontestable avantage d'inviter les analystes institutionnels, socio.
logues, juristes, économistes, à une vision binoculaire de la réalité
qu'ils abordent au lieu d'être cantonnés au niveau manifeste, autant
dire pseudo-réel, de ce qu'ils s'imaginent voir et analyser. Mais loon
peut se demand.er précisément si cette << façon de voir > à partir de
la conceptualisation mertonienne n'a pas bloqué le développernent
de I'analyse institutionnelle après lui avoir perrnis de se perfection-
ner. En efiet Merton a lui-urême indiqué qu'il avait eûrprunté le
schème bipolaire : latent - manifeste à Freud. Mais cet emprunt
ne se révèle-t-il pas finalernent restrictif ? Car chez Freud l'opposi.
tion : latent - rnanifeste n'est pas seulement celle de deux niveaux
juxtaposés de la structure psychique: cette opposition est conflic.
tuelle, agonistique. De plus elle ne se déroule pas dans une durée
neutre : en réalité elle implique une récurrence de I'archaïque,
et non pas d'un archaïque anonyme mais d'un archaïque figwrable
que la m1-thologie ædipienne et, plus ancienne eneore, que Ia mytho-
logie sanglante des Ouranides re-présente sans cesse, Enfin cette
mythologie s'implique directernent - s1 s'ss1 ce qui caractérise la
structure de l'inconscient comme structure tra,gique - avec ce qu'il
a bien fallu reconnaître et désigner d'un terme r{ui se veut rnoins
scientifique à proprement parler qlae réoélateur : les pulsions de
mort  (4) .

La terminologie mertonienne ne saurait donc se proposer comme
le resultat d'une coopération réussie de la sociologie traditionnelle et
de la psychanalyse ôrthodoxe: on vient de constater, au contraireo
tout ce qu'elle occultait dans un possible champ épistémologique
sociopsychanalltique comme clans un charnp où se constituerait une
stnrcture épistérnologique ontirse entre psychanalyse et science poli-
tique. Selon nous cette terrninologie ne pef,rt être reçue que comme
le commencentent. l'ébauche d'une telle structure. A condition aussi
de bien dégager sa perspective heuristique, ce que nous pourrions
formuler de la façon suivante :

f. - D'une pârt une psychanalyse de l'institution politique doit
éviter les échafaudages conceptuels sans base empirique (5) . En ce
sens la méthodologie de Freud nous paraît la plus féconde et impli-

(3) Eléments de théorie et de mëthode sociolagique, Plon, 1965, et R. Bou-
ws,, Ordre social et effet peruers, P.U.F., 1977.

(4) Entre autres L'interprétation des rêves, P.U.F., 1967 et Au-delù du prin-
cipe de plaisir 

", in Essais de psychanalyse, P.8., Payo|
(5) Revue Pouvoirs, n" 12, sur " Psychanalyse et Politique > et notre essai

de mise au point méthodologique : <( D'une écoute psychanalytique de la vie
politique vers une théorie politologique du dialogue ", it Recherches psychothé-
rapiques, Septembre 1979.

C.U.R.A.P.P.
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que nécessairement, avant tûu'te entreprise de thtiorisation, la cons-
titution progressive d'lune psychopa.thologie de la vie politique quo-
tidienne, psychopathologie qui aurait pour fonction scientifiqne de
mon"trer l'émergence d'u.n inconscient dans la réalité institutionnelle
habituelle. C'est ce que nous appellerons la fonction poli.tologique
de la psychanalyse.

2, - Mais d'autre part, cette psychopathologie ne saurait rester
une fin en soi, pas plus qu'elle ne l'est pour la psychanalyse clinique.
Dès lors qu'elle nous permet de voir à I'ceuvre cet inconscient et
surtout les pulsions de mort qui s'y trouvent à l'æuvre eile oblige
I'analyste institutionnel et, pour ce qui nous concerne plus spéciale-
ment, Ie politologue à se demander par quels moyens déjouer ces
pulsions de mort, compte tenu de ce principe fondamental qu'en rai-
eon de l'irréductible spécificité des faits sociaux et politiques, les
techniques psychanalytiques organisées soit selon un schème dualis-
te - le psychanalyste et le malade ou loanalysant - soit selon un
schème groupal - mgis d'un groupe constitué, vollens nollens en
isolat sociopolitique - que ces techniques ne sont pas extrapolables
à une psychanalyse de la vie politique. Cependant elles restent, com-
nae le dialogue psychanalytique, suggestives et même exerrrplaires
dès lors qu'on est conduit à voir << dans I'intersection de deux subjec-
tivités loordre de vérité le plus approché auquel les sciences de I'hom-
me puissent prétendre quand elles afirontent I'intégralité de leur
objet >> ainsi que Lévi-Strauss, après M. Mauss, le souligne (6). C'est
ce qrre nous appellerons la fonction psychan'alytique de l'analyse
institutionnelle, et plus particulièrement de loanalyse politologique,
soucieuse de ne pas se cornplaire, de manière suspecte voire morbide,
dans un éIargissement de Ia connaissance de Ia psychopathologie
collective mais de dégager les voies d'ane créatiaité naximale de
l'institution, créativité effectivement praticable par les êtres humains
qui la constituent et qui par elle soit accèdent à I'Ifistoricité soit
sont relégués dans la réitération stérile de la quotidienneté, quand
ils ne eont pas jetés sitôt nés dans la fosse commune du temps mort.

(6) Anthropologie structurale, Il, Plon, 1973
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U. - PSYCHOPATHOTOGIE

DE tA VIE POTITIQUE QUOÏIDIENNE
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plus destinée à faire frébuèher qu'à être parcourue. >

tt'f,â3âi {Âl(i.'n:'if."ratifs 
de noce à ta campagne' Gar'

A. - LA FONCTTON POLTTOLOGTQUE
DE LA PSYCHANALYSE

Reprenons pour L'expliciter la prernière des deux propositions
qui viennent d'être énoncées. Pourquoi est-il légitime dè pàrler ici
d'une fonction politologique de la plychanalyse i

La spécialisation des sciences hurrraines présente certes dee avan.
tages mais aussi parmi ses inconvénients celui d'assurer une sorte de
monopole épistémologique et technique à telle ou telle discipline
considérée en tant qu'institution scientifique. Par exemple la Scien-
ce Politique est réputée couvrir I'intégràlité du champ politologi-
que, la Psychanalyse la totalité du champ psychanalytiquà. Mais 

-iI

arrive aussi que cette présomption soit abusive, que le champ afiecté
à ladite discipline ne soit pàs couvert totalement par elle ou bien
gue c9 champ eoit couvert aussi, fût.ce partiellement, par une autre
discipline.

On comprendra la signification de cette remarque en considérant
une direction de recherche qui semble très féconde actuellement :
celle des indicateurs sociaux (7). Par Ia constitution de tels indica-
teur"s l'obselvateur ou l'homme politique tend à ge donner un cer.
tain nornbre de repères lui perrnettant de mieux saisir les évolutions
d'une réalité qui ne livre pas d'emblée son sens et ses directions. La
théorio des indicateurs sociaux et politiques soufire cependant d'une
carence essentielle : elle se cantonne au niveau conscient, et se réfère
à un niveau psychologique oùr l'opposition : Iatent - manifeste stap-
précie essentiellement en telmes mertoniens, avec les limites gue
nous avons déjà soulignés à ce propos. En ce sens déjà, la constitu-
tion progressive d'une psychopathologie de la vie politique quoti.
dienne contribuerait à l'élaboration d'une << batterie > beaucoup plus
homogène et exhaustive d'indicateurs révélant la structure et Ie fànc-
tionnement incottscicnt de l'institution.

__ (7) Pqnlrç synthèse dans la thèse de J. Blnauu,r, Les indicateurs sociaux,
Université Nancy II, 1978. Voir aussi . Les indicateurs sociaux, un art difficile,,
étude de B. Cazes, Analyses de la S.E.D.E.LS., février l9l9, n" 8.
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Deux observations à ce sujet. l. - Plutôt que d'ind'icateurs sociaux
inconscients iI serait préférable de parler d'indice. La notion d'indi-
ca"teur, utilisée en Sociologie, en Econornie politique ou en Science
politiquc, est beaucoup trop conventionne le pour être utilisée telle
quelle au niveau psychanalytique : autrement dit dans les discipli'
nes précitées elle renvoie à des théories dé;'à constituées et se prête
à des interprétations relativernent systérnatiques. Pour l'instant cette
opérationnalité ne nou.s paraît guère assurée en psychanalyse insti'
tutionnelle.

2. - La notion de psychopathologie se rapporte expressérnent àr
celle de pathologie et cette dernière est éminemment suspecte en
sciences de l'homrne (B). La référence à la pathologie renvoie tl'op
souvent à la notion d'ordre, idéologiquement camouflée et rationa-
lisée par des arguments qui prennent la couleur des arg'uments
d'autorité utilisés soit dans les sciences dites exactes soit dans les
disciplines << charismatiques >> comme la médecine. Pourtant la
notion de pathologie nous semble pertinente en Science politique :
elle exige toutefois de l'analyste qu'il discerne, éclaire et décrive les
pulsion.s de mort dont l'institution peut être le relais, le vecteur et
le reproducteur (9).

Ces préalables soulignés nous nous arrêtet:ons plus particulière-
ment à deux secteurs de la psychopathologie institutionnelle : Xes
rêves et les lapsus.

B. - REVES ET TRANSFERTS INSTITUTIONNELS

En terrrres de macro sociologie et de science politique << globa'
liste >> on observera qtre la production des rêves forme une par-t consi'
déra]rle de l'activité mentale de nos sociétés, Fourtant nous n'en
savons pratiquement rien. Certes les psychanalystes analySent sou'
vent des rêves où interwiennent des ûgures, des << imagos >> politiques.
Mais le niveau politol,ogique de ces rêves les intéressent rarement
soit par:ce que leur propre sensibilité politologique n'est pas nrobili-
sée soit parce qu'ils ont tendance à réduire les manifestations de
I'inconscient sociopolitique aux structures psychologiques du rêveur
individuel. Et pourtant de tels rêves sont souvent fort riches d'infor'
mations dans deux domaines essentiels de la réalité institutionnelle :
l'activation ou la réactivation d,es altects collectifs et donc leur insti'
tutionalisation, otI au contraire leur liquidation; et l'évolution des
imagos politiques. Prenons des exernples (10).

