
Groupement de textes  
La Psychanalyse 
 
 

 1 

	  

Groupement	  de	  textes	  

La	  Psychanalyse	  -‐	  Freud	  

L’Inconscient	  
	  
	  
	  

• Texte	   1	   :	   Freud,	   Introduction	   à	   la	   Psychanalyse,	   III,	   Chap.	   18,	   (1917),	   tr.	   fr.	   S.	  
Jankélévitch,	  éd.	  Payot,	  coll.	  «	  Petite	  Bibliothèque	  »,	  pp.	  266-‐267	  	  

	  
Dans	  le	  cours	  des	  siècles,	  la	  science	  a	  infligé	  à	  l'égoïsme	  naïf	  de	  l'humanité	  deux	  graves	  démentis.	  La	  
première	   fois,	   ce	   fut	   lorsqu'elle	   a	  montré	  que	   la	   terre,	   loin	  d'être	   le	   centre	  de	   l'univers,	   ne	   forme	  
qu'une	  parcelle	  insignifiante	  du	  système	  cosmique	  dont	  nous	  pouvons	  à	  peine	  nous	  représenter	  la	  
grandeur.	   Cette	   première	   démonstration	   se	   rattache	   pour	   nous	   au	   nom	   de	   Copernic,	   bien	   que	   la	  
science	  alexandrine	  ait	  déjà	  annoncé	  quelque	  chose	  de	  semblable.	  Le	   second	  démenti	   fut	   infligé	  à	  
l'humanité	  par	  la	  recherche	  biologique,	  lorsqu'elle	  a	  réduit	  à	  rien	  les	  prétentions	  de	  l'homme	  à	  une	  
place	  privilégiée	  dans	   l'ordre	  de	   la	   création,	   en	  établissant	   sa	  descendance	  du	   règne	  animal	   et	   en	  
montrant	   l'indestructibilité	  de	  sa	  nature	  animale.	  Cette	  dernière	  révolution	  s'est	  accomplie	  de	  nos	  
jours,	   à	   la	   suite	  des	   travaux	  de	  Ch.	  Darwin,	  de	  Wallace	  et	  de	   leurs	  prédécesseurs,	   travaux	  qui	  ont	  
provoqué	   la	  résistance	   la	  plus	  acharnée	  des	  contemporains.	  Un	  troisième	  démenti	  sera	   infligé	  à	   la	  
mégalomanie	  humaine	  par	   la	  recherche	  psychologique	  de	  nos	   jours	  qui	  se	  propose	  de	  montrer	  au	  
moi	  qu'il	   n'est	   seulement	  pas	  maître	  dans	   sa	  propre	  maison,	   qu'il	   en	   est	   réduit	   à	   se	   contenter	  de	  
renseignements	  rares	  et	  fragmentaires	  sur	  ce	  qui	  se	  passe,	  en	  dehors	  de	  sa	  conscience,	  dans	  sa	  vie	  
psychique.	   Les	   psychanalystes	   ne	   sont	   ni	   les	   premiers	   ni	   les	   seuls	   qui	   aient	   lancé	   cet	   appel	   à	   la	  
modestie	  et	  au	  recueillement,	  mais	  c'est	  à	  eux	  que	  semble	  échoir	  la	  mission	  d'étendre	  cette	  manière	  
de	  voir	  avec	  le	  plus	  d'ardeur	  et	  de	  produire	  à	  son	  appui	  des	  matériaux	  empruntés	  à	  l'expérience	  et	  
accessibles	   à	   tous.	   D'où	   la	   levée	   générale	   de	   boucliers	   contre	   notre	   science,	   l'oubli	   de	   toutes	   les	  
règles	   de	   politesse	   académique,	   le	   déchaînement	   d'une	   opposition	   qui	   secoue	   toutes	   les	   entraves	  
d'une	  logique	  impartiale.	  
	  

