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On peut se. demander s'il existe une doctrine psychanalytique
immuable, ou si la psychanalyse 6volue dans une certaine direction ?

Seule l'histoire du mouvement psychanalytique qui est pen-
dant de longues ann6es I'histoire de la pens6e freudienne peut
nous 6clairer (r).

Pntlvrrinu r,6nroon : Catharsis pr6analytique

r88o-r88r. - Joseph Breuer de Vienne traite une hyst6rique,
il I'hypnotise. Chaque fois qu'elle decrit les pens6es qui dans cet
6tat sont les plus importantes dans son espritr les sympt6mes dis-
paraissent. R6p6tant ce processus il arrive ir la gu6rir de ces symp-
t6mes (inhibitions et paralysies). Il s'agit donc d'un proc6d6 th6ra-
peutique nouveau, qui montre un aspect inattendu de la nature
de la n6vrose : il existe une relation entre symptdme et contenu
mental. Mais Breuer ne publie rien.

1886. - Freud qui vient de rentrer ir Vienne aprds avoir
travaill6 chez Charcot reprend le sujet, et ils travaillent tous
deux ensemble.

(r) Consulter S. Fnnuo, Histoire t lu rnouuement psychanalyt ique (r9r4) et

La psychanalyse (tc1zz) ;  Euotutiou. t t  tcu,t lances actuel les de la psychanalyse,

rapports de F. Alex,A,NDER, M. IrEvrxn, 1{. DE SAUSSuno, Anna Fnruo, Congrds
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Evolution de la psychanalyse

par M. BENASSY

On peut se demander s'il existe une doctrine psychanalytique
immuable, ou si la psychanalyse 6volue dans une certaine direction ?

Seule l'histoire du mouvement psychanalytique qui est pen-
dant de longues ann6es I'histoire de la pens6e freudienne peut
nous 6clairer (r).

Pnsmrinn pfnroor : Catharsis pr6analytique

r88o-r88 Joseph Breuer de Vienne traite une hyst6rique,
il I'hypnotise. Chaque fois qu'elle d6crit les pens6es qui dans cet
6tat sont les plus importantes dans son esprit,les symptdmes dis-
paraissent. R6p6tant ce processus il arrive ir la gudrir de ces symp-
t6mes (inhibitions et paralysies). Il s'agit donc d'un proc6d6 th6ra-
peutique nouveau, qui montre un aspect inattendu de la nature
de la n6vrose : il existe une relation entre sympt6me et contenu
mental. Mais Breuer ne publie rien.

1886. - Freud qui vient de rentrer i Vienne aprds avoir
travaill6 chez Charcot reprend le sujet, et ils travaillent tous
deux ensemble.

(r) Consulter S. Fncuo, Histoire du mootuement psychanalyt ique (r9r4) et
La psychanalyse (rgzz); Euolut iotr ct tcndances actael les de la psychanalyse,

rapports de F, Ar-px.lNDER, M. Irnvrxo, R. oo Seussunn, Anna Fnnuo, Congrds
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1893. - IIs publient conjointement un article intitul6 : Les
mdcanismes psychiques de phdnomlnes kystdriques,

r895. - Puis un volume : Etudes sur l'IIysterie, dans lequel la
m6thode regoit le nom de cathartique. Bientdt aprds Freud et
Breuer se s6parent.

C'est la fin de la premidre p6riode caract6ris6e par la colla-
boration avec Breuer.

Dans cette p6riode Freud et Breuer aboutissent ir deux r6sur-
tats qui sont encore valables.

r. Les symptomes hyst6riques ont la signification d'actes mentaux ;
z. La d6couverte de cette signification amdne leur disparition.

Freud et Breuer expliquent ces ph6nomdnes en disant qu'un
processus mental emp€che de s'6couler par les voies normales
(conscience et mouvement) est d6charg6 par les voies somatiques.
sous le nom de trauma psychique ils d6crivent les 6v6nements qui
ont provoqu6 de tels sympt6mes. ces 6v6nements rernontent ir un
pass6 lointain : les hyst6riques souffrent de r6miniscences. La
partie essentielle de sa doctrine, dit Freud, c'est l'hypothdse de
f inconscient et son r6le dynarnique.

Actuellement nous sommes tellement habitu6s a I'inconscient
que je pr6fdre insister sur deux 6l6ments sans lesquels il n'est
pas de psychanalyse.

r. Le m6decin 6tudie une situation de conflit. Processus mental
emp6chd : conflit exprim6 en termes dynamiques actuels;

z. Il trouve une explication historique de la situation actuelre.
Les hysttr iqucs souffrcnt de rcminiscences = expl icat ion
gdneticluc, c'cst- i-dire l iaison du prcscnt au pass6.

A chaquc instant nous verr.ns clans la psychanalyse s' intr iquer
les explications di'namiciucs actucllcs ct les cxplications g6n6tiques
historiques. Si i'une dcs deux manque il ne saurait dtre question
de psychanalyse.

onuxrtur pfnroop

De 1895 A r9o5. - Elaboration de la psychanalyse par Freud.
D6ii dans les 6tudes sur i'hyst6rie, Breuer propose une explication
diffdrente de celle de Freud.

EVOLUTION DE LA PSYCHTINA,LYSE

Pour Breuer. Les id6es pathogdnes sont pathogBnes parce qu?elles
surviennent dans des 6tats hypnoides oir le fonctionnement
mental est alt6r6.

Pour Freu.d. une id6e est pathogdne si son contenu esr en oppo-
sition avec la tendance pr6dominante de la vie mentale du
sujet. ce conrenu provoque une defense. Ainsi le conflit
est au centre de I'expiication et sa mise en 6vidence appartient
bien i Freud tout seul.

Mais la s6paration d'avec Breuer se produit surtout pour des
raisons personnelles : Breuer se refuse i voir l'6l6ment sexuel qui
dans l'observation d'Anna o... de r88o, apparaissait dans les
relations entre mddecin et malade (plus tard d6crites sous le nom
de transfert) alors que Freud y .voit l'6l6ment essentiel de la
n6wose qui de proche en proche se rattache a des trauma sexuels
infantiles. La d6cou\zerre du r6le du refoulement (d6fense contre
des id6es, des d6sirs inacceptables) et des r6sistances (conflit
se manifestant cliniquement par une attitude de n6gation en
paroles, en actes ou en silence), c'est l'aspect dynamique de la
psychanalyse. celle du r6le de la sexualit6 infantile en esr I'aspect
g6n6tique.

Enfin, Freud montre l'importance de I'interpr6tation du r6ve,
source de connaissance de l'inconscient, et qui est un cornporte-
ment sp6cifique de conflit (ou de resolution de conflit) chez le
normal.

En fait la m6thode cathartique qui s'aide de l'hypnose aboutit
i une d6sillusion : les symptdmes disparaissent mornentan6ment,
mais le succds d6finitif repose sur les relations personnelles entre
m6decin et malade, et si cette relation est troubl6e les sympt6mes
reparaissent comme s'ils n'avaient jamais disparu - et de plus
tout le monde n'est pas hypnotisabtre.