(8) DunruErnr, Les règles de la méthode sociologique, P.U.F.
(9) La politique de l'Inconscient, op. cit.
(tÔ) Setbn uh usage désormais'étàbli dans la littéra,ture psychanalytique

les cas et le < matérièl " dont il est fait ici état sont rapportés sous forme
transposée afin d'en préserver l'anonymat.
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_ lo Le premier est celui d'un homme apparemrnent très maître

49 uu vie psychologique er de sa réactiviié affective. Appelons-le
Monsieur X.

_ Juif originaire d'Afrique du Nord il n'a pas connu directement
les persécutions nazies ni celles des collaboiateurs. Sa nationalité
française est appalernment aussi bien intégrée au plan juridique
qu'au plan culturel et psychologique. Il est par ailleurs très profôn.
dément attaché à l'existence de l'Etat d'Israël. Cependant leJ orien-
tations nouvelles de la diplomatie française au Moyen-Orient, inau-
gurées par le général de Gaulle après la guerre de 1967, le décon.
certent. Il en parle avec des collègues de bureau tlont certains approu.
vent la nouvelle politique gaulliste et tentent de valider la distinction
doctrinale, politique et diplomatique entre antisémitisme et anti.
sionisme. Les arguments s'échangent de pal.t et d'autres à propos
notamment de la fameuse formule sur << le peuple d'élite, sûr de lui-
même et dominateur > (11) forrmrle vécue par lui comrne une vérita-
ble agression verbale, inattendue de la pari de celui qui a cornbattu
le monde de Vichy. La nuit qui suit cette discussion Monsieur X
rêve qu'il se trouve au xve siècle dans l'Espagne de Ferclinand et
d'fsabelle la Catholique lors de I'expulsion dis-juifs et qu'on essaie
de convertir de force ses enfants au catholicisme, Il se réveille en
lrroie à une angoisse très intense sem-blable dit-il à celle qui devait
s'emparer des juifs au moment de l'fnquisition.

- Qu'est-ce que ce rêve indique dans son cadre et ses limites parti-
cu-lières ? En premier lieu qu'il n'est pas nécessaire d'avoir soi-même
vécu une situation a{fective paroxysmique pour en intérioriser pré-
cisément cette dimension : l'impact afiectif d'un discours poliugue
s'avère, en l'occurrence, beaucoup plus intense que ne l'imaginait
son auteur oublieux des réalités imconscientes où il intervient. l\{ais
par ailleurs, ![ue ceux qui incriminent l?attachement de la majorité
des juifs à I'existence de l'Etat d'Israël coûune la preuve de leur
défaut d'intégration à la communauté nationale orr co-m" le signe
d'une << double allégeance >>, suspecte, délibérée et subversive,
mesnrent mal à qnel point la conscience juive, individuelle et col-
lective, ïeste marquée par les per:sécutions dont le Peuple juif a
souffert et dont le souvenir peut très facilement être réacuvé par des
propos qui, vollens nollens, font identifier ceux qui les ont tenu à des
<< réveilleurs >> de peurs profondes.

I)ans ce cas particulier cluelles réactions politiques une telle
situation a-t-elle suscitées ? D'une part une réaction d'oppasit!.an &e
la part d'un homme dont le gaullisme jusqu'ici restait identifié à
celui de la France libre. Mais d'autre part une intensification de Ia
conflictualité de sa structure inconsciente par I'intériorisation du
thème de tra douhle allégeance (<< prenant >> sur une tendance déjà
constituée à la culpabilir;rtion), rnalgré l'illégitirnité d'un thème

- 
,ffl Oir"ours du 12 décembre 1967. Livre de Poche.
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pareil en termes de libertés publiques dans un régime républi-
cain (12). Nous lirniterons là ce commentaire.

2o Le second exemple concerne léoolution, de l'image inconsciente
du Chef de loEtat sur une périotle d'environ un an. Il est relatif à
trois rêves où le Président de la République intervient. Le rêveur,
appelons-le Monsierrr Y est ouvrier : cette indication, comme nous le
verrons est déterminante.

Prertrier rêve. Monsieur Y rencontre le Chef de l'Etat dans une
réunion et ressent à ce moment un senument de véritable fusion
affective de tonalité quasi maternelle. II soapproche du Chef de I'Etat
et lui demande pourquoi il n'est pas encore plus proche de lui, de
tous les citoyens, et se met à lui donner toute une série de conseils
qui n'ont pas tellement de sens sur le plan strictement technique
mais sont Buïtout destinés à sceller, pour ainsi dire, ce rapproche'
ment afiectif. A propos de ces rêves d.eux remartlues complémentai-
res sont indispensables :

l) Au plan du rnbrod.ipe, pour reprendre une terminologie
dont on trôuvera l'élaboration théorique dans un autre ouvrage (I3)
on doit souligner que le père de M. Y est à la fois jupitérien
et maternant, capable de couver ses enfants, de les mettre dans une
situation d'étroite dépendance afiective mais capable également do
se placer dans des positions de très grand éloignement émotionnel
et d'apparaître pratiquement inaccessible. 2) Le besoin de reproduc'
tion de la relation de fusion et celui de compenser l'éloignement
paternel se projette incontestablement au niveau politologique car
on doit préciser qu'à la période où nous nous plaçons les principaux
leaders politiques français interviennent dans les rêves du M. Y en
un contèxte afiectif identique et se voient adreeser exactement la
même demande qu'au Chef de I'Etat.

Mais cette image va progressivement évoluer. Dans un second
temps, à quelques dix mois de distance, M. Y, de nouveau rêve, à
deux reprises du Chef de l'Etat : noais l'image de celui-ci apparaît
alors pr:ofondément transformée, ainsi que I'attitude du rêveur à son
endroit.

Dans I'un de ces rêves le Chef de l'Etat apparaît avec un visage
fermé, dur, dans une attitude générale de violence contenue. Pas un
mot ne s'échange entre eux. Dans I'autr:e le Chef de l'Etat intervient
dans une discussion mais c'est pour indiquer son opinion de manière
cassante et méprisante.

(12) Voir notamment Marc Hnunrelux, o Le droit à la différence ", article
fort instructif parce qu'il illustre la méconnaissance des principes élémentaires
du Droit public français, puisque son auteur voudrait établir une sortc de
nrooortionnalité entre l'imoortance démoeraphioue d'une communauté ct son
itroit légitime à faire prévàloir ses opiniôn6, (Le Monde, 14 août 1980).

(13) Politique de î'Inconscient, op. cit.
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Cette évolution peut être reliée aux éIéments suivants (14) : eutr:e
Ie_ premiel rêve et les deux derrriers Ia situation professionnelle de
M. Y s'est considér:abtrement dégradée : il est -êo.e menacé d'un
Iicenciement économique, ûlenace diffuse qui l'insécurise sans répit.
Par ailleurs iI se plaint de la cherté du coût de la vie, des augrnen-
tations subites des tarifs publics, de la valse des étiquettes €ontre
lesguels il se sent totalement impuissant : autant de mesures vécues
corrrrne des castrations quasi quotidiennes, cumulatives, le Chef de
I'Etat et plus généralernent I'Exécutif lui senrblent non seulement
lointains et inaccessibles mais responsables de la détérioration dc
son sort.

Nous voici dès lors placés d'abord devant un problème d'inter-
prétation. Lointerprétation psychanalytique classique consisterait à
ramener Ia transformation négative de l'image du gouvernant à une
projection et à une duplication du conflit filial, le fils.citoyen étant
frustré dans sa constante dernande afiective par un Chef d'Etat assi.
milé au Père jupitérien. L'interprétation politologique doit cepen.
dant tenir compte d'autres éléments : et avànt tour du circuit lirmé
établi au plan inconscient entre le niveau conflictuel micro.cedipien,
parental si l'on veut, et le niveau méga-ædipien collectif, politique.
Au lieu d'être une instance de r,ésolnion du conflit ædipien l?ins-
tance politique le reproduit et l'élargit sans rien modifier dà la struc-
ture conflictuelle initiale. Dans une perspective conjecturale, pros-
pective, quelle réaction cette reproduction est-elle susceptible d'en-
gendrer ? On doit préciser qu'au moment de ces rêves M. Y a prati-
quement rompu avec son propre père qui lui apparaît aussi sous des
visages durs, fermés, En termes de fonctionr:lement psychique M. Y
se trouve ainsi bloqué. Son agressivité tournant en rond, selon un
mouvement progressivement accéléré qu'il détend par des colères
froides ou des épisodes légèrement dégiessifs. Sa partiaipation à un
mouvement social est.elle possible ? La question reste ouverte :
sans doute n'est-il pas syndiqué ni afûlié à un parti. Dlais qui sait
si à la faveur du développement d'un mouvement revendicàtif ile
masse il ne se laissera pas << aller >> à exprimer de manière violente
ses eentiments et ressentiments inconscients que Ie rapport de force
défavorable où il se trouve actuellement pris le contraint à refouler ?

Cependant on aurait tort de croir.e que ces prédispositions loen-
traîneraient fatalement du côté de l'Opposition et si cela venait à se
produire sans risques de revirement inattendu. Nous avons insisté,
en effet, sat 

'l'ambitsalence 
de son image paternelle : dans son aspect

iupitérien elle le pousse à Ia lupture; mais son aspect maternant,
toujours réactivable, est susceptible de loattirer de rrouveau verg
l'imago gouveïnernentale si la nouvelle imago paternelle fournie par
l'Opposition se révélait incapable de modifier le circuit dont nous

. (14) Rappelons que le sens d'un rêve est toujours surdéterminé. Son inter-
prél.ation n'est pas destinée à épuiser ce sens mais à en éclairer plus parti-
culièrement certains niveaux, dans Ie cadre d'une analyse, elle, déteiminé-e.
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avons parlé et si I'imago politico paternelle antérieure se révélait
rétroactivement et pâr compaïaison relativement plus sécurisante.