• Texte	  2	  :	  Freud,	  Métapsychologie,	  "Inconscient",	  (1915),	  §.	  1,	  éd.	  Gallimard,	  "Idées",	  pp.	  
66-‐67	  	  

	  
On	   nous	   conteste	   de	   tous	   côtés	   le	   droit	   d'admettre	   un	   psychique	   inconscient	   et	   de	   travailler	  
scientifiquement	   avec	   cette	   hypothèse.	   Nous	   pouvons	   répondre	   à	   cela	   que	   l'hypothèse	   de	  
l'inconscient	  est	  nécessaire	  et	   légitime,	  et	  que	  nous	  possédons	  de	  multiples	  preuves	  de	   l'existence	  
de	   l'inconscient.	   Elle	   est	   nécessaire,	   parce	   que	   les	   données	   de	   la	   conscience	   sont	   extrêmement	  
lacunaires	  ;	  aussi	  bien	  chez	  l'homme	  sain	  que	  chez	  le	  malade,	  et	  il	  se	  produit	  fréquemment	  des	  actes	  
psychiques	   qui,	   pour	   être	   expliqués,	   présupposent	   d'autres	   actes	   qui,	   eux,	   ne	   bénéficient	   pas	   du	  
témoignage	  de	  la	  conscience.	  Ces	  actes	  ne	  sont	  pas	  seulement	  les	  actes	  manqués	  et	   les	  rêves,	  chez	  
l'homme	  sain,	  et	  tout	  ce	  qu'on	  appelle	  symptômes	  psychiques	  et	  phénomènes	  compulsionnels	  chez	  
le	  malade	  ;	  notre	  expérience	  quotidienne	  la	  plus	  personnelle	  nous	  met	  en	  présence	  d'idées	  qui	  nous	  
viennent	  sans	  que	  nous	  en	  connaissions	  l'origine,	  et	  de	  résultats	  de	  pensée	  dont	  l'élaboration	  nous	  
est	   demeurée	   cachée.	   Tous	   ces	   actes	   conscients	   demeurent	   incohérents	   et	   incompréhensibles	   si	  
nous	  nous	  obstinons	  à	  prétendre	  qu'il	  faut	  bien	  percevoir	  par	  la	  conscience	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  
nous	   en	   fait	   d'actes	   psychiques;	  mais	   ils	   s'ordonnent	   dans	   un	   ensemble	   dont	   on	   peut	  montrer	   la	  
cohérence,	  si	  nous	  interpolons	  les	  actes	  inconscients	  inférés.	  Or,	  nous	  trouvons	  dans	  ce	  gain	  de	  sens	  
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et	  de	   cohérence	  une	   raison,	   pleinement	   justifiée,	   d'aller	   au-‐delà	  de	   l'expérience	   immédiate.	   Et	   s'il	  
s'avère	  de	  plus	  que	  nous	  pouvons	  fonder	  sur	   l'hypothèse	  de	   l'inconscient	  une	  pratique	  couronnée	  
de	   succès,	   par	   laquelle	   nous	   influençons,	   conformément	   à	   un	   but	   donné,	   le	   cours	   de	   processus	  
conscients,	  nous	  aurons	  acquis,	  avec	  ce	  succès,	  une	  preuve	   incontestablement	  de	   l'existence	  de	  ce	  
dont	   nous	   avons	   fait	   l'hypothèse.	   L'on	   doit	   donc	   se	   ranger	   à	   l'avis	   que	   ce	   n'est	   qu'au	   prix	   d'une	  
prétention	   intenable	   que	   l'on	   peut	   exiger	   que	   tout	   ce	   qui	   se	   produit	   dans	   le	   domaine	   psychique	  
doive	  aussi	  être	  connu	  de	  la	  conscience.	  
	  

• Texte	  3	  :	  S.	  Freud,	  L’interprétation	  des	  rêves,	  (1900),	  Le	  complexe	  d'Oedipe	  	  
	  
"D'après	  mes	  observations,	  déjà	  fort	  nombreuses,	  les	  parents	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  la	  vie	  

psychique	  de	   tous	   les	   enfants	  qui	   seront	  plus	   tard	   atteints	  de	  psychonévroses.	   La	   tendresse	  pour	  
l'un,	   la	  haine	  pour	   l'autre	  appartiennent	  au	  stock	   immuable	  d'impulsions	  formées	  à	  cet	  âge,	  et	  qui	  
tiendront	  une	  place	  si	  importante	  dans	  la	  symptomatologie	  de	  la	  névrose	  ultérieure.	  Mais	  je	  ne	  crois	  
pas	  que	   les	  névropathes	   se	  distinguent	   en	   cela	  des	   individus	  normaux,	   il	   n'y	   a	   là	   aucune	   création	  
nouvelle,	   rien	  qui	   leur	  soit	  particulier.	   Il	   semble	  bien	  plutôt,	  et	   l'observation	  des	  enfants	  normaux	  
paraît	  en	  être	  la	  preuve,	  que	  ces	  désirs	  affectueux	  ou	  hostiles	  à	  l'égard	  des	  parents	  ne	  soient	  qu'un	  
grossissement	   de	   ce	   qui	   se	   passe	  d'une	  manière	  moins	   claire	   et	  moins	   intense	  dans	   l'esprit	   de	   la	  
plupart	  des	  enfants.	  L'Antiquité	  nous	  a	  laissé	  pour	  confirmer	  cette	  découverte	  une	  légende	  dont	  le	  
succès	   complet	   et	   universel	   ne	   peut	   être	   compris	   que	   si	   on	   admet	   l'existence	   universelle	   de	  
semblables	  tendances	  dans	  l'âme	  de	  l'enfant.	  
	  