Associations libres
comment remplacer l'hypnose qui ouvre u'e voie si facile

du sympt6me au souvenir ? Freud se souvient d.,une remarque
de Bernheim (de Nancy) n ce qui a 6t6 v6cu dans l'6tat de somnam-
bulisme, n'est qu'apparamment oubli6, le m6decin en insistant
peut le faire retrouver au malade :.
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Ainsi Freud incite-t-il ses malades ir lui livrer leurs associatrons

d'id6es dans l'espoir de remonter aux souvenirs oublies' Peu ir

peu il les laisse associer librement, mais il s'apergoit bient6t

que le flot des associations se bloque, c'est ce qu'il appelle une

resistance (c'est encore un conflit) et les explications donn6es

par les malades Sont e peu prds toujours les m$mes rt c'est trop

d6sagr6able ,, u c'est absurde ", 
( c'est sans importance D' ( 9a n'a

rien d voir >. Et touiours les id6es qui provoquent ces reactions

sont celles qui ont une valeur en relation avec le matdriel oubli6'

Et Freud ajoute que dans le choix de cette technique, il a 6t6

guid6 par une ferme croyance au d6terminisme des 6v6nements

mentaux.
Cette nouvelle technique bouleverse le tableau du traitement,

introduit |e m6decin dans une relation nouvelle avec son malade,

et amdne ir des constatations si surprenantes que Freud propose

de lui donner un nouveau nom, il I'appelle Psychanalyse.

A cette 6poque |a Psychanalyse est un art d'interpr{tation.

Les associations fournissent un thdme qu'il est ais6 de saisir et

de faire connaitre au malade ; i condition d'6tre impartial on

arrive i des r6sultats valables, c'est-ir-dire qui se confirment

parce qu'on les retrouve ir plusieurs reprises chez diff{rents

malades. Des interprdtes diff6rents les retrouvent chez un meme

malade.

Actes manquis

C'est d cette pfriode que Freud montre que les actes manqu6s

pouvaient avoir ule signification de conflit analogue i celle des

symptdmes cles ncvroscs. Ainsi Freud elargit  le champ du d6ter-

minisme mental, rapproche le normal du pathologique et fait ainsi

saisir sur le vif ir beaucoup de gens, la marche des processus

inconscients.
RAaes

Mais c'est surtout dans I'etude et I'interpr6tation des r$r es

que Freud trouve un encouragement d son travail'

L'interpr6tation des rdves, Qui utilise les associations libres

du reveur, permet de d6couvrir un contenu latent du reve en oppo-

sition avec Son contenu manifeste. Le point important n'est
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cependant pas que les pens6es latentes soient condens6es, d6pla-
c6es, d6form6es et dispos6es en irnages visuelles, c'est que le r6ve
offre irne structllre voisine de celle d'un symptdme n6vrotique.
C'est un d6sir inconscient qui provoque la formation du rdve.
Ce d6sir essaye de se r6aliser en se servant des pensdes latentes,
et en opposition avec le desir de maintenir le sommeil, rnais surtout
en opposition avec les mOmes forces qui ir l '6tat de veille refoulent
les d6sirs inconscients. Comme dans le syrnptdme il y a conflit
entre d6sir inconscient et tendance d6sapprouvante appartenant
au Moi conscient. L'aboutissement de ce conflit est un compromis,
rdve ou symptdme of les deux tendances trouvent une satisfaction
partielle. Et puisque les r€ves ne sont pas pathologiques, ce sont
les m€mes m6canismes qui jouent.chez le normal et le malade, et
les d6couvertes faites chez le malade peuvent s'appliquer aunormal.

Les ndaroses

D'autre part dans l'6tude des ndvroses, la nouvelie technique
permet, dans la recherche des exp6riences traumatisantes patho-
gdnes, de remcnter au delir de la pubert6 jusqu'd l'enfance du
malade, et il s'agit toujours d'une expdrience sexuelle trauma-
tisante.

Dans l'ensemble, les ndvroses en gdndral sont l'expression
de troubles de la vie sexuelle. Les n6vroses actuelles r6actionnelles
6tant dues ir des traumatislTres contemporains. Les n6vroses ordi-
naires (psychon6vroses) 6tant dues i des traumatismes pass6s.

La vie sexuelle de I'enfant

C'est alors que la psychanalyse se trouve capable d'aborder
un sujet jusque-lh seulement pressenti, c'est l'existence d'une
vie sexuelle de l'enfant. Les premidres indications proviennent
de certains d6tails d'analyses d'adultes et comportent ainsi une
grande marge d'incertitude. Mais i partir de r9o8 on commence
i analyser des enfants et d observer sans prcjug6s leur compor-
tement.

La sexualit6 des enfants apparait trds diff6rente de celle des
adultes et pr6sente beaucoup de caracteres qui feraient parler de
perversion chez un adulte. Il devient n6cessaire d'€largir le concept
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de sexualit6 au ,leiir rie ce qui concerne I'union des deux sexes

dans l'acte de procr{ation, ou le plaisir qui est ressenti au niveau

des organes gfnitaux, mais ce faisant on peut saisir la vie sexuelle,

infantile, norrnale et perverse comme formant un tout, une per-

version n'est plus qu'un attachement e un plaisir infantile.

A ce moment Freud s'apergoit qu'il avai[ commis l'erreur de

sufestirner cle fagon consid6rable f importance de la s{duction ir

la source cles manifestations sexuelles de I'enfant, i l 'origine des

16vroses. Il croit d'abord que son ceuvre est batie Sur une erreuf'

Mais il se rend bient6t compte du r6le si important que jouent les

fantasmes. Dans la vie des nivrosds, les fantasmes ont plus de

poids que le monde r6el.

DdaeloPPe,nent de la libido

C'est ainsi que Freud est capable de d6crire ce qu'il appelle

le developpement de la libido (c'est I'instinct sexuel consid6r6

sous son aspect dynarnique).

En gros et trds bridvement le premier stade du d6veloppement

est celui du stacte oral oir la muqueuse buccale joue un r61e pr6do-

minant, puisque I'int6r6t principal du nourrisson, c'est la t6tee.

Puis s'etablit I'orgalisation clite sadique anale, dans laquelle

les plaisirs de la zone anale et I'instinct agressif sont au premier

plan.
Le troisicme ct dernier stade est celui dans lequel la plus

grande partic dcs tendances cornposantes convergent sous la

primaute dcs zones 1;cnitales.
Au lieu quc le ddveloppement se fasse sans d-coups, il arrive

que des int6rdts qui clcvraicnt etre cl6pass6s persistent, ainsi se

jroduisent des f ixat i .ns, auxquelles sont l ies certains symptdmes

n6vrotiq,.res ou des p.:rvcrsiotrs. Quoique je laisse de cdt6 bien des

aspects du d6veloppement alfect i f  de I 'enfant je ne peux passer

sous silence le fameux cornirlexe d'Gdipe, avec ses sentiments

d'amour (et cl'hostilite) envers la mdre et d'hostilite (et d'amour)

envers |e pdre, et qui est cl'u1e importance capitale dans nos soci{tds

car c'est lui qui determine la forme ddfinitivc dc la vie 6rotique

de I'individu.
Il faut encore insistcr sur ce fait que ie d6vclopperrent sexuel
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se produit en deux temps. Vers la fin de la 5e ann6e cette premidre
p6riode . se termine avec la liquidation du complexe d'Gdipe.
Puis une p6riode de latence lui succdde pendant laquelle I'enfant
acquiert de nouveaux int6rdts et une conscience rnorale. A la pdriode
suivante qui est celle de la pubert6, le complexe d'(Edipe est
ravivd et de nouveau modifi6. Mais la direction et la structure
des instincts sexuels ont d6ji 6te d6termin6es antdrieurement pen-
dant la pdriode de sexualit6 primitive.

Rdsurnd

A la lumiere de ce qui pr6cdde, on peut ainsi rdsumer la thdorie
des n6vroses.