Mais nous devons aussi éclairer un autr€ plan, plus épisténaologi'
que, de la psychanalyse institutionnelle à partir de la question sui'
vante : comment se produit l'association entre l'imago du père et
celle du Chef de l'Etat, et plus généralement entre une imago paren'
tale et une imago politique ?

En reconnaissant que le tra"nstert i'ttstitwtionnel, puisque c'est dc
cela qu'il soagit, mériterait de faire l'objet de recherches plus systé'
matiques, on peut répondre qu'en premier lieu cette association se
produit en raison des affinités strwcturelles entre ces deux imagos,
le lien structurel étant fourni par le schème d'w Pouooir. Sans avoir
besoin de recourir aux reconstitutions de < Totem et tabou >), râP-
pelons que dans la Chine antique le Père est à la tête de la famille
avant tout le représentant de l'Empereur. Il entretient avec ses
<< enJants >> une relation non pas affective mais de suzeraineté. On
pourrait donc dire que le Père chinois est un modèle réduit d'Empe'
reur ou que l'Empereur est un rnodèle de Père hypostasié, mais sans
qo'il y ait de changement de nature entre ces deux imagos (15).

Le point de lrre généticgre, cependant, illustre mieux, de façon
plus parlante, le processus associatif et les différents statles et
niveaux du transfert institutionnel. Un passage fort significatif du
Journal de Julien Green nous fournira cette illustration: Julien
Green écrit à la date du 27 février 1934 : << Il y a toujours une France
à aimer disait Renan... je me souvieng que lorsque j'étais enfant trois
chose,s me procuraient une inquiétude dont les mots ne peuvent don-
ner qutune faible iclée. La prernière était que les fleurs de la tenture
dans ma chanr,bre ne se missent à rernuer si ie ne les surveillais pas.
La seconde était qu'il n'arrivât quelque chose à ma mère et la troi-
sième était que la France ne mourut. Cette dernière crainte avait
san origirte dans utt, liare thistnire où l'on voyait la France eous les
traits d?une toute petite fille à l'époque de Vercingétorix, d'une
ûllette en jupe courte sous Louis XI, d'une ieune femme sous
Louis XV et aimsi d,e suite jusqu'à Napoléon. Malheureusement le
livre s'arrêtait là et j'en étais réduit à faire des conjectures sur l'âge
gue la France pouvait avoir à l'époque de Moxrsieur Fallières. Elle
doit avoir trente ans me disais-je au désespoir, elle est très vieiLle,
elle aa sûrerment mnurir > (16).

Ce passage présente, on le voit, un intérêt triple: l) il ne s'agit
pas d'une interprétation qui se veut délihér'érnent psychanalytique :
si elle I'avait été son intérôt de rnatériau brut en eût été fort arnoin-
dri. 2) Julien Green décrit Je lien direct unissant une symhotrigue
enfantine: les fleurs de la tapisserie de la charnbre' une peur filiale,
et une préoccupation qui dépasse le cadre farnilial: la peur ele voir

(15) M. Gnannr, La civilisation chinoise, A. Michel, 1968. Vc;ir égalernent Ia
u lettré au père o de Kerxe in Préparatifs de noce à la campagne, Folio, 1980.

(16) Iourna\, Ed. de La Pléiade, tome I, p. 302.
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la France disparaître, la France et la mère étant associées par le
biais d'un << conducteur culturel >>. en l'occurïence un livre d'[hs.
toire, représentant une entité collective : la France sous les traits
d'une personne aux différentes étapes de la vie. 3) Mais on remar-
quera enfin la r'étroaction &u matériau culturel sur la structure psy.
chique : si les images de son livre d'Histoire n'avaient conduit
I'enfant Green à s'interroger sur le vieillissement continuel puis sur
la mort de la Fersonne . France, sa propre image de mère aurait
probablernent été rnoins insécurisée comme eussent été plus staklles
ces fleurs de papier pe-int qui étaient sans doute, elles, les représen.
tations symloliqucs les plus élérnenteires de la figure maternelle.

Nous nous limiterons à ces indications car on aur:a corrpris que
le seul conamentaire de ce passage appellerait la rédaetion d'une
<ltude particuUère.

C. - LAPSUS ET EMERGENCE DES PULSIONS DE MORT

Le relevé des lapsus perrnet à présent de répondre de façon plus
diversifrée à la question méthodologique classique de Lasswell et
Berelson << qui parle >> ? En analyse institutionnelle cette question
est centrale dès lors que l'on déflnit l'institution comme un système
langagier où des paroles et des compoltements répomdent et corres-
pondent, dans le cas d'nne institution stable, à d'autres paroles et
d'autres comportements. Cependant une telle présentation de l'insti-
tution en privilégie le caractère officiel et postule prérnaturément
que ce caractère rend compte de l'intégralité de la réalité institu-
tionnelle. Cette présentation est remise en question par les analystes
gui attirent notre attention sur le cliuage entre Ie dit et le non"dit
instittttionnels, le dit n'étant gue la surface, l'écume du langage
institué et le non-dit tout ce gui ne veut ou ne peut accéder à une
écoute noimale et consentie (17). Là encore pïenons un exemple :
un observateur de Ja vie politique arnéricaine rapporte qu'un jour le
Président Roclcefeller tiirt en plein Sénat des propos plutôt dépré.
ciateurs contïe la communauté noire des Etats-Unis, cela à l'encontre
de ses opinions officielles et de ses prises de positions publiques.
Mais ses propos furent entendus par tous les par."lementaires présents
dont une partie s'en ofiusqua vivement tandis gu'une autre en frt des
gorges chaudes. Et pourtant le Sénateur Rockefeller croyait avoir
parlé en tête-à-tête avec l'un de ses collègues ! C'est que le rnal-
heureux parlernentaire n'avait pas fait attention au micro qui se
trouvait près et qui n'avait pas été débranché !... Ainsi le non-dit
institutionnel devenait tout à coup dit, public, à la confusion de son
auteuï qui fut obligé de présenter ses excuses à tels de ses collègues
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(17) W.J.I\4. M.+cxnuzr4 Politica! identity, Penguin, 1978.
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çIue ses confidences inattendues avaient choqtlés. En l'occurrence, le
micro avait joué le rôle d'un analyseur ou d'un révélateur << sau'
vage >). Ajoutons, cependant, que l'on peut s'interroger sur le sens
inconscient de la << distraction >> du Sénateur républicain !

Autre exemple dans ce dornaine. Au Journal TéIévisé un Chef
d'Etat de passage à Paris est interviewé par un iournaliste qui lui
demande qu'elle a été sa plus grande source de satisfaction depuis
qu'il a accédé à sa fonction. Hésitation de I'homme politique... Le
iournaliste le relance... : << Vous nlaviez dit tout à l'hewre aaant
lémission que c'était d'être au Pouvoir depuis 5 ans... >>. Réaction
du Chef d'Etat <<oui, mais c'était "off the record, I">>. Et d'enchaî-
ner sur les bilans économiques et sociaux traditionnels, voire sté-
réotypés.

Si cette anecdote montre la clualité insidieuse des niveaux de
communication dans I'institution elle ne nous dit rien sur: l'émer-
gence d'un inconscient institutionnel à proprement parler. Par
inconscient institutionnel nous voulons marquer qlle le porte-par"ole
d'nrne institution tient soudain un langage différent du langage
attendu, préconstitué, dont on ne lui demande que d'être le verbali-
sateur. Etre attentifs aux lapsus comrnis par de tels porte-parole
nous permet de voir émerger cette stxucture inconsciente que nous
pouvons alors identifrer parce que la théorie de I'inconscient est déjà
à notre portée, opérationnelle. (Nous avons, pour notre part, relevé
ces lapsus lors de l'écoute systématique des difiérents journaux
télévisés.)

Notons dtabord le lapsus << en soi >> qui n'appelle pas, apparem-
ment, dointerprétation poussée. Un journaliste évoquant le discours
gu'un homme politique est en train d'adresser à un très vaste public
indique aux téléspectateurs que ce discours sera ïetransmis en d,iræt,
indication qu'il corrige tout de euite en soexcusant : << pardon... en,
d.ittéré >>. Le lapsus soexplique peut-être par la nature de loémission,
le journaliste dissimulant mal sa sympathie pour I'hqrnme politique
dont il parlait.

Les lapsus suivants, apparernynent anodins, laissent montrer la
structure compétitive de I'institution, les ambitions qui s'y dévelop-
pent, Ies rivalités qui ont parfois de Ia peine à ne pas s'afficher.

Au journal télévisé de mid,i un présentateur salue son auditoire
par rul retentissant <<bonsoir >. Deux précisions éclaireront Ia signi-
fication de ce lapsus. D'une part ce présentateur n'est pas le présen.
tateur principal du journal télévisé qutil a dû remplacer. Dtautre
part I'on sait que les principales << vedettes >> du journal télévisé sont
celles qui assurent la présentation du journal de 20 heures. On peut
douc se demander si en saluant son auditoire par un << bonsoir >>
inattendu Ie journaliste n'a pas manifesté, disons, un certain désir de
promotion...

Le lapsus suivant nous conduit à discerner: le niveau plus
sexualisé de ltinconscient institutionnel. Àu moment de la retrans-
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mission des Jeux olympiques un jour.naliste salua les perforrnances
des champions françaises. L'équipe française féminime d'escrime
venait de remporter en effet des victoires spectaculaires, ce qui sans
doute les renrlait dignes, pour l'inconscient de ce 3'ournaliste, doaccé-
der du statut de cha.mpionne à celle de champion masculin, Ia charge
symlolique du sport où elles avaient vaincues assurant probablement
Ia parfaite catalyse du lapsus... Même type de lapsus à propos cle la
candidature dc Marie-France Garaud à l'éIection présidentielle !