Je	  veux	  parler	  de	  la	  légende	  d'Œdipe-‐roi	  et	  du	  drame	  de	  Sophocle.	  Œdipe,	  fils	  de	  Laïos,	  roi	  de	  
Thèbes,	   et	   de	   Jocaste,	   est	   exposé	   dès	   le	   berceau	   parce	   que,	   dès	   avant	   sa	   naissance,	   un	   oracle	   a	  
prévenu	  son	  père	  que	  ce	  fils	  le	  tuerait.	  Il	  est	  sauvé	  ;	  on	  l'élève,	  comme	  le	  fils	  du	  roi,	  dans	  une	  cour	  
étrangère	  ;	  mais	  ignorant	  sa	  naissance,	  il	  interroge	  un	  oracle.	  Celui-‐ci	  lui	  conseille	  d'éviter	  sa	  patrie,	  
parce	  qu'il	  y	  serait	  le	  meurtrier	  de	  son	  père	  et	  l'époux	  de	  sa	  mère.	  Comme	  il	  fuit	  sa	  patrie	  supposée,	  
il	  rencontre	  le	  roi	  Laïos	  et	  le	  tue	  au	  cours	  d'une	  dispute	  qui	  a	  éclaté	  brusquement.	  Il	  arrive	  ensuite	  à	  
Thèbes	  où	  il	  résout	  l'énigme	  du	  sphinx	  qui	  barrait	  la	  route	  et,	  en	  remerciement,	  reçoit	  des	  Thébains	  
le	   titre	  de	   roi	   et	   la	  main	  de	   Jocaste.	   Il	   règne	   longtemps	  en	  paix	  et	   a,	  de	   sa	  mère,	  deux	   fils	   et	  deux	  
filles.	  Brusquement	  la	  peste	  éclate,	  et	  les	  Thébains	  interrogent	  à	  nouveau	  l'oracle.	  Ici	  commence	  la	  
tragédie	  de	   Sophocle.	   Les	  messagers	   apportent	   la	   réponse	  de	   l'oracle	   :	   la	   peste	   cessera	  quand	  on	  
aura	  chassé	  du	  pays	  le	  meurtrier	  de	  Laïos.	  Mais	  où	  le	  trouver	  ?	  "	  Où	  découvrirons-‐nous	  cette	  piste	  
difficile	   d'un	   crime	   ancien	   ?	   ".	   La	   pièce	   n'est	   autre	   chose	   qu'une	   révélation	   progressive	   et	   très	  
adroitement	   mesurée	   -‐-‐	   comparable	   à	   une	   psychanalyse	   -‐-‐	   du	   fait	   qu'Œdipe	   lui-‐même	   est	   le	  
meurtrier	   de	  Laïos,	  mais	   aussi	   le	   fils	   de	   la	   victime	  et	   de	   Jocaste.	   Epouvanté	  par	   les	   crimes	  qu'il	   a	  
commis	  sans	  le	  vouloir,	  Œdipe	  se	  crève	  les	  yeux	  et	  quitte	  sa	  patrie.	  L'oracle	  est	  accompli.	  Œdipe-‐roi	  
est	  ce	  qu'on	  appelle	  une	  tragédie	  du	  destin	  ;	  son	  effet	  tragique	  serait	  dû	  au	  contraste	  entre	  la	  toute-‐
puissante	  volonté	  des	  dieux	  et	  les	  vains	  efforts	  de	  l'homme	  que	  le	  malheur	  poursuit	  ;	  le	  spectateur,	  
profondément	  ému,	  devrait	  y	  apprendre	  la	  soumission	  à	  la	  volonté	  divine	  et	  sa	  propre	  impuissance.	  
Des	  poètes	  modernes	  se	  sont	  efforcés	  d'obtenir	  un	  effet	  tragique	  semblable	  en	  présentant	  le	  même	  
contraste,	  au	  moyen	  d'un	  sujet	  qu'ils	  avaient	  eux-‐mêmes	  imaginé.	  Les	  spectateurs	  ont	  assisté	  sans	  
aucune	  émotion	  à	  la	  lutte	  d'hommes	  innocents	  contre	  une	  malédiction	  ou	  un	  oracle	  qui	  finissait	  par	  
s'accomplir	  ;	  les	  tragédies	  modernes	  du	  destin	  n'ont	  eu	  aucun	  succès.	  (...)	  
	  