Les n6vroses expriment des conflits qui se produisent entre
le Moi (la personne agissante) et ceux des d6sirs sexuels qui sont
sentis comme incompatibles soit avec I'int6grit6 du Moi soit avec
la loi morale. Le Moi, dit Freud, a refoui6 ces impulsions, c'est-
i-dire qu'il ne s'int6resse plus d elles, elles ne sont plus conscientes,
elles ne peuvent plus obtenir satisfaction sous forme actualis6e.

Au cours du traitement, lorsqu'on essaye de rendre conscientes
ces impulsions, on se heurte i une rdsistance qui est i'expression
de ces forces refouli:rtes.

Mais le refoulement aboutit facilement ir un 6chec. La ten-
dance ainsi endigu6e trouve d'autres fagons de se satisfaire, car
elle r6gresse i des phases ant6rieures du d6veloppement, et e
des attitudes ant6rieures envers les objets. Elle entre dans la
conscience en profitant des points faibles que constituent les
fixations et ainsi obtient satisfaction. Il en r6sulte un syrnptdme
qui est essentiellement une satisfaction sexuelle substitutive.
Mais le sympt6me subit des modifications et des deplacements
et perd ainsi tout aspect de satisfaction sexuelle.

Les sympt6mes sont donc des formations de compromis entre
instincts sexuels refoul6s et instincts du Moi refoulants sans
qu'aucun des deux trouve une satisfaction compldte; c'est entidre-
ment vrai de la n6vrose hyst6rique, mais dans la n6vrose obses-
sionnelle le refoulement est plus intense car il se construit sur des
formations r6actionnelles qui sont des protections contre les satis-
factions sexuelles.
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Transfert

lJne preuve de plus de la nature sexuelle des tendances en

cause est donnee par l'aspect 6motionnel sp6cifique des relations

entre m6decin et malade au cours du traitement. CeS relations

prennent un aspect qu'il est bient6t impossible de justifier ration-

nellement elles vont du d6vouement Ie plus affectueux ou le plus

tendre ir I'hostilit6 le plus acharn6e et tirent tous leurs caractCres

des attitudes primitives 6rotiques du sujet, attitudes devenues

inconscientes. I1 a donc une valeur historique, g6n6tique'

Le transfert soit positif, soit n6gatif sert i r6sister, mais

entre les mains du m6decin, il devient le plus puissant des instru-

ments th6rapeutiques et ioue Ie rdle principal dans le dynamisme

du traitement.
A ce moment, c'est-ir-dire dds rgo5 la psychanalyse est cons-

titu6e, et en I9oB, avant m€me les premidres dissidences, Freud

proclame qu'on n'est pas psychanalyste si on n'accepte pas

I'existence de processus mentaux inconscients, le r6le des r6sis-

tances et du refoulement, I'importance de la sexualit6 et son

expression primitive dans la vie de l'enfant Surtout sous la forme

du complexe d'GdiPe.
Cependant jusqu'en 1'g2o, malgr6 les dissidences retentis-

santes de Jung et de Adler la th{orie psychanalytique ne subit

gulre de changement profond. Freud y aioute seulement ce qu'il

appelle la th6orie du narcissisme. La libido chez certains indi-

vidus au lieu de s'attacher ir un obfet ext6rieur (la mdre par

exemple) s'inflechit sur la personne, et le sujet se prend comme

objet de son propre amour. Cette cat6gorie de n6vros6s (n6vrose

narcissique) apparait comme inaccessible au traitement psycha-

nalytique, car ils sont incapables de transfert et Freud classe dans

cette cat6gorie ce que nous appelons les psychoses (d6mence

pr6coce, paranoia, m6lancolie) mais malgr6 les fchecs th6rapeu-

tiques qui sont, dans ces cas, la rdgle, I'analyse de ces malades

a 6te th6oriquement f6conde.
Cependant pratiquement les concepts fondamentaux de I'ana-

lyse apparaissent insuffisants, et bien des probldmes se pr6sentent

que la formulation th6orique pr6c6dente ne permet pas de r6soudre.
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TnorsrirvrE PfRroDE

Nous verrons plus loin dans quelles directions diff6rentes
on a tent6 de rem6dier aux insuffisances auxquelles nous avons
fait allusion, comment en particulier on ne parvient pas ir expli-
quer dans cette th6orie les 6checs qui suivent les interpr6tations
en profondeur (en termes de tendances inconscientes, ou de situa-
tions infantiles) en partant des ph6nomdnes de surface.

Mais Freud lui-m6me continue i travailler et 6labore dds rgzo,
coup sur coup, pendant 6 ans, une s6rie de concepts qui donnent
une direction nouvelle i la psychanalyse.

En r9zo, dans Au deld du principe de plaisir, Freud abandonne
la conception de I'agression congue comme un instinct du Moi.
Il fait des manifestations agressiv6s un comportement de nature
et d'origine instinctuelles, c'est-i-dire que dans son 6chelle de
valeur, l'agressivit6 est plac6e sur le mOme rang que la sexualit6.
Cette hypothdse est connue sous le nom de th6orie des instincts
de vie et de mort. On peut I'exprimer de la fagon suivante : I'en-
semble des tendances instinctuelles peut etre group6 en deux
cat6gories principales, les forces de vie qui ont pour but de
pr6server, propager, unifier - les forces de mort ou de destruc-
tion dont le but, en opposition avec celui des forces de vie, est la
coupure des connexions et la destruction de la vie (r).

En 1923, il 6labore dans Le Moi et le Qa,la th6orie des trois
instances : l'appareil psychique est constitud de trois systdmes.
LeQa qui est le r6servoir des tendances instinctuelles inconscientes,
il est inn6, le Moi qui est l'entit6 agissante en grande partie
consciente, il est surtout acquis, le Surmoi est le systdme moral
(6thique) par excellence repr6sentant des imp6ratifs moraux des
dducateurs, accept6s par nous, pris i notre compte et devenus
inconscients.

(r) Cf. Claudc l lernard qui dist ingue: r) I ,e; ph6rromCncs r l 'ustuc, dc des-
tructiort qui correspondent aux phenomCnes fonctionnels de I'orgauisme;
z) I'es phcnomdnes plastiques ou de creation vitale qui correspondent au repos
fonctionnel et d la r6generation organique.

Ccs deux operations de destruction et de r6novation, inverses I'une de
I'autre, sont absolurnent connexes ct irrs6parables, en ce sens au moins que la
destructiorr est la conditiorr ndccssaire de la r6novation.

S. } IA(JI IT 49
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La tdche du Moi est de satisfaire les tendances instinctuelles

en tenant compte ir la fois de la r6alit6 (monde ext6rieur) et des

exigences du Surmoi.
En 19z6 dans Inhibitions, sympt\mes et angoisse iI fait du Moi

le si}ge unique de I'angoisse) et puisque l'angoisse est le sympt$me

cardinal des n6vroses (non pas qu'il soit touiours apparent, mais

au cours de toute psychanalyse les comportements d'angoisse iouent
un r6le incomparable) l'analyse des n6vroses comportera ddsormais

une analyse du Moi, et non plus seulement des forces instinctuelles.

Comme disent les analystes, f int6rdt passe du refoul6 au refoulant.