Expressions fugaces, ponctuelles, d'un désir personnel allant à
I'encontre de celui qu'il faut officiellenrent exprimer; inverseur:s de
langage o1#rant la confusi.on du soir et du matin; transformateuls
d'identités sexuelles, tous ces lapsus n'auraient d'autre valeur
qu'anecdotique, c'est-à-dire sans signifrcation globale, s'ils étaient
relevés sans référence à la théorie psychanalytique dont ils permet-
tent ainsi de vérifrer les difrérents niveaux d'opérationalité (18).

Deux lapsus supplémentaires 6ont par suite particulièrerrrent
révélateurs en ce sens du conflit entre langage ofûciel et langage
véritable et nous acheminent vers la reconnaissance des pulsions de
mort.

- Un ministre défend à la Télévision un projet de loi tendant
à faire passer, pour le plus grand aise des locataires, Ia durée dee
baux de location tl'un an... << à trois mois >), lapsus regrettable vite
corrigé : << pardon trois a,ns bien sûr > !... Bien sûr ?...

- Le second lapsus est sans doute le plus parlant puisque c'est
urre manifestation du langage latent qai juge le langage offrciel en
déterminant quel type de langage ce dernier constitue véritable.
ment. U*n haut fonctionnaire est interrogé à propos d'un article dont
i-l aurait entravé la publication parce qu'il mettait en cause Ia qua-
Iité de Ia viande de bæuf. Cet- articlà intituJé initialement r < Nt
suivez plus le bæuf >> est transforné, jugé âvons-nous dit, par Ie
lapsus suivant: <<ne suivez plus Ie bluff... >>. Un pareil lapsus conûr.
me que les niveaux de communications institutionnels ne sauraient
être différenciés en niveau manifeste et niveau latent selon une cri-
tériologie neutre et statique : le b,æwt du langage manifeste camou-
fle le bXull du langage latent et lui sert d'opérate:ur dans une entre-
prise où la défense du consornmateur apparaît pour le moins corÏlme
le souci secondaire de ceux gui en font profession.

Nous avons gardé pour la ûn un lapsus qui nous paraît d'une
<< éloquence >> tout à fait particulière non seulement parce qu'il
atteste l'inversion inconsciente du sens d'un propos à l'encontre de
I'intention délibérée cle son locuteur mais encore parce qu'il révèle
Ia présence dans un contexte vraiment surprenant, de la pulsion de

I J

(18) Même si cette vérification, par la force des choses, doit rester parfois
conjecturale en certaiines de ces phases. Cette restriction ne suffit pas à
invalider l'ensemble d'une construction épistémologique comme l'a montré
C. Lévi-Strauss. Cf. le o Finale " des Mythologiques, Plôn, 1971, tome IV.
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mort dont la théorisation appartient à la partie sans doute la plus
contestée de J''æuvre de Freud.

Nous sommes toujours au Journal Télévisé. La discussion du pro-
jet de loi << Sécurité et Liberté > fait rage et la rédaction du journal
a organisé un débat contradictoire entre partisans et adversaires de
ce texte. Au cours de ce débat un opposant résolu, avocat de renom,
est interrogé sur un point particulier de la législation pénale en
vigueur : à la grande stupéfaction de ses codébateurs et des journa.
listes présents il répond: <<Nous sommes pour le ffteurtre >) ! Et,
réalisant une seconde après ce qu'il venait de proférer, il se corrigea
aussitôt, en spécialiste de la plaidoirie qu'un Raimu aurait apprécié,
<< nous sorrunes bien sûr pour le meurtre de l'injustice... >>. Mais il
assortira surtout cette correction d'une remarque qui nous ramène au
centre de notre analyse << le lapsus que je viens de commettre mon-
tre entre autres choses qu'il y a bien en chacun de nous r-ure pulsion
mortifère. Raison de plus pour la réguler par une législation coûve.
nable, la répression ne réglant rien dans ce domaine >>.

Noest.ce pas en ce point précis que science politique et psychana-
lyse s'articulent épistémologiquement et techniquement ? Une des
fonctions essentielles de la science politique n'est-e.lle pas de recher-
cher les modèles institutionnels et les types de comportements qui
tout à la fois échappent aux exemplarités dogmatiques, coercitives
et donc stérilisantes dans ces domaines, et assurent sinon la prise
en charge au moins un étayage minimum des pulsions de vie ?

ru. - tES RTSQUES DE DESAGREGÀTION
DES CODES INS,ÏTTT'TIONTiIEÏ.S

#tl""l"'*tfàTi#g.,*'r,f"f i"tîlÉ.,li,"laisaientpeur'
Jean Drrurrneu, La peur en Occident, Pluriel, p. 72.

A. - LA FONCTION PSYCHANALYTIQUE
DE LA SCIENCE POLITIQUE

L'émergence individuelle de l'inconscient ne saurait faire oublier
sa dimension collective. Si le psychanalyste diagnostique I'action de
Ioinstinct de mort dans les conduits d'échec, les états dépressifs, les
tendances destmctrices de ses patients bref dans l'enserrble de la
psychopathologie et s'il dispose du cadre épistémologique et du
savoir technique pour endiguer, réduire et annuler, dans la meil-
leure des hypothèses, cette action, son attitude noest guère traaspo-
sable telle quelle au niveau collectif. De cette impuissance Freud
lui-même nous donne le témoignage saisissant et quelque peu rési-
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gné dans une lettre à Putnam, son disciple américain : << Je pense
que vous avez raison de déplorer notre impuissance à dédommager
nos patients névrosés de I'abandon de leur maladie, nais à mon sens
c'est la taute d,es institutions plutôt que de la théra.pi,e. Qrr" voulez.
vous que nous fassions pour une femme qui se lamente sur sa vie
gâchée lorsqu'elle se rend compte que c'est pour des raisons de pure
convention qu'elle s'est laissée frustrer de la joie d'aimer > (19) .

Après les désastres de la seconde guerre mondiale, devant le spec-
tacle de nos sociétés en crise, anorriques et violentes à la fois, on ne
saurait entériner une pareille opinion qu'on pouvait extrapoler à
toute forme de gâchis existentiel, professionnel, culturel, historique.
Surtout si l'on précise que Freud ajoute dans la même lettre : << la
reconnaissance de nos limites thérapeutiques ne peut que renforcer
notre détermination d'agir dans lrrrae aut.re sphère de Ia vie sociale
afin que les hommes et les fernmes ne se trouvent plus acculés à des
situations désespérées >>.

En tout cas, elle n'est pas de nature à laisser Ie politologue
indifiérent qui, au contraire, est incité à concevoir ce que pourrait
être, par rappoït à l'inconscient col.lectif le correspondant politique
du dialogue psychanalytique (20).

Car les travaux de Fleud le mettent en mesure de discerner
l'i.ttstitutionaLisation de cet inconscient collectif, institutionalisa-
tion qui globalise les schémas anthropologiques que Fleud a cru
pouvoir conjecturer dans << Totem et Tabou >> au simple plan tribal.
Pour le politologue le conflit père-fiIs, qui conduit le père selon un
mouvement de balancier, d'abord. à dominer la mère (à charge de
revanche pour celle-ci) (20 bis) puis à dominer ses enfants, accapa-
rant les femmes et menaçant toute contestation de la peine de castra-
tion ou de la mort, jusqu'à Ia révolte des enfants qui exerceront sur
leur père des représailles à l'identique, ce conflit noest pas métapho-
rique. Il structure tout un domaine de Ia conscience politique occi-
dentale qu'il pousse aux plus intimes et paroxysmiques contradic-
tions internes, lesquelles produisent à leur tour de véritables toxines
idéologiques comme la notion de Raison d'Etat, avant de dégénérer
dans des afirontements guerriers,

Développons cette idée. Four aller très rapidement rappelons en
premier lieu que le schéma mythologique incrusté dans la notion
de souveraineté (notion devenue abstraite sous l'influènce de doctri-
naire comme Jean Bodin par exemple) que ce schéma est celui de
fintercasffation des générations d'Ouranos à Jupiter, la Souverai-
neté de Jupiter étant d'ailleurs instable et aléatoire, hypothéquée
par les accords passés avec Hadès et Neptune, alliés intéressés. Ce
schéma s'est transmis à travers la Grèce jusqu'à Rome dont le fon-

Ogl f'ntroduction de la psychanalyse aux U.S.À., Gallimard, 1978.
(20) Cf. notre ouvrage Le pouvoir et la parole, sous presse Ed. Payot.
(20 bis) Cf. < Le couple et la science politique", iz C.U.R.A.P.P., Discours

et idéologie, P.U.F., 1980.
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dateur Romulus fut fratricide et selon Plutarçre parricide, Rome
elle-même étant gualifiée par Saint Augustin de Cité matricide, à
la suite de Ja destruction d'Albe (21).

A notre sens ce schéma, loin d'avoir dispar-u, s'est propagé dans
l'Occident à la suite de la chute de Rome et de la déliqueacence
de l'Empire romain. Il s'est même dédoublé en s'assimilant ce qui
lui correspondait dans la religion chrétienne.

Nous sommes incités à élaborer de la sorte une véritable
anamnèse institutionnelle de l'Occident si nous voulons comprendre
les causes inconscientes de la difûculté pour les nations européennes
et pour Ia société internationale à développer une véritable notion
arbitrale de lcgithnité politique (22).