Si	   les	  modernes	  sont	  aussi	  émus	  par	  Œdipe-‐roi	  que	  les	  contemporains	  de	  Sophocle,	  cela	  vient	  non	  
du	   contraste	   entre	   la	   destinée	   et	   la	   volonté	   humaine,	   mais	   de	   la	   nature	   du	   matériel	   qui	   sert	   à	  
illustrer	   ce	   contraste.	   Il	   faut	   qu'il	   y	   ait	   en	   nous	   une	   voix	   qui	   nous	   fasse	   reconnaître	   la	   puissance	  
contraignante	  de	  la	  destinée	  dans	  Œdipe	  ;	  nous	  l'écartons	  aisément	  dans	  L'Aïeule	  ou	  tant	  d'autres	  
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tragédies	  du	  destin.	  Ce	   facteur	  existe	  en	  effet	  dans	   l'histoire	  d'Œdipe-‐Roi.	  Sa	  destinée	  nous	  émeut	  
parce	   qu'elle	   aurait	   pu	   être	   la	   nôtre,	   parce	   qu'à	   notre	   naissance	   l'oracle	   a	   prononcé	   contre	   nous	  
cette	  même	  malédiction.	  Il	  se	  peut	  que	  nous	  ayons	  tous	  senti	  à	  l'égard	  de	  notre	  mère	  notre	  première	  
impulsion	  sexuelle,	  à	  l'égard	  de	  notre	  père	  notre	  première	  haine	  ;	  nos	  rêves	  en	  témoignent.	  Œdipe	  
qui	  tue	  son	  père	  et	  épouse	  sa	  mère	  ne	  fait	  qu'accomplir	  un	  des	  désirs	  de	  notre	  enfance.	  Mais,	  plus	  
heureux	   que	   lui,	   nous	   avons	   pu,	   depuis	   lors,	   dans	   la	   mesure	   où	   nous	   ne	   sommes	   pas	   devenus	  
névropathes,	  détacher	  de	  notre	  mère	  nos	  désirs	  sexuels	  et	  oublier	  notre	  jalousie	  à	  l'égard	  de	  notre	  
père.	  Nous	  nous	  épouvantons	  à	  la	  vue	  de	  celui	  qui	  a	  accompli	  le	  souhait	  de	  notre	  enfance,	  et	  notre	  
épouvante	  a	  toute	  la	  force	  du	  refoulement	  qui	  depuis	  lors	  s'est	  exercé	  contre	  ces	  désirs.	  Le	  poète,	  en	  
dévoilant	  la	  faute	  d'Œdipe,	  nous	  oblige	  à	  regarder	  en	  nous-‐mêmes	  et	  à	  y	  reconnaître	  ces	  impulsions	  
qui,	  bien	  que	  réprimées,	  existent	  toujours.	  Le	  contraste	  sur	  lequel	  nous	  laisse	  le	  Chœur	  :	  "	  …	  
	  
Voyez	  cet	  Œdipe,	  qui	  devina	  les	  énigmes	  fameuses.	  Cet	  homme	  très	  puissant,	  quel	  est	  le	  citoyen	  qui	  
ne	  regardait	  pas	  sans	  envie	  sa	  prospérité	  ?	  Et	  maintenant	  dans	  quel	   flot	   terrible	  de	  malheur	   il	  est	  
précipité	  !	  "	  
	  
Cet	  avertissement	  nous	  atteint	  nous-‐mêmes	  et	  blesse	  notre	  orgueil,	  notre	  conviction	  d'être	  devenus	  
très	   sages	   et	   très	   puissants	   depuis	   notre	   enfance.	   Comme	   Œdipe,	   nous	   vivons	   inconscients	   des	  
désirs	  qui	  blessent	   la	  morale	  et	  auxquels	   la	  nature	  nous	  contraint.	  Quand	  on	  nous	  les	  révèle,	  nous	  
aimons	  mieux	  détourner	  les	  yeux	  des	  scènes	  de	  notre	  enfance"	  
	  

• Texte	  4	  :	  Freud,	  Cinq	  leçons	  de	  psychanalyse,	  Deuxième	  leçon,	  (1909).	  	  
	  