En t9z6 encore' dans I' u Appendice , de Inhibitions, sympt|mes

et angoisse, Freud reprend le concept de d6fense. I1 l'avait utilis6

trente ans plus t6t, puis abandonne. Il pr6cise sa signification,

et cette signification est plus g6n6rale. D6fense d6signe tous les

m6canismes utilis6s par le Moi pour r6soudre les conflits et mai-

triser les angoisses. Refoulement d6signe cette m6thode sp6ciale

de d6fense que la psychanalyse a d6couverte en premier et qu'elle

connait si bien.

Quelles sont les cons{quences pratiques de ces th6ories nou-

velles (n'oublions pas que ces th6ories sont des explications plus

compldtes des ph6nomdnes cliniques en face desquels se trouve

le psychanalyste, et, en particulier, la th6orie de I'instinct de vie

et de I'instinct de mort a 6te 6labor6e pour r6soudre, entre autres'

le probldme du masochisme oir un individu semble avoir pour

but de se d6truire lui-mdme, et la th6orie des trois instances a ete.

6labor6e afin de pouvoir classer les conflits multiples qui s'expri-

ment au cours d'une PsYchanalYse) ?

I. - Importance dgale de l'agressiztitd et de la sexualitd. - Elles

s'appliquent surtout au d6veloppement psychologique de l'enfant.

La crainte que I'enfant {prouve vis-A-vis des parents conqus comme

dangereux n'est que la projection de Sa propre agressivit6, c'est-

ir-dire qu'il leur attribue les sentiments agressifs qui I'animent.

L'amour et la haine Sont inevitablement m6lang6s et les impulsions

destructrices et 6rotiques ne peuvent 6tre completement s6par6es.

II. - La thdorie des trois insttarces fait du Moi un systdme fonc-

tionnel en quelque sorte central et elle pr6pare la voie d la troi-

sidme th6orie.
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III. * Moi sidge de I'angoisse. - Les cons6quences en 'sont
extrdmement importantes, ce sont m6me probablement les plus
importantes, car elles amorcent le mouvement de la psychanalyse
mcderne qui fait de l'analyse du Moi ra condition pr6alable de
i'analyse des tendances.

si nous regardons les choses d'un peu plus prds, nous voyons
que, en effet, selon Freud la production des rdactions d'angoisse
est une des plus importantes fonctions du Moi. Elle est mise en
jeu lorsque le Moi senr son int6grit6 menacde par des dangers
aussi bien externes qu'internes.

De tels dangers peuvent €tre dus :

ro A l'intensit6 des demandes instinctuelles elles-mtmes ;
2o Au fait que les demandes instinctuelres entrainent l,individu

d entrer en conflit avec l,environnement ;
3o Au fair que les demandes instinctuelles entrainent I'individu

dans des conflits avec le Surmoi (entit6 morale qui repr6-
sente I'environnement pass6).

Les cons6quences de cette nouvelle th6orie s'appliquent sur-
tout au r6le du Moi dans le d6veloppemenr normal et anormal.
Le Moi est devenu 1'6l6ment principal dans la lutte entre desir
de satisfaction instinctuelle et adaptation i i 'environnement. C,est
la force ou la faiblesse du Moi dans ses relations avec les forces
internes et exrernes qui d6termine si f individu parviendra i la
sant6 mentale (r6alisera un cornpromis eutre deux tendances)
deviendra n6vros6 (en prenanr le parri de la r6alit6 exrerne contre
les d6sirs instinctuels) ou versera dans ra psychose (en prenant
le parti des instincts contre la r6alit6).

Autre cons6quence, les parents, les 6ducateurs, les m6decins
doivent rerloncer i l 'espoir de faire disparaitre I'angoisse de la
constitution psychique de l'enfant. Il n'est plus possible d,atteindre
ce but par des mesures th6rapeutiques ou dducatives, car I'angoisse
est une production normale indvitable du Moi qui se sent en
danger, et en face des dangers qu'il ne peut faire autrement
que de rencontrer. L'6ducation doit tendre d aider ie Moi i
acqu6rir la capacit6 d'endurer une certaine quantit6 d'angoisse,
de douleur. Le traitement, lui, s'efforce de diminuer la quantit6
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excessive d'angoisse, rendant ainsi possible la tdche du Moi.
Les cons6quences s'en font sentir dans la technique m€me de

la psychanalyse qui transporte son attention du contenu de I'incons-
cient aux m6canismes du Moi, et qui s'efforce non pas de lib6rer
le plus t6t possible les instincts en laissant au iVloi la charge de
les utiliser i sa guise, mais surtout de fortifier le Moi c'est-d-dire
de diminuer la crainte des instincts.

IV. - Nouvelle thdorie des mdcanismes de ddfense du Moi. -
C'est 6galement dans l'6tude de la premidre enfance que cette
th6orie se trouve particulidrement f6conde. Elle attire l'atten-
tion sur les m6canismes de ddfense utilises aux stades primitifs
de l'organisation psychique, alors qu'il n'y a pas de distinc-
tion nette entre le Moi et le Qa, avant m6me qu'on puisse
penser qu'il existe une limite pr6cise entre le Moi et le monde
ext6rieur. Les m6canismes d'introjection et de projection semblent
6tre parmi les premiers utilis6s.

Il faut insister avec Anna Freud sur le fait que cette nouvelle
et plus compr6hensive conception des m6canismes de d6fense
repr6sente un passage du point de vue quantitatif au point de vue
qualitatif, dans la description du d6veloppernent normal et anormal.
Au lieu d'insister sur le caractdre insuffisant ou exagir6 du refou-
lement des instincts, on insiste maintenant sur les m6thodes
individuelles de d6fense utilis6es par l'appareil ps5'chique, sur
la succession dans le temps des m6canismes pr6dominants et sLlr
la relation intime entre certaines fotmes sp6cifiques de d€fense
et certains troubles mentaux.

En face d'un enfant, pour le juger normal ou non, on doit se
demander si les mcthodes de defense utilisi'es pa.r son Moi
sont cel les de son Agc, et si  el les sont capables de rdsoudre
les problemes qui sont i  ce morleni les siens, ol l  si  el les sont
vieillies, ddmoddes, appartcnaili d Ce's nivl:aux d'organisation
primitifs, donc pathologiqucs ct pathogi\nes.

En r6sume depuis rg2o, Freud, trouvant sr:s thi:ories anciennes
insuffisantes, dlabore une s6rie de concepts qui lui perinettent de
mieux expliquer les faits ciiniques.
ro L'instinct agressif, la haine, est d'emblee aussi importante que

f instinct sexuel, que I'amour ;
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zo Le Moi (c'est-i-dire I'individu agissant, l'organisme structurd
envisage sous l'aspect fonctionnel de la r6solution des
conflits que suscite le fait qu'il est vivant), est le centre de
I'int6rdt g6n6tique, donc th6rapeutique et 6ducatif : il ne
suffit pas de lib6rer les forces instinctuelles et de les doser
en quelque sorte, il taut apprendre d l,enfant ou ir I'indi-
vidu malade d supporter la douleur, i renoncer i ses moyens
de d6fense anachroniques, d utiliser dans son adaptation
au monde ext6rieur les moyens de d6fense appropri6s.

Dans la pratique rndme de la psychanalyse cette conception
6labor6e par Freud, et prdcis6e depuis sa mort par Anna Freud,
tend A une analyse minutieuse des ph6nomdnes cliniques, en
termes de leurs composantes instinctuelles aussi bien que de celles
de leurs composantes qui appartiennent au Moi.