Il faut en efiet rappeler, mais en en tirant toutes les conséquences
politologiques, que I'Europe contemporaine est une entité qu'en ter-
mes psychanalytiques on qualifiera de filiale. Si au Père Romain,
succéda Ie Père Carolingien, le Carolus Magnus, on ne doit pas
oublier que I'Eurpire de ce dernier fut effectivement partegé entre
ses successeurs. De là naît la contr:adiction fondamentale de loEuro-
pe: d'une part des nations héritières, des nations ûlles, d'autre part
Ie fantasme, concrétisé souvent en véritable entreprise politique et
en conquêtes militaires, de reconstituer l'Empire Carolingien et peut-
être, au-delà, l'Empire Romain relais d'un Empire mondial tel
qu'en ont pu rêver les Potentats de I'Antiquité. Pendant tout Ie
Moyen Age la frction d'une Chrétienté Européenne, liguée dans
I'espace contre I'infidèIe musuhran et dans le ternps contre le juif,
atténua ou refoula ces contradictions (23). Mais celles-ci éclatèrent à
partir de la Renaissance lorsque s'opposèrent en leur irréductibilité
logique les difiérentes Raisons d'Etat de la France, de l'Espagne, de
I'Angleterre, du Saint Empire Romain Germanique, bientôt démem.
bré, de J'Italie morcelée autouï du noyau Fontifrcal, bientôt de la
Russie. Et chaque Monarque, de Charles Quint, à Louis XIV et à
Pierre Le Grand, s'identifrait ofiiciellement au divin César, (souvenons-
nous de l'étymologie du vocable << Tsar >>), un César, hybridé, syn-
crétique, mâtiné de christianisme, qui se prétendait toujours pre-
mier serwiteur de l'Eglise, sinon descendant du Christ, si la notion
d'une telle descendance avait été, cornlne dans le monde musulman
pour la descendance du Prophète Mahomet, concevable (24).

Toutes les nations européennes ont ainsi été animées par ce que
nous alr'ons appelé ailleurs la phobie de l'antériorité nourrie par Ia

(21) Politique de I'Inconscient, op. cit.
(22) R. MnNonou, L'Europe absolutiste, Fayard, 197.
(23) J. Dnruuptu, La peur en Occident, Pluriel, 1980.
(24) F. MlrNrcxs, L'idëe de Ia raison d'Etat dans l'histoire des temos

moderne,s, Droz, 7973. Meinecke, hélas, n'était pas en mesure de dégager ics
implicatiorls psychalalytiques de ses propres anâlyses pourtant très impiégnées
de psychologisme. Voir notamment son explication de l'afnbivalence-de- Fré
déric II à l'égard de Machiavel.
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double identification succcssoi'a]e à Rome et à Jérusalem. Les ratio-
nalisations de ce complexe devaient d'ailleurs dégénérer avec la mon-
tée corrélative deS nationalismes et le développement des sciences :
par Bufion l'on crut pouvoir s'assirailer à une race supérieure puisque
I'autorité scientifrque afûrmait l'existeuce d'une telle supériorité,
par Fichte on découvrit les grandes abstractions mytlogènes comme
la langue primordiale où l'allemand était présumé s'enraciner (25).

L'on sait ce qu'il advient all cours des siècles des tentatives pour
réaliser de tels fantasmes et il n'est pas sûr que Ia tentfl,tioe cosrrr.o-
cratique h,itlérienne soit d.estinée à. être la dernière du genre. Mais
face à un tel système mytho-institutionnel quels sont les moyens du
politologue ? Ou, au moins, comment peuvent se dessiner seg direc-
tions de recherche ? Comment articuler physiquement dirons-nous
la science politique à cette interrogation ? Coest à partir d'une indi-
cation explicite de Freud dans << Moïse et le Monothéisme >> que se des-
sine alors la lonction psychanalytiqwe de la science politique dès lors
que Freud, comme on va le voir, articule le schéma de << Totem et
Tabou > à celui da contrat social Par suite ce sont les problémati-
tlues de la science politique et de la psychanalyse ainsi que leurs
techniques spéciûques qui se retrouvent en eituation d'interaction,
épistémologique et pratique, structurelle.

Lorsque Freud conjecture de quelle façon les fils paricides ont
mis un terme au cercle infernal des représaillee et de la culpabilisa-
tion iI est conduit à la formulation suivante : << Tout porte à croire
qu'après Ie meurtre du père, les frères se disputèrent sa succession
pendant très longtemps, chacun voulant posséder seul tout lohéritage.
Mais un moment vint où ils comprirent le danger et loinutilité de
cette lutte... Le souvenir de la libération qu'ensemble ils avaient
réalisée, les liens sentimentaux aussi qu'ils avaient noués durant
Jeur banissement, les amenèrent à une entente, à une sorte de
contrat social >>. Freud met ensuite ltaccent sur loinstauration de Ia
limitation du moi, sur la mutualitéo la réciprocité, I'acceptation d'une
autorité transcendante : << il en sortit une première forme d'organisa-
tion sociale avec renoncement aux instincts, acceptation d'obliga-
tions mutuelles, établissement de certaines institutions déclaréeg
inoiolables, sacréeso bref instauration de la morale et du droit > (26).

(25) Léon Porrnov, Le mythe Aryen, Calmann-Lévy, l97l et Fichte, Discours
à la Nation allemande, Aubier.

(26) En critiquant l'approche freudienne du fait politirlue C. LÉvr-Stneuss,
Tristes tropiques, n'a, semble-t-il, pas tenu compte de ces éléments essen-
tiels. Freud ne nie pas que le fait socio politique se fonde sur un consen
tement. Mais il considère le comportement consensuel cornme caractéristique
d'une véritable mutation psychosoèiologique. En se référant à Rousseau pour
illustrer sa position C. Lévi-Strauss paraît occulter les deux o discours > et
ses propres dbservations dans Tristes îropiques, p. 361, cf. note précédente n" 1.
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B. - LÀ CRISE DU CODE <CONTRACTUEL>

Ce qui apparaît comme le stade ultime de l'élaboration théorique
freudienne n'est alors pour le politologue que le commencernent
d'une recherche car il est bien placé pour savoir que le contrat n?est
pas la panacée dans le domaine politique (26 bis). Tant d'auteurs
divers, de Joseph de Maistre à Jacques Maritain et à Jean-Luc
Talmon, ont reproché à son théoricien le plus systématique, Jean-
Jacques Rousseau, d'avoir élaboré une entité psycho-philosophique
susceptible de justifrer tous les arbitraires et surtout de les rendre
inattaquables sur le plan logique, mais d'une logique pervertie. Cette
critique du contrat social nous paraît personnellernent appuyée sur
des contresens et à la ricueur sur un malentendu : la Volonté Géné-
rale clnez Rousseau n'eù point um a priorù mais un résultat, un
aboutissement, I'accomplissement d'un dialogue socio-politique géné-
ralisé.

Dans ce contexte Ia notion de dialogue revêt une importance épis-
témologique et pratique décisive car elle implique, en termes de
topologie politique, la sym,étrisation des positions des interlocuteurs
et, quant au contenu de leur comrnunication, un échange libre de
paroles significatives. Si Freud a discerné le jeu des pulsions de rnort
au niveau individuel et au niveau collectif c'est en effet par le dia-
logue qu'il a pratiqué rron seulement la contention mais encore la
transduction de cette pulsion dans le sens de la vie. Pour cela il a
fallu révoJutionner la relation psycho-thérapique: au lieu d'abordei
Ie patient du haut de son statut social et de sa science médicale Freud
a tenté d.e compren'd,:re le langage de la rnaladie en s'impliquant direc-
tement dans la relation au malade, sans se confondre avec lui.

Par conséquent c'est une voie analogue que le politologue doit
s'attacher à dégager au plan politique car la relation psychothéra-
pique clinique ne saurait être transposable telle quelle dans la vie
collective. Mais cornment ? En habilitant systématiquement la notion
de contrat rnais en lui otant son arnbiguïté constittrtionnelle et) pour
ce faire, en la rattachant très étroitement à celle de dialogue (27) .
Nous y sornmes conduits par la propre forrnuJation de Freud << les
nouveaux pères à dire vrai ne sont pas aussi puissants gue le père
primitif... trop nombreux il leur faut s'entendre... >>. Mais la notion
d'entente à notre sens ne se détache pas suffisamment de son contexte
agonistique originel et nous semble par ailleurs trop statique. Struc-
turalement le dialogue implique la réciprocité absolue; dynamique-
ment il explicite l'intention de paix et le désir de vie. Développons
cette analvse.

(26 bis) Ce que John Rawls n'a pas suffisamment discerné dans son ouvrage
o A theory of Jûstice o, Oxford UP.

(27) Le pouvoir et Ia parole, op. cit.
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En premier lieu la notion de contrat doit prévaloir systémati-
quement sur celle de hiérarchie. La relation hi.érarchique dont le
symbole géométrique est le triangle reconstitue le schème rnytho-
institutionlel du conflit des Ouranides. Toute relation institutiorc-
nelle susceptible d,'êtle repr.ésentée p&r un, triattgle mais pa;r un
triangle figé, sta,tique, imm.uable, o'u pct"r une py.ramid.e est porterLse
électiae de pu,lsion de mort, soit parce que rnéprisant l'immense
majorité de ceux qui constituent la base de la pyramide elle en
annihile la créativité, soit parce gu'elle induit, r\ lerme il est vrai
imprédictible, leur révolte, une révolte dont rien n'assure - Ies
exemples abondent dans I'Itristoire contemporaine - çlue le mouve-
ment initialement sym,étriseur ne reconstituera pas un néotriangle
institutionnel. Au plan des dispositifs pulsionnels, cette fois, la
pyramide da Pouaoir réalise la pire des connexions psychologiques
collectives qui soient: celle de la jozrssance d'ane minorité payée
par la frustration du reste de la population. On ne s'étonnera donc
pas si l'institution étatique est représentée par ce que le très austère
F. Meinecke appelle les << parties honteuses >> de la société.

En mettant en cause Ia notion de trianele i.nstitutionnel il ne
s'agit pas d'opposer abstraitement et ar:bitraiiement des figures géo-
métrico-politiques selon des préférences parfaitement suhjectives
<< d'esthétique >> institutionnelle. Mais de prolonger, en Science
Politique moderne, les perspectives dégagées par une anamnèse des
formes de la vie politique, le mot forme étani pris ici dans un sens
infiniment plus diversifié, et plus directement centré sur les pulsions
d,e oie qu'en Droit constitutionnel classique paï exemple où ce terme
est surtout synonyrne de << catégorie >> institutionnelle (28),

En termes d'analyse institutionnelle nous apprenons alors que la
figure monocratique et co-smocratique trianguliire a historiquement
et anthr:opologiquement évolué. Dans le développement cle la Démo-
cratie grecque par exemple Marcel Détienne fait observer : << qu'il
s'agisse du jeu des institutions, des assemblées délibératives, du par-
tage du butin, des jeux funéraires, qu'un même modèle spatial s'im-
pose : non plus l'espace hiérarchique, triangulé, mais un espace cir-
culaire et centré où idéalement chacun est par rapport &ux, &utres
dans une relation réciproque et. réoetsible>> (29). Nous insistons sur:
ces deux caractéristiques, l'une est structurelle : l'insti.tlltion ntest
pas unilatérale, dissymétrique : elle est marquée par la bilatérali-
té, la réciprocité, par la non-monopolisation du JE; l'autre est dvna.
mique : au lieu d'être figée, immuable, idole vouée au culte- de
I'Eternité l'institution est mobile : elle intègre déjà, fut.ce à un
nit'ean élémentaire, \e Temps.