Mais l'6tude de l'enfanr et surtout du nourrisson (M. Ribble,
Spitz) a montr6 par ailleurs cette v€rit6 bien connue des biologistes,
souvent oubli6e par les m6decins : quc le nouveau-n6 est un
mammifdre inachev6 d sa naissance, c'est aussi un organisme trop
compliqu6 pour s'adapter d'embl6e d une existence ind6pendante.
La vie extra-utcrine ir ses d6buts n6cessite la symbiose de deux
organismes celui de la mdre et celui de son nourrisson. La psychana-
lyse freudienne insiste donc ir I'heure actuelle sur I'importance des
relations primitives mdre-enfant. Elle ne fait ainsi que mettre
l'accent sur ce qui est la tendance v6ritable de la psychanalyse
depuis 19zo-26. Elle envisage avarlt tout l'environnement. Dans
la psychanalyse d'avant rg2o, aprds avoir mis en valeur I'impor-
tance de la vie fantasmatique, l'int6rdt s'attachait surtout A I'appa-
reil mental, plut6t qu'aux caractdristiques de l'environnement.
Dans certaines observations c6lebres, comme celle du petit Hans,
les parents semblent des agents sans personnalit6 propre. Mais
c'6tait avant la guerre de r9r4, d l'6poque oir la socidt6 occidentale,
srire d'elle-mdme, ne se posait pas de question sur sa propre
p6rennit6.; au contraire depuis 19z6r l'accent est mis sur l'angoisse,
et l'interaction de l'organisme et de l'environnement I c'est aussi
que les assises de la soci6t6 ont 6t6 6branl6esr l'angoisse d'un monde

' changeant est v6cue chaque jour, les individus se reconnaissent
diff6rents. C'est l'6poque mdme oir le physique se cherche, otr
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relativisme, incertitudes, probabilisme semblent 6ter i la pens6e
objective sa confiance en elle-mdme.

On 6vite autant que possible les interpr6tations en profondeur
directement ir partir des ph6nomdnes de surface. On les remplace
par un approfondissement progressif de l'6tude du caracrdre
(c'est-ir-dire des m6canismes de d6fense et d'adaptation indi-
viduels) pour arriver i une reconstructioll plus exacte des fan-
tasmes inconscients et des troubles n€vrotiques.

On peut comparer ce genre d'investigation d des investigations
historiques appuy6es sur des documents nombreux, alors que la
psychanalyse primitive apparait plut6t comme une reconstruction
brillante du pass6. Le but id6al de cette technique, c'est de ramener
la n€vrose A ses premiers stades, et finalement aux conflits qui I'ont
provoqu6e, c'est de faire parcourir au malade en sens inverse la
route de son d6veloppement.

Les psychanalyses non freudiennes

Il est maintenant indispensable de revenir en arridre pour
6tudier les divers dissidents bruyants ou discrets qui ont abandonnd
Freud sur la voie que nous venons de retracer.

Ils ont tous un point commun : ils choisissent un point parti-
culier dans la th6orie ou dans la pratique psychanalytique et le
d6veloppent aux d6pens du reste de la psychanalyse qui reste
dans l'ombre.

C'est ainsi que fung, dbs r9rr, explique les d6sordres mentaux,
surtout ceux des malades ddiA 6g€s, par des r6gressions vers un
inconscient collectif. Les hommes fuient leurs devoirs vitaux, i ce
moment les symboles de l'inconscient collectif, l 'h6ritage de la
race €merge; le complexe d'(Edipe lui-m6me n'est qu'un sym-
bole, mais n'a jamais 6t6 r6ellement v6cu.

Jung n'utilise plus que cet aspect accessoire et discutable
de la psychanalyse : le symbolisme, expression d'un inconscient
collectif ; mais il n6glige I'essentiel de la psychanalyse, I'aspect
sexuel des n6vroses, et l'importance du pass6 individuel v6cu par
I'enfant.

Adler, en 1913, explique les n6vroses et Ie caractere en termes
de lutte pour I'existence, il insiste sur les m6canismes de d6fense
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du Moi contre les dangers venant du monde exterieur. .Mais,
avant Adler, la psychanalyse parlait du b6n6fice de la n6vrose
(les cons6quences pratiques de la n6wose sont souhait6es par le
malade). Ce faisant, Adler n6glige comme Jung I'aspect sexuel
des n6vroses, et renonce aux exptcations de I'actuel par le pass6
v6cu de l'enfant.

Un peu plus tard, Rank choisit le transfert pour en faire la
base d'une nouvelle th6orie et d'une nouvelle technique. Le traite-
ment n'est plus qu'un apprentissage de relations. En apprenant
ses relations avec le psychanalyste, le malade d6couvre sa person-
nalit6 et le caractdre unique de sa personne. Ce n'6tait pas nouveau,
mais en supprimant tout ce qui avait trait au passage de I'incons-
cient au conscient, Rank lui confdre l'attrait de la nouveaut6.
Quant au fameux traumatisme de h naissance, origine de l'an-
goisse, dans son expos6 de tgzo, Freud lui reproche justement de
n'€tre qu'une th6orie en l'air au lieu de reposer sur des obser-
vations valables et Rank est coupable d'avoir n6g1ig6 cette v€rifi-
cation ais6e qui consiste d comparer les 6tats 6motionnels des
enfants dont la naissance a 6t6 p6nible, de ceux dont la naissance
a 6t6 facile.

Tendances diuerses des psychanalystes freudiens

Mais, si nous nous replagons en rgzo, au moment otr les
concepts fondamentaux de la psychanalyse apparaissent A Freud
comme insuffisants, nous voyons que d'autres psychanalystes
cherchent une solution I ces difficult6s dans d'auues voies que
celle que Freud indique A ce moment.

Les uns font un effort pour tenter de remonter plus avant
dans le pass6 inconscient. Ils sont persuad6s en effet, que plus un
6v6nement, plus un fantasme est primitif, plus sa valeur patho-
gdne doit 6tre grande.

Karl Abraham par exemple, 6labore sa th6orie des obiets
paftiels (la mdre n'est plus la mdre, mais le sein maternel). Il
subdivise les stades oral et anal, il recherche le point de fixation
pr6cis de chaque trouble mental.

Mais E. Jones et surtout Melanie Klein vont plus loin. Ils
s'emparent de la norion nouvelle d'agressivit6, tendance primitive
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6l6mentaire, pour en faire l'616ment essentiel de leur th6orie.
Ils d6crivent : r. LJn stade d'agressivit6 orale exhubdrant dans

les tout premiers mois de la vie ; z. LIne utilisation i ce stade des
m6canismes d'introjection et de projection consid6r6s comme les
m6canismes fondamentaux du Moi.

Il en r6sulte un stade trds primitif d'agressivit6 sans limites
contre le monde exterieur, comparable ir l'6tat paranoiaque en
m6me temps que d'introjection d'objets fantasmatiques mauvais,
comparable ir la d6pression m6lancolique. Les troubles mentaux
apparaissent comme le produit d'un combat fantasmatique entre
bons et mauvais objets qui sont ensuite introject6s. Le traitement
consiste ir briser le cercle en introduisant un bon objet, l'analyste.

De ce point de vue les interprdtations freudiennes en termes
de conflits de I'enfant plus grand (crainte de la castration, envie
du p6nis) apparaissent sr.rperficielles. Freud dit qu'une n6vrose
d'adulte est betie sur les cicatrices d'une n6vrose infantile de 3 i
6 ans. Pour l'Ecole anglaise, cette n6vrose infantile est bdtie sur
une n6vrose ou presque une psychose pr6historique de la premidre
ann6e.

Mais M. Klein interprdte les comportements de l'enfant i
l 'aide de m6canismes d6couverts dans les psychoses de I'adulte
oir les donn6es cliniques s'offrent plus facilement d l'observation.
Cependant, sa th6orie est trds f6conde : nature des fantasmes
oraux, de I'agressivit6 orale et des fantasmes de destruction.
Certes, beaucoup de ces faits sont incontr6lables, mais le reproche
essentiel qu'on peut lui faire est que les 6v6nements de la vie de
I'enfance ainsi decrite sont cataclysmiques et surviennent quel que
soit I'environnement. Ils appartiennent e I'organisme lui-m€me
et ne sont pas influenc6s par le milieu extirieur. C'est pourquoi
un certain aspect de la th6orie de M. Klein a perdu de son actualit6,
car tous les faits montrent I'importance de I'environnement et
c'est cette insistance sur le rdle des circonstances qui est sans doute
la caract6ristique la plus profonde de la psychanalyse freudienne
telle qu'elle a dvolue depuis t926.

D'autres psychanalystes ont emprunt6 une deuxidme voie,
c'est celle de Karen Horney. Celle-ci s'efforce surtout de mettre
en valeur l'6tat actuel du patient. Elle s'intdresse (un peu comme
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Adler) i la difficult6 actuelle, aux probldmes de rivalit6, d'ihs6-
curit6, de culture. Elle n6glige les fantasmes inconscients et
I'enfance. L'homme apparait vivant dans un monde intens6neent
hostile, d6sarmS et sans d6fense d cause de son besoin de d6pen-
dance, et devenant n6vros6 pour se prot6ger. Comme Adler, elle
s'int6resse surtout aux m6thodes employ6es par le Moi pour
lutter contre le monde ext6rieur. Cependant, l'inspiration psycha-
nalytique de cette mdthode est plus profonde.

Enfin, au Congrds de Psychiatrie de r95o, on a vu se d6gager
deux tendances surtout, qui sans 6tre dissidentes, apparaissent un
peu i part de la ligne sp6cifiquernent freudienne.

C'est d'une part, celle d'Alexander qui se caract6rise par les
points suivants: ro Il refuse d la sexualit6 son aspect spdcifique et
lui donne un aspect quantitatif, il en fait un moyen de d6charger
l'6nergie en excds ; zo Il semble n'accorder que peu de place i
I'agressivit6; 3o Il pr6sente comme une v6ritable tendance instinc-
tuelle un besoin de d6pendance, qui n'est en r6alit6 qu'un aspect
clinique frappant, des tendances 6rotiques passives que sa tech-
nique fait naitre et qu'il n'analyse pas en tant que tendances 6ro-
tiques passivesl 4o Lafonctionprincipale du Moi lui apparait comme
une fonction d'intdgration, sans que sa technique lui permette
de d6gager les tendances instinctuelles ir intdgrer ; 50 Enfin, il
pr6conise une attitude actuelle non neutre, de la part de I'analyste
qui agit th6rapeutiquernent en changeant les donn6es du probldme
ancien non rdsolu : il s'agit de d6couvrir en quoi consiste ce pro-
bldme, apparemment c'est une expdrience traumatisante unique,
ou tout au moins toujours du mdme type. Ainsi I'aspect g6n6tique,
la vie sexuelle si riche de I'enfant n'offre plus d'int6rdt.

Quant ir de Saussure, faisant siennes les th6ories d'Odier, il
s'6carte infiniment moins de la pens6e freudienne. Les seuls points
importants sont les suivants :

D'une part, il ne semble pas admettre l'existence d'une
agressivit6, tendance primitive 6l6mentaire, et comme pour Freud
autrefois, c'est de la frustration que nait l'agressivit6.

D'autre part, le conflit fondamental lui parait 6tre le conflit
entre la pens6e magique infantile et la pens6e r6aliste de l'adulte ;
ce faisant, il renonce plus ou moins theoriquement au b6n6fice
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du systdme des 3 instances (Qa, Moi et Surmoi) qui permet de

classer et d'6tudier rninutieusement les conflits qui sont l'essence

m6me du mat6riel analytique.
A ce propos, il est e remarquer que d'assez nombreux contacts

se sont 6tablis entre psychanalyse et psychologie classique. Il

sortirait du cadre de cet expos6 de montrer f influence dnorme

qu,a eue la psychanalyse sur la psychologie, malgr6 l'hostilit6

officielle dont celle-ci a fait preuve ir 1'6gard de celle-lir pendant

de longues ann6es. Mais il faut signaler que, si la psychanalyse

a 6volu6longtemps en toute ind6pendance' certains psychanalystes,

peu nombreux - il est vrai - mais de Saussure et Odier ont 6t6

de ceux-lir, se sont efforc6s de confronter les th6ories de la psycho-

logie gin6tique, c'est-ir-dire du d6veloppement de I'enfant avec cet

aspect de la psychanalyse qui s'int6resse i l 'histoire de f individu.

Certains de ces efforts ont 6td fructueux, d'autres beaucoup plus

contestables. En tout cas, il est n6cessaire de faire remarquer que'

si des controverses Se sont 61ev6es entre psychanalystes sur I'utili-

sation qu'on pouvait faire des thdories de la psychologie g6n€tique'

c'est avant tout parce qu'on utilisait des th6ories 6labor6es i partir

de donn6es, sans remonter d ces donn6es elles-mdmes. On aurait

vu qu'd condition de tenir compte des situations dans lesquelles

elles 6taient recueillies (l'observateur Se tenant en quelque sorte

loin de I'enfant), du but dans lequel ce travail 6tait entrepris

(investigation scientifique), de la technique utilis6e (enregistrement

des comportements tels qu'ils apparaissent), il n'y avait pas contra-

diction avec les donn6es lecueillies par les psychanalystes, c'est-e-

dire par un observateur qui s'efforce d'6tablir une relation avec

I'enfant, pour aider un enfant i r6soudre des difficult6s d'adaptation

(conflit) en interpr6tant en termes de d6sirs et de craintes les

comportements de surface, mais, mis en {vidence danS cette

relation observateur-enfant.
De 1'6tude du sujet, on est pass6 A i'6tude de son environne-

ment. Non pas d'ailleurs sans que des esprits de bon sens ne

viennent rappeler de temps i autre que le suiet lui-mdme, I'orga-

nisme comme on dit quelquefois, ne doit pas 6tre oubli6, et qu'il

n'est pas entiCrement fonction de son milieu, fiddles sans le savoir

i I'affirmation de Claude Bernard : u Pour nous la vie est un conflit.
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Les manifestations r6sultent d'une relation 6troite et harmonique
entre les conditiozs et la constitution de l'organisnte. >

Nous voudrions maintenant montrer avec quelque pr6cision
comment l'int6r6t tout rdcent qui s'est rnanifest6 pour l'6tude
de ce que l'on appelle les relations objectales, nous permet de
distinguer clairement le sens dans lequel 1'6volution de la psy-
chanalyse s'est faite.

La relation objectale : dtat actuel de Ia question

Tant qu'on s'int6resse avant tout aux tendances, l'objet appa-
rait comme le but des tendances, il y a investissement d'objet et
non pas relation obiectale. A partir du moment otr on s'intdresse
surtout au Moi (l'instance inhibitrief, structurante et structur6e),
la relation obiectale apparait li6e A un m6canisme du Moi, l'intro-
fection. Mais il faut attendre jusqu'A une 6poque toure r6cente
pour que la relation objectale soit congue comme une v6ritable
relation, c'est-A-dire qu'on admette une r6ciprocit6 entre I'enfant
et la mdre, encore faut-il dire que, si l'on insiste sur les faits qui
montrent cette r6ciprocit6, on n'en tire peut-dtre pas toutes les
cons6quences th6oriques qui en d6coulent.