(28) Sur les rapports entre forme et créativité voir notamment René
$u^rcqr, Forces et formes, Flammarion, 1979 ; B. de Scorrzrn, Introduction à
J.-5. Bach. Folio. 1979.

(29) Les inaîtres cie Vérité dans la Grèce archaique, Maspero, 1967.
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Âinsi se dégage progressivement l'idée de lieu public. Marcel
Détienne ajoute en efiet que cette notion de l'espace ne saurait être
dissociée de deux autres notions: celle de publicité et celle de corr-
munauté. Le Méson est le point commun à tous les hurnains rangés
en cercle. Tous les biens déposés en ce point central sont choses com'
munes et s'opposent au bien qui fait l'objet d'une appropriation indi-
viduelle. Chacun saisit sa part du butin sous les yeux des autres. Les
paroles dites dans ce contexte institutionnel le sont ouvertement et
sont entendues de tous.

On remarquera ç[ue les élaborations contemporaines de la lela'
tion politique en teïme de cybernétique ne procèdent pas d'un
esprit différent même si du point de vue technique elles sont plus
complexes et plus sophistiquées. L'approche systémique ne connaît
pas a priori de hiérarchie sacrale même si elle connaît celle de hié'
rarchie fonctionnelle : mais cette dernière doit s'apprécier selon la
logique épistémologique de la notion de système qui postule fiûer'
dépendcmce dos composants de celui-ci : l'input dépend de I'output
qui dépend d'un nouvel input.

Pourtant I'anamnèse institutionnelle marque également les liûri-
tes tant structurelles qu'historiques de cette évolution. Certes l'espace
institutionnel noest plus exclusivement triangulé, mais circulaire :
il n'en ïeste pas moins séIectit .' tout le monde dans Ia Cité n'a pas
Ie droit de s'approcher du cercle ni de prendre sa part du butin. En
vérité il ne s'agit pas d'un cercle ouvert r:oais d'une sorte de pyra-
mide tronguée à son sommet où soest ménagée à la place de la pointe
une sorte d'aire plane restreinte : à la lettre? cette aire est un cercle
fermé (30).

De même les progrès de la parole libre et du dialogue ne ôont
pas généralisés: le dialogue, dans ce cadre, désigne la prérogative
de l'hornme qui a suffisamment de << ressources >> ou pour le dire
crûment de Pouvoir pour parler et se faire entendre lorsqu'il Ie
souhaite.

La notion de Démocratie grecque sera toujours entachée de
cette ambiguité qu'Aristote << le plus grand penseur politique de
tous les temps > (31) fera passer en forme de donnée nécessaire,
inscrite dans la nature des choses même si, par ailleurs, des notions
dialogales comme celles d'alternance ou de jeu à sotnme positive ne
lui étaient pas étrangères (32).

La pensée politique médiévale reconstituera le schème triangu-
laire en se fondant d'une part sur une interprétation parfaitement

(30) C, que relève M. Foucault, le vieux- principe grec, l'arithmétique peu.t
être l'affaire des cités démocratiques mais la géométrie seule doit être ensei-
gnée dans les oligarchies puisqu'èlle démontre Ies proportions dans I'inégalité,
(L'ordre du discours, Gallimard, 1970).

(31) MrrHpcrs, op. cit.
(32) La politiquè et Ethique à Nicontaque à quoi se réfère John R.lwr-s,

A theory of iustice, Oxford UP.
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erronée de I'organisation politique biblique et d'autre part en se
prévalant de l'autorité aristotélicienne : la notion d'Ordre (ordo) pré-
vaudra qui excluera tout le vain peuple de la décision politique (33).
La pensée démocratique resurgira en Occident à partir de la redé-
couverte de ce qu'il est convenu d'appeler l'Ancien Testament (34) .
Les schémas politigues qui s'y énoncent reposent en effet sur deux
éléments antinomiques avec la notion d'Ordre : l) la notion de
Brith, d'alliance qui postule et rencl efiective I'égalité ontologique
des cocontractants; 2) ce que l'on pourrait appeler la démocratisa-
tion de I'absolu, tout individu étant reconnu apte à un contact sans
intermédiaire d'aucune sorte avec la divinité. Par suite la notion
hébraique de souveraineté Malkhout est irréductible à celle de Ia
mythologie grecque et à ses rationalisations juridiques. La racine
M L K H implique selon nous le mouvement, le devenir et donc la
créativité de la société tout entière (35). L'attribut politique de Dieu
Iui-même, la Gétsourah, !1ue l'on traduit, de manière ethnocentrique,
par: Force, Pouvoir, irnplique au contraire loidée de dynamique,
d'ouverture (36) , d'où, par exemple, I'inévitable conflit relaté dans
le livre de l'Exode entre ce Dieu là et le Pharaon qui s'oppose à la
Iibération du Peuple hébreu, réduit jusqu'alors en esclavage et
appelé d'un appel incoercible à la liberté.

La portée révolutionnaire de la théorie du contrat social de Jean-
Jacques Rousseau ne tient pas à Ia notion de contrat elle-rnême.
D'autres penseurs avant lui l'avaient placée au centre de leurs doc-
trines. Mais, le premier, Rousseau I'a généralisée au corps social tout
entie!:: dans la logique de sa théorie le contrat est délivré du para-
doxe qui lui ôtait son sens : il n'est plus un privilège. Il soinscrit
dans le droit fil rle la Brith.

La crise actuelle de la notion de dérnocratie est justiciable d'une
telle analyse. Aussi bien dans les rclations internationales qu'en poli-
tique intérieure la relation dite contractuelle, lorsqu'elle est déjà
reconrLue, est sans cesse rognée, et parfois déniée, par ]a relation
triangulaire. Crise économique et crise politique interfèrent : elles
potentialisent leurs effets négatifs, Si nous nous plaçons uniquement
dans Ie camp dit des Droits de l'Itronrme force est de constater que

(33) G. Dusv, Les trois ordres ou I'imaginaire du féodalisme, Gallimard, 1978.
(34) L. Mssxlyo, L'essor de Ia philosophie politique au XVI" siècle, Yrin,

1967 et C. Hrrr, Le monde à I'envers, Payot, 1978. Voir aussi À. d'AunrcxÉ,
Des depoirs mutuels des Rois et des' Sutijeétfs, or) se rrouve la référencé
explicite de la liberté non plus au seul droit romain mais aussi au droit
hébraïque et notamment ail7 Michpatim terme typographié directement en
hébreu dans le texte de d'Aubigné, Ed. de La Pléiade.

(35) Nous pensons en effet qu'il peut exister une relation entre le verbe
ailer, au sens fort, LeHalekh, ou faire aller, Le[Iolikh, et le verbe être Roi,
LiMlol(h. " Je règne n se dit " ani molekh u, €t o je fais aller D au sens de o je
fais advenir ". dans une relation nécessairement ou-verte et active " ani molikh-".
On remarquera également qu'à la forme réfléchie le verbe régner devient
" lehimalekho prendre conseil. Cf. A.S. HALKTN, < 201 hebrerv verbs>, New York.

(36) E. Uns,{cu, The Sag,es. Their concepts and beliefs, University of Jeru-
salem Press, 1976.
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les politiques d'Erécwtif ont clange;:eusernent tendance à se qléve-
lopper (37). Elles impliquent la rnise en sommeil ou en tutelle des
instances délibératives au profrt des instances de << décision >> qui se
prévalent de l'incertitude du monde contemporâin où la détériora-
tion de commerce international conduit à une perpétuelle évocation
de << la guerre économique >> et donc à se couvrir perpétuellernent
de la << Raison >> d'Etat. Une telle politique a tendance à privilégier
également un certain personnel, un certain type de gonvernants qui
pourrait se reconnaîtïe dans la définition que le Premier ministne
anglais Margaret Thatcher donnait d'elle-même : celle d'être une
femme politique de conviction et non pas de consensus.

Les politiques d'Exécuti.f impliquent une régression de la rela-
tion contractuelle et dialogale. Dans les années 1920 le juriste
Morin (38) avait déjà montré en quoi la notion de contrat adrninis-
tratif était souvent une << convention >> de langage, pouï le dire de
manière euphémique. En 1974 le Conseiller rl'Etat André Hol-
leaux (39) était conduit à en faire un constat analogue : comment
parler de << société contractuelle >> lorsque les principaux contrats
passés avec la puissance publique ou avec les sociétés nationalisées
sont des contrats d'adhésion comportant des tarifs modiûables sans
préavis et sans que l'usager, présumé cocontractant, y puisse rien,
surtout lorsque l'Opposition dans son pays est (ou s'est) totalement
coupée du véritable circuit de décision politique et ne peut Jui ser-
vir ni d'instaerce d'appel ni d'appui concret.

Cette évolution régressive est tellement entrée dans les mæurs
que lorsque l'hurroriste Popeck tente dans un sketch inénarrable de
<< négocier > à la gare de l'Est son billet avec la grrichetière les spec-
tateurs au théâtre ou à la télévision éclatent du rire que provoque
le non-sens ou même la folie douce... IJne mêrne préoccupation se
fait jour à propos du droit de grève, formellement reconnu par la
constitution de Ia V" République mais qui, lorsqu'il est exexcé par
exernple dans une entreprise privée, expose celui qui I'utilise à des
sanctions telles que ce dËoit risque d'être pratiquement vidé de sa
substance (39 bis).