Il est i remarquer que M. Klein a et6 une des premidres ir
6laborer une th6orie compr6hensive des relations objectales suc-
cessives dans laquelle i une relation avec un objet partiel (le sein)
succbde une relation avec un objet total (la mbre). Mais comme le
remarque Lebovici seul et avec Diatkine, elle confond la relation
fantasmatique avec la relation obiectale elle-m8me, le mauvais
obiet devient le repr6sentant des instincts de mort, le bon obiet
celui des instincts de vie. Ce qui, A notre avis, a pour cons6quence
que, malgr6 les apparences, le r6le du milieu est oubli6, il n'y a
pas d'interaction v6ritable mdre-enfant, l'6volution de l'enfant
est celle de ses tendances instinctuelles, elle est ind6pendante de
I'entourage comme nous I'avons dit plus haut. R6cemment, nous
avons vu au Congrbs de Psychanalyse de r95r, consacr6 ir l'6tude
des influences mutuelles du Qa et du Moi au cours du ddveloppe-
ment, les rapporteuf$ insister sur f importance des relations objec-
tales. W. Hoffer comme M. Klein distingue deux stades. Le
premier oir l'objet ext6rieur est trait6 par le sujet comme faisant
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partie de son < milieu interne ) et est investi en quelque sorte dans

son propre corps. Le second oir I'obiet devient psychologique et

est investi en dehors du corps du sujet. H. Ilartmann aussi,

distingue un premier stade d'obiet satisfaisant les besoins et qui

cesse d'exister dds que ces besoins sont satisfaits, un deuxidme

stade ou I'objet acquiert un caractdre de constance et possdde

d.6sormais une existence propre. Mais suivant sa conception

personnelle, Ifartmann voit aussi dans ce passage une modification

d.es tendances qui, de libidinales, deviennent neutralis6es. Anna

Freud pense que le passage du premier au deuxidme stade est

d6termin6 par l'abaissement de I'urgence des besoins eux-m$mes.

Plus r6cemment encore (tg54), cet auteur pr6cise davantage sa

pens6e. Le premiel Stade correspond ir une u relation anaclitique '.
Celle-ci pr6cdde la relation vdritable avec la mdre. Il s'agit d'une

relation physiologique (nous dirions plus volontiers d'une relation

psychophysiologique), domin6e par les besoins corporels de I'enfant

et leur satisfaction : respiration, sommeil, alimentation, 6vacuation,

confort de la peau, mouvement. Le seul mouvement mental en

relation avec ces besoins ne peut 6tre que le mouvement d6plaisir-

plaisir, mais ces besoins ne sont pas dans notfe civilisation satis-

iaits tous i la fois. Le sommeil exclut le contact avec la mdre,

l'action de t6ter exclut la possibilit6 de se mouvoir activement.

On peut se demander si ainsi, A. Freud n'insiste pas implicitement

davantage sur l'aspect d6plaisir que sur I'aspect plaisir, comme

S. Freud lui-m0me le faisait primitivement dans La science des

rAaes.Il en r6sulte des frustrations in6vitables. Mais l'objet ne Sera

investi en tant qu'obiet que plus tardivement, lorsque l'enfant sera

capable de renoncer ir I'hallucination (hypothetique) du d6sir

r6al is6.
Cependant, c'est cette relation anaclitique qui structure la

relation ult6rieure avec ia mdre : les 6v6nements v6cus de fagon

impersonnelle (satisfaction des besoins) sont transpos6s graduelle-

ment en termes de relation personnelle avec Ia mdre'

En somme, le Moi est litt6ralement conditionnti par l'environ-

nement, il apprend i accepter et ir pr6voir des satisfactions retar-

d6es (d6lai), il apprend i se contenter de satisfactions incompldtes

(rationnement). En termes de psychanalyse, on dira que I'enfant

internalise les conditions qui gouvernent satisfaction des d6sirs'et
frustration. C'est probablement dans la plus ou moins grande
facilit6 avec laquelle I'enfant accepte (ou se conditionne d) des
satisfactions plus ou moins importantes pour lui, ou des frustra-
tions plus ou moins p6nibles pour lui qu'il faut voir I'origine du
choix des sympt6mes qui pourront se manifester ult6rieurement.
Ici, Anna Freud considdre qu'il est n6cessaire de faire intervenir
des diff6rences constitutionnelles. Ce n'est pas toujours de I'attitude
de l'entourage que naitra telle attitude de I'enfant. Il apparait
certain qu'un enfant donn6 supportera plus facilement (ou moins
facilement) telle frustration, qu'un autre enfant, sans que rien
dans la situation v6cue puisse expliquer cette attitude ; aussi les
6tudes longitudinales sont-elles indisBensables.

I1 est i noter qu'A. Freud remarque ailleurs qu'il est n6cessaire
d'6liminer la conception de la mdre responsable des angoisses de
son enfant, de la u mauvaise mdre >. Celle-ci n'est que le repr6sen-
tant et le symbole des frustrations in6vitables. Les cons6quences
de ces id€es se traduisent plus ou moins clairement dans la fagon
dont on congoit les relations du Qa et du Moi.

On fait intervenir (Hartmann aprds Freud) un stade oir le Qa
n'est pas diff6renci6 du Moi, ainsi semble-t-on renoncer ir l 'oppo-
sition radicale entre Qa h6rite et Moi acquis. on en vient ir parler
d'une portion h6rit6e du Moi, sans qu'on aille (je ne sais pour-
quoi) jusqu'ir accepter qu'il existe Lrne portion acquise du ea (et
pourtant, si l 'on poussait jusqu'ir ses cons6quences ultimes la
conception de la relation anaclitique d'A. Freud, itr faudrait bien
accepter que les frustrations et satisfactions indgales donn6es aux
diffdrents besoins permettent i certains d'entre eux de devenir
des tendances irnp6rieuses, d'autres perdant au contraire de leur
importance). En tout cas, il est difficile d'accepter la formulation
d'Hartmann, pour qui les appareils qui servent A la perception,
i la m6moire, i la rnotricit6 sont indispensables i l 'exercice des
fonctions du Moi (adaptation, synthese) et ces appareils sont
inn6s; car on accepterait ainsi une ( r6ification , de la perception,
de la m6moire, de la motricit6, ce qui n'est qu'un retour ir la vieille
psychologie des facult6s. En fait, on ne peut qu'observer le compor-
tement d'un sujet qui pergoit, se souvient, se meut. Les comporte-
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ments n'6tant observables que sous forme d'actions li6es ir deS

stimuli ext6rieurs pr6sents ou pass6s. On sait de plus que percep-

tion et m6moire, par exemple, sont acquis, et qu'en aucun cas on

ne peut les consid6rer comme des appareils ou mdme des capacit6s

inn6es. En fait, ce que I'enfant apporte en naissant, c'est une

capacit6 d'apprendre d percevoir, d se souvenir, etc.