Plaqués sur cette réalité les schèmes cybernétiques frnissent
évidemment par perdre toute crédibilité et par apparaître comme
des productions scientistes forcée de déuaturer leur propre contexte
épistémologique : biologie, physique moléculaire. Comment parler
d'input et d?output à propos des << ménages >> au sens que cette
notion revêt en Economie Politique, avec toute la coloration scien-
tiste et statique de ce vocabulaire, lorsque tel ménage est menacé
par le chômage s'il n'en est déjà frappé (40) !

(37) R. Ross, The problem of party government, Penguin, 1975.
(38) Revue de métaphysique et de morale.
(39) o Vers un ordre juridique conventionnelt, Bulletitt de I'1.1.4.P., 1974,

n" 32.
(39 bis) J.-J. DupEvnoux, Le Monde, 24 septembre 1980.
(40) R. Lsp,{ce, Demain Ie capitalisme, Hachette, Pluriel, 1978.
Référence aimarblement communiquée par le professeur G. Soulier.
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C. - LA CRISE DU CODE < TRIF'ONCTIONNBL >

Fareille crise est d'autant plus préoccupante qu'elle destructure
le code Ie plus nucléique du systèrne institutionnel occidental le
code trifonctionnel. A première vue ce code peut sembler archaT.
que ? N'est-il pas issu de l'antique civilisation indienne telle que
loont analysée Dumezil, Benveniste, Louis Dumont (41) ? Comment
le rendre parlant avec ses << prodrrcteurs >), << ses prêtres >> et ses
<< guerriers >> dans notre monde modernisé, rationalisé, désenchanté ?
Mais le qualificatif d'archaïque est souvent bien commode pour se
débarrasser d'un proTrlèrne gênant, car s'iI est une classification insti-
tutionnelle et même constitutionnelle discutable et même déréelle
o'est bien celle qui, fondée sur le principe de tra séparation des Pou-
voirs, croit pouvoir distinguer entre les régimes conventionnels, par-
lernentaires et présidentiels. La critique de cette typologie, ses écarts
par rapport à la réalité sociopolitique considérée comme chaimp de

torce est établie. La sauvegarde de la démocratie repose désormais
nou plus sur la conservation puriste et naïve d'une doctrine parfai-
tement respectable dans son abstraction mais démentie par le fonc-
tionnement concret et quotidien des institutions qu'elles agencent
de manière utopique, mais sur le dépassement du rapport de force
établi entre majorit'é et tminorité (42), tn dépassement qui transcen-
de le schéma de la séparation des pouvoirs schéma, rappelonsJe,
dont l'intentionnalité dès le départ était négative (ernpêcher qu'une
institution ne monopolise tout le pouvoir) , même si, comme l'a rap-
pelé avec force C. Eisenmann, le sens réel de la théorie de Montes-
quieu réside dans une collaboration des institutions législative,
exécutive et judiciaire considérées comme fonctiwts avec tout ce
que cette dernière notion implique de dynamique, de vital.

Le schème trifonctionnel même s'il fut antérieur à celui de la
séparation des pouvoirs et de la collaboration des fonctions - ce
dernier apparaissant comme progressiste - présente cependant un
avantage considérable : il pose directement, organiquement ou struc.
turellement coûlrne I'on voudra, Ie problème d.u sens, et celui de Ia
tro,nscenda^nceo et cela à partir de la fonction de pnétrise.

La trifonctionnalité nous indique qu'une société n?est pas viable
qui laisse face à face des guerriers et des producteurs, des spécia-
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(41) G. Dultnzrl, les trois volumes de Mythe et Epopée, Gallimard; E. BrN'
\,'ENrsrE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Ed. de Minuit ; et
L. DuuoNr, Homo hierarchicus, Gallimard.

(42) P. Geuoplct, . La séparation des pouYoirs mythe ou réalité ", D., Chr.
196l : u c'est le pluralisme des partis, la multiplicité des groupes de pression,
I'opposition des forces économiques, le jeu des autorités qui décident, tem-
péiées par celles qui empêchenf, I'ântagônisme de l'Àdministration publique
et du secteur privé, le dialogue du pouvoir central et des collectivités décentra-
lisées qui sauvegarde Ia liberté indiviCuelle " 

(p. 124).
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Iistes de << I'immanence >> alÏectés à la production et à la seule défense
du tien et du mien, << fonctionnels >> lorsque Ia défense est dirigée
contre I'ennemi extérieur rrrais dysfonctionnels lorsque la guerre
devient civile. Alors tout le monde se retrouyant juge et partie, pro-
ducteur ou guerrier nul n'est en mesure d'arbitrer le conflit, d'en
transmuer l'énergie destrtlctive en per:cée vers l'avenir. Teile est
Itessence de la fonction sacerdotale: dégager Ie sens des relations
humaines, éclairer l'avenir, faire prévaloir les pulsions de vie.

Nous marquerons très vite les limites de ce système (42 bis). Mais
dans l'immédiat montrons en quoi notre << rnodernisme )> ne s'avère
même pas digne de son archaïsme. En pre-ier lieu producteurs et
guerriers sont désormais confondus dans la seule catégorie des guer-
riere - que les éconornies nationales soient directement organisées pour
la défense nationale, conventionnelle ou nucléaire, suivant la logique
du fameux complexe militaro.industriel clénoncé en sou temps paï
Juan Bosch, ou qu'elles soient << redéployées )> en vue de la guene
économique alont un Michel Debré ne cesse de répéter qu'elle cons.
titue le principe de réalité des relations internationales. Dans ces
deux cas de tgure l'un des segments du système trifonctionnel est
démantelé et l'équilibre inteme de celui.ci ruiné : car dans le sys-
tème trifonctionnel originetr si la fonction guerrière, il faut le pré-
ciser, est << logiquement >> équivalente à celle des deux autres, elle
ne l'est pas pratiquement dans la mesuïe où l'état de guerre noest
pas constant, ni la << mobilisation >> au sens militaire du mot,
permanente.

Plus grave, il semble que dans les sociétés modernes la fonction
sacerdotale soit complètement atrophiée. Entendons-nous sur le sens
de notions que l'on est forcé d'utiliser ici dans leur résonance pre-
mière: nous ne préconisons certes pas une restauration du clérica-
lisme qu'on établirait ou rétablirait, cornme un 4" Pouvoir à côté
des trois Pouvoirs de la typologie classique. Nous voulons dire qu'une
société ne peut survivre en s'organisant exclusivement sur le sôade
oral couplé ou soudé, en cas de besoin, à la pulsion agressive. IJne
instance médiatrice est fondamentalement nécessaire comme dans
loune des deux topiques essentielles de Freud. Or aujourd'hui, dans
nos systèmes sociopoli.tillues? ne décèle-t-on pas une immense carence
en ce domaine ? Les appareils proprernent cléricaux ont assurné
dans l'Histoire occidentale des surenchères et des folles enchères
politiques qui se sont terminées par des faillites retentissantes. Et
ce que lton désigne comrne << retour: du divin >> dans les années 80,

(42 bis) On ne saurait en faire une sorte de valeur cultrrrelle refuge comme
certains récents courants de pensée s'y laissent porter. M. DetienÀe le rap-
pellq : dans l'univers indo-européens " la discussion ne vise pas à convaincre :
le débat y est jeu d'énigmes, avec questions et réponses, dLtel à mort de deux
savoirs monolithiques, op. cit., p. 143. On voit comment l'inconscient politique
occidental, lorsquê sar bate cultrirelle habituelle est mise en question, rècherôhe
dans les nouveaux " modèles " qui lui sont offerts ce qui lui correspond par-
faitement...
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symptôme selon des prédictions à la Malraux d'un xxf siècle çri
devrait être religieux, nous paraît à la fois naturel, ambigu et limité :
naturetr, car il. y eut des faillites laiques encore plus retentiscantes
que les << cléricales >), I'accroissement du P.N.B. global ou la glori'
fication du parti ne pouvant constituer des substituts équivalents, ert
termes doaspirations collectives aux c!:oyances traditionnelles eouvent
réprimées par la violence. Mais arnbigu et linité car nos sociétés
eemblent prises dans les cercles vicieux des retours interagissants de
refoulés articulés les uns aux autres. Pendant des siècles la raison
a été le refoulé des sociétés d'orthodoxie religieuse, DBpuis quelques
décennies c'est I'aspira.tion à la transcendauce qui constitue le refoulé
des sociétés ultra rationalisées, technétroniques ou politico cyberné'
tiques, cornme on aiirrera les appeler. Mais s'agissant de la créativité
gociale et de l'aptitude d'une société à l'historicité tous les refoulés
se valent quelle que soit l'idÉologie dont ils se prévalent. Les limites
de ces retours se discernent clairement dans la Révolution iranienne
par exemple où Ia religion a joué initialerrent la fonction de langage
transcendant au langage impérial, impérier.rx et dictatorial du Shah
- le choc entre ce dertier et l'Ayatollah étant au demeurant le
choc de deux surmois, le sur:moi khoméiniste se révélant, en fin de
compte, le plus dynamisant, le plus permissif et le plus fort, une sorte
de super surmoi qui a servi à la levée des inhibitions liées à la frgure
du successeur de Cyrus (43). Mais progressivement' une fois Ia vic'
toire politique acquise elle s'est pnse pour fin en soi, reconstituant
inconsciemrnent uL modèle institutionnel régressif gui a justifié, en
doautre temps les révolutions laiques. On peut donc sointerroger pour
loavenir : jusqu'à qlrand la nouvelle République iranienne pourra't-
elle subsister dans ce quasi-vide institutionnel en équilibrant son
<< économie libidinale >> par un surinvestissement (44) de la croyance
islamique - d'un Islam que d'autres pays musulmans considèrent
comme régressif, obscurantiste et hérétique -e par une ascèse inté.
rieure grandissante induisant un refoulement de sens contraire mais
d'intensité équivalente, et par une projection schizoparanoide sur
un ennemi extérieur, oir s'amalgament indistinctement les U.S.A.,
I'U.R.S.S., Israël et l'Irak (44 bis) , explicitement satanisés par le
discours de I'Ayatollah que ne parviennent à compenser ni son Pré-
sident de la République, ni son ministre des Affaires étrangères ?