En r6sum6, o1 constate ir I'heure actuelle que la conception

ancienne du Qa h6rit6, du Moi acquis est insuffisante et les diverses

tendances qui se font iour ne Sont qu'une prise de conscience par

la psychanalyse du vieux (et faux) probldme des relations de l'inn6

et de I'acquis chez l'homme ; nous-m€mes avons cru montrer

ailleurs que le problbme ne comport e que des solutions approch6es

puisque < la culture actualise la nature ) et que u la nature limite

la culture >. D'autre part, les psychanalystes Se heurtent encore i

une conception trop sch6matique du Qa et du Moi, qui ir notre

avis ne Sont pas n r6e1s r, maiS ne Sont que des abstractions com-

modes qui, avec le Surmoi, permettent de classer les conflits que

nous montre la clinique.
Il reste que certaines conceptions, comme celle de stade oral

(par exemple), apparaissent maintenant incompletes. La notion

d' < oralit6 > est insuffisante, le nouveau-n6, le nourrisson, a tout

autant besoin de stimuli extdrieurs, cutanes (excitation tactile,

d6fense contre le froid et le chaud excessifs), labyrinthiques

(bercement) et aussi visuels, auditifs. De plus, les relations avec

la mdre jouent un r6le capital, comme le dit Kris. L?l sp6cificitd

du stade n'est plus caract6ris6 par le seul processus de maturation

du d6veloppement psychosexuel. El le est {galement caracteris6e

par le processus de developpement du Auloi et des reiations objec-

tales, r6actions et intcractions de I'cnfant et de la mere ; ce que

nous appellerions voiontiers, suivant le terme utilis6 par Baldwin,

ir propos de I'apprentissagc dc la pcrception, une rdaction circulaire

mdre-enfant.
D'autre part, notre ccole fr:angaise s'est {galement int6ressde

i la relation d'objet, non seulement chez I'enfant (Lebovjci et

Diatkine), mais sous l'aspect otr elle se pr6sente dans les analyses

d'adultes, c'est-ir-dire celui de la structuration pathologique

du Moi.

EVOLUTION DE LA PSYCHANALYSE tBz
Le premier en date, Nacht l'6tudie dans le masochism'e, il

appuie ses conceptions sur des argumenrs neurophysiologiques,
Le nouveau-n6 capable seulement de r6flexes, ne peut ni prendre
conscience de son propre corps (absence de sch6ma corporel)
ni agir volontairement. Il est incapable de se distinguer d,autrui.
un 6tat de tension cons6cutif i la frustration ne peut se r6soudre
en acte agressif intentionnei. Il provoquera donc une r6action
profonde de l'organisme lui-m6me, entrainant, i ra rongue, des
retards de maturation nerveuse. Nacht interprdte cette r6action
comme l'effet sur l'organisme d'une agressivit6 qui ne dispose
pas encore de moyens d'expressions, c'est un retournement oir
le sujet est ir la fois source et objet d'agressivir6. Il appelle maso-
chisme primaire organique cette forme d'agression qui imprdgne
I'organisme tout entier, et structure le Moi de fagon probable-
ment irr6versible.

Plus tard Bouvet l'6tudie chez les obsessionnels, d,autres (Marty
et Fain, Pasche et Renard) dans les 6tats pr6-psychoriques, dans les
analyses des caractdres n6vrotiques ou des n6vroses caract€rielles.
rls se demandent si ces relations pr6coces ir l'objet peuvent etre
v6cues dans le transfert analytique. Il semble que oui, aussi bien
chez I'adulte que chez I'enfant. comme le remarquait r6cemment
Lebovici, on rencontre assez scuvent le mdcanisme de I'identifi-
cation projective (le malade pense que son analyste vit les m6mes
sentiments que lui). chez les pr6-psychotiques, s'6tablit aussi une
relation de besoin dans la situation transf6rentielle, qui pro-
voque des d6fenses interprdtables. La < psychose de transfert ,
est peut-ctre, suggdre Lebovici, le reflet de ces modes de relations
pr6coces (anaclitiques) non structur6es (re Moi n'est pas structur6),
par opposition ir la n6vrose de transfert oir les relations ir l,objet
sont structur6es (comme le .N{oi). Nous ajouterons que, qui dit
relation d'objet doit penser relation r6ciproque et, s'il n'est pas
toujours facile d'6tudier la relation de la mdre d l,enfant (l,enfant
pour la mdre), il est plus facile d'dtudier ra relation de l'analyste
au malade (le malade pour l'analyste : contre-transfert) of l,ana-
lyste sait ce qu'il donne, ce qu'il doit donner, ce qu'il peut d.onner,
ou il contr6le et dose la frustration inh6rente ir l'analyse, celle-ci
n'6tant supportable qu'i condition que la relation, le Moi, soient
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suffisamment structur6s : ainsi se marque la limite de la technique
analytique classique.

En somme, il apparait que la th6orie issue de Freud est la plus
compr6hensive; toutes les autres renoncent i certains aspects qui

leur apparaissent secondaires pour d6velopper d'autres points au
d6triment de l'equilibre de la th6orie.

L'essentiel de la th6orie psychanalytique se r6sume dans les
trois points suivants : existence de processus mentaux inconscients,
importance du conflit dans la vie mentale se manifestant sous
forme de r6sistance et entrainant la mise en jeu de m6canismes de
d6fense, importance du pass6, de I'histoire de l'individu et surtout
de la vie sexuelle de l'enfant.

L'6volution de cette th6orie s'est faite sous la pression des
exigences de la clinique, de I'analyse des instincts i l 'analyse de la
personnalit6 (du Moi). Parallelement, I'accent est mis sur l'envi-
ronnement, sur les circonstances dans lesquelles s'est trouv6
l'organisme en cause plut6t que sur la constitution, les caractdres
h6rit6s que cet organisme apporte d la naissance, encore que

f importance de l'inn6 ne soit jamais n6glig6e.
La conclusion de Freud reste vraie.
La psychanalyse n'est pas un systeme partant de quelques

concepts fondamentaux s'efforEant grAce i eux d'expliquer l'uni-
vers entier. Elle reste proche des faits qu'elle dtudie dans son
propre champ de recherche, elle avance ir titons avec I'aide de
I'exp6rience, elle est toujours incompldte et toujours pr€te n
corriger ou d modifier ses th6ories.

Apergu sur l'histoire
de la littdrature psychanalytique

par S. VIDERMAN

< L'auen,iy dc la. ltsycltologie
. aous ap.furtient. l

Wil l iam Jerrcs (r).

Peu d'hommes ont repr6sent6 aussi totalement une ceuvre que
Freud la sienne, et c'est avec une l6gitime fiert6 qu'il a pu 6crire
dans son Histoire du mouaement psychanalytique Eal que la psy-
chanalyse 6tait sa cr6ation.

Rien, d tout le moins rien de valable, n,a pr6c6d6 ou pr€pard
les d6couvertes essentielles de la psychologie freudienne. Cette
euvre immense et solitaire frappe, des l'abord, par une sorte de
fulguration insolite.

Bafou6e i ses d6buts, auiourd'hui encore elle reste incomprise
ou d6form6e. c'est la signification profonde de cette ceuvre qui
inquidte et scandalise. La description des pulsions inconscientes
et l'accent mis sur le r6le des affects dans re d6terminisme des
conduites portaient un coup d6cisif ir I'il lusoire primaut6 de la
raison.

**o

sigmund Freud naquit le 6 mai 1856 dans la petite ville morave
de Freiberg. c'est d vienne, oir sa famille vint se fixer quatre ans
aprds sa naissance, que Freud fit ses 6tudes de m6decine. Dds le

(r) ^\ I 'occasion du voyagc t1c Frcurl  tmx l l l tets-{Tnis, r.rr r ,r ,r  r .