Des tendances analoguee semblent émerger dans Ie monde catho.
lique où le discours chrétien constitue dans des pays la'iques totali'

-(+:) 
c.r observations ne doivent pas atténuer la perception et lg jugement

que I'on peut porter sur le régime du Shah et de lar Salak; par ailleurs nous
dommes én train de préparer 

-une 
étude spéciÊque sur le cofulit des surmois

en période révolutionnaire.
iq+\ La ouestion avait déià été posée lors de la révolution culturelle

maoistê : cf. Cul-Msr-Hu, " Maô Tsétoung, la Révolution et la question sexuelle ',
R.F.S.P., fév. 1973. On sâit ce qu'il est àilvenu de cette gigzrntesque volonté de
pureté êt d'ascèse à l'échelle de près d'un milliard d'hommeq : aqiourd'hrri
à Pékin là oùr s'affichaient les dazibâos s'étale la publicité de la firme Coca-Cola.

(M bis) Ecrit avant le déclenchement de la guerre irakoiranienne.

87



88 L'rNSTtrurIoN

taires ce que l'on appellera un langage << d'appel >) au sens juridique
et psychothérapique de ce mot. Lo.A.mérique Latine et Ia Fologne
loont illustré récemment dans des contextes, il est vrai, moins
paroxysmiques.

Carencée la fonction sacerdotale l'est aussi tlans les institutions
qui ont succédé ou se soilt substituées aux institutions cléricales, à
savoir les intellectuels et les fonctionnaires, La crise qui les affecte
ne saurait être examinée sous le seul angle corporatiste mais d'après
l'enjeu général défini plus haut.

Les intellectuels, qui avaient en charge les messages et l'espé-
rance de la Raison opposée aux superstitutions et aux dogmes des
orthodoxies officielles, subissent actuellement un double effet de
déconsidération. Est mise en cause tout d'abord et précisément leur
fonctionnalité : eux qui s'étaient fait fort de dire les chernins cle
l'émancipation humaine et de déterminer les moyens du progrès se
sont retrouvés souvent dans le tourbillon d'événements tellement
imprér.rrs et massifs que leur prétendu savoir s?est comme annulé
de lui-rnôrne. Ont suivi des réactions désorrnais collnues, celle de
l'activisme outrancier ou cornme disent les psychanalystes d,e l'acting
out mais de la part cette fois non pas du patient mais de l'analyste
fût-il sociologue, économiste? analyste des idéologies, etc.l celle du
masochisme moral caractérisé par I'auto-dépréciation personnelle et
Ia mythification du monde oulryier surinvesti de toute une eschato.
logie compensatoire dont il n'a souvent que faire quand il peut en
cornprendre le premier mot, et celle de l'auto-dépréciation institu-
tionnelle, si globale qu'elle en devient pseudo-apocalyptique, par rap-
port au règne des ordinateurs ou de la désagrégation de la planète,
la mort de Dieu ou son retour qui signifierait la rrort d'une certaine
revendication à l'autonomie humaine, etc. Ces manifestations de
pathologie institutionnelle n'ont pas manqué de se traduire dans la
réalité sociologique : baisse du statut << charismatique > et éconorni.
que des intellectuels: prise de distance de la part des << décideurs >>
et des hommes de terrain, exaltation d'un certain empirisme contre
les théorisations << vagues et nébuleuses >>, réactions parfois si carica-
turales et. au fond relranchardes qu'on est conduit à se dernander si
de nos jours Einstein aurait trouvé un éditeur pour sa << Théorie de
la relativité )> sous prétexte gu'on n'en voit pas l'-immécliate applica-
bilité pour le règlement du stationnement payant ou de Ia commer-
cialisation des tapis-brosses dans l'Europe iles 9 (45) !

Cette déconsidération ne s'accornpagnant guère d'une véritable
création de sens de la part des autres institutiong critiques, le sys.
tène sociopolitique ïeste encore destabilisé mais tenté par la solu.
tion de force et les fuites en avant.

(45) Sur l'actuelle confusionisme de la trifonctionnalité âu profit de la
fonction guerrière voir C. Scnuror, u Un abus de langage ", Le IuIonCe, 27 octo-
bre 1980, qui montre la militarisation cle I'économie alimentaire internationale.



PSYCIIANÀLYSE, SCIENCE POLITIQUE, INSTIîUTION 89

Même conséquences pour le discrédit global qui est attaché à la
fonction administrative associée à l'idée de complexité gratuite et
stérile. Depuis l'Egypte pharaonique et la Chine Antique la fonction
publique a toujours été, dans les limites tle la logique institutionnelle
de la société considérée, rlne fonction d.e sens (46). Le fonctionnaire
était un agent de l'ordre considéré (là aussi dans les limites id,éologi,-
ql.es de ladite société) coûrme un bien, comme le bien public.
Aujourd'hui sous les critiques cumulées des lecteurs de Balzac, de'Weber, 

et plus récemment de Crozier ou de Suleiman, auxqueltres
s'ajoutent les défoulements des anti.énarques, anti.technocrates et
anti-eurocrates de tous boids, humanistes grondants et douillets, les
fonctionnaires ont presque honte de se définir en tant que tels, com-
me les militaires dans les pays vaincus...

ry. - CONCTUSION. AU-DEI,A, NES CODES:

I^!T QUESTION DTJ SENS

Mais reste ouverte, béante, la question de fond : qu.i assume la
lonction d,e sens dans les sociétés contempoïaines (46 bis) ? Il ne
s'agit pas de prôner, dans le mouvcment d'un théorisme nostalgigue,
le retour au modèle trifonctionnel, pas plus d'ailleurs que le respect
intégriste de la séparation statique des Fouvoirs. Au contraire il
s'agit de dégager la dynamiclue et de développer la logique interne
du code trifonctionnel. En soulignant de plusieurs traits, en prefirier
lieu, que towte fonction d,oit être génératriee d,e sens, que la praduc-
tion doit être significative? autrement dit que l?économie politique
doit devenir une économie de la réciprocité et non pas du profit,
du profit intégralioé par son internationalisation dans l'Espace et
par -qa perpétuation dans le temps, que cette fonction doit se redé"
fini'- en se dégageant cle ses confusions avec la fonction militaire,
casquée ou en costume civil de bonne coupe; que la fonction ss.cer-
dotale ou intellectuelle doit prendre garde à ne pas glisser vers une
autonomisation qui ilégénère très vite en cor:poratisrne puis en
autisme institutionnel, et que la fonction militaire ne doit pas plus
s'institutionnaliser que la pathologie dans le phénomène dar vivant :
au contraire elle doit être considérée, et cela tant au plan national
qu'international, comme le signe patent des lirnites, de l'échec, deo
deux fonctions précédentes.

Ainsi pourrait se concevoir le désinvestissernent des pulsions de
mort au niveau politique par le développement corrélatif et cumu-

(46) Cf. entre autres J. FarnnaNx, Clinese tlLaughts and ntstitutions, Chicago,
u.P., 1973.

- (46 bis) Ce qui implique une réflexion approfondie sur l'Historicité. Mais
tel n'est pas notre sujet dans le cadre de cette étude.
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latif des coinportexnents dialogaux et des institutions d.ialogales. I-æ
dialogue en ce sens est une opération plus difficile qu'il ne le semble
car il nûet en cause radicalement l'hégérnonie du JE et le goût du
Pouooir lequel reconstitue en pleine moclerurité, et perpétuellement,
d'efficaces systèmes mytho-institutionnels, subvertis par les pulsions
de mort. S'il est I'opposé du monologue, il doit se distinguer des
monologues superposés où deux personnes se parlent mais comme si
elles étaient seules, ou des duo-logues qui caractérisent le parallé-
lisme désespérant de deux thèses qui dévident leurs argumentations
coynrne si nous vivions intellectuellement et affectivement dans un
univers caricaturalement euclidien. Dialog'uer c'est accomplir dans
I'espace praticable de notre vie quotidienne cette révolution dont
Foucault a montré la portée pour toute l'épistc\rne occidentale à
propos de Freud (47); c'est sortir des réseaux sociaux où l'altérité se
tléfinit par ON ou pâr IL pronoms inapersonnels et obsidionels;
ctest assurer le saut qualitatif à la civilisation non pas d'un TTJ, qui
serait aussi totalitaire clue le JE, rnais à la civilisation de la relation
JE - TU - NOUS, civilisation de l'éthique, d'une éthique précisé-
ment située, non pas dans le ciel des promesses rnirifrques et des
attentes déceptives rnais dans le monde concret de l'économique et
du social, et d'une politique en train de se débarrasser de ses signi-
fications mortifères.

Cela demandera un rééquilibrage inter:ne de la science politique,
de la science administrative, de l'économie politique, du droit, toutes
disciplines conviées à devenir créatrices de solutions au lieu de se
tromper elles-mêmes en raffrnant jusqu'à I'incompréhensible des jeux
fermés, à somme nultre, or\ A et E ne pouvant coexister se révèlent
impuissants à se débarrasser de la fatalité dont les grèvent, jusqu'à
leur rnort, des oracles qui ne sont, au fond, que ltécho autonornisé de
nos propres monologues, langages désertiques orl vient perpétuelle-
ment se perdre la complainte du dominé :

Voilà celui qui se dit notre roi

Voilà celui par qui nous vient la guerre

Voilà celui qu'à tous nos biens fait guerre

Voilà celui qui tue ceux qu'il veut
Voilà celui de qui chacun se deut
Voilà celui qui tailles nous apporte
Au feu d'enfer le grand tliable l'emporte

Si aurons paix après qu'il sera mort (47 brs).

(47) Les mots et les choses, Gallimard 1966, p. 387.
(47 bis) Plaint, Jean de l'Espine du Pont-d'Allez, (débttt du xr.r" siècle).