Dans	   tous	   les	   cas	   observés	   on	   constate	   qu'un	   désir	   violent	   a	   été	   ressenti,	   qui	   s'est	   trouvé	   en	  
complète	  opposition	  avec	  les	  autres	  désirs	  de	  l'individu,	  inconciliable	  avec	  les	  aspirations	  morales	  et	  
esthétiques	  de	  sa	  personne.	  Un	  bref	  conflit	  s'en	  est	  suivi;	  à	   l'issue	  de	  ce	  combat	   intérieur,	   le	  désir	  
inconciliable	   est	   devenu	   l'objet	   du	   refoulement,	   il	   a	   été	   chassé	   hors	   de	   la	   conscience	   et	   oublié.	  
Puisque	  la	  représentation	  en	  question	  est	  inconciliable	  avec	  «	  le	  moi	  »	  du	  malade,	  le	  refoulement	  se	  
produit	   sous	   forme	  d'exigences	  morales	   ou	   autres	   de	   la	   part	   de	   l'individu.	   L'acceptation	   du	   désir	  
inconciliable	   ou	   la	   prolongation	   du	   conflit	   auraient	   provoqué	   un	  malaise	   intense	   ;	   le	   refoulement	  
épargne	   ce	   malaise,	   il	   apparaît	   ainsi	   comme	   un	   moyen	   de	   protéger	   la	   personne	   psychique.	   […]	  
J'illustrerai	   le	   processus	   du	   refoulement	   et	   sa	   relation	   nécessaire	   avec	   la	   résistance	   par	   une	  
comparaison	   grossière.	   Supposez	   que	   dans	   la	   salle	   de	   conférences,	   dans	  mon	   auditoire	   calme	   et	  
attentif,	  il	  se	  trouve	  pourtant	  un	  individu	  qui	  se	  conduise	  de	  façon	  à	  me	  déranger	  et	  qui	  me	  trouble	  
par	  des	  rires	  inconvenants,	  par	  son	  bavardage	  ou	  en	  tapant	  des	  pieds.	  Je	  déclarerai	  que	  je	  ne	  peux	  
continuer	  à	  professer	  ainsi	   ;	   sur	   ce,	  quelques	  auditeurs	  vigoureux	   se	   lèveront	  et,	   après	  une	  brève	  
lutte,	  mettront	   le	  personnage	  à	   la	  porte.	   Il	   sera	  «	   refoulé	  »	  et	   je	  pourrai	   continuer	  ma	  conférence.	  
Mais,	   pour	  que	   le	   trouble	  ne	   se	   reproduise	  plus,	   au	   cas	  où	   l'expulsé	   essayerait	  de	   rentrer	  dans	   la	  
salle,	  les	  personnes	  qui	  sont	  venues	  à	  mon	  aide	  iront	  adosser	  leurs	  chaises	  à	  la	  porte	  et	  former	  ainsi	  
comme	  une	  «	  résistance	  ».	  Si	  maintenant	   l'on	   transporte	  sur	   le	  plan	  psychique	   les	  événements	  de	  
notre	  exemple,	  si	  l'on	  fait	  de	  la	  salle	  de	  conférences	  le	  conscient,	  et	  du	  vestibule	  l'inconscient,	  voilà	  
une	  assez	  bonne	  image	  du	  refoulement.	  »	  
	  
	   	  
	   ●	  Texte	  5	  :	  Freud,	  Métapsychologie,	  «	  L'Inconscient	  »,	  (1915).	  Première	  topique	  
	  

Un	  acte	  psychique	  en	  général	  passe	  par	  deux	  phases,	  deux	  états,	  entre	  lesquels	  est	  intercalé	  
une	  sorte	  d'épreuve	  (censure).	  Dans	  la	  première	  phase,	  il	  est	  inconscient	  et	  appartient	  au	  système	  
Ics	  ;	  s'il	  est	  écarté	  par	  l'épreuve	  que	  lui	  fait	  subir	  la	  censure,	  le	  passage	  à	  la	  deuxième	  phase	  lui	  est	  
refusé	  ;	  il	  est	  dit	  alors	  refoulé	  et	  doit	  nécessairement	  rester	  inconscient.	  Mais	  s'il	  réussit	  dans	  cette	  
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épreuve,	  alors	  il	  rentre	  dans	  la	  deuxième	  phase	  et	  appartient	  désormais	  au	  deuxième	  système	  que	  
nous	  décidons	  d'appeler	  le	  système	  Cs.	  Mais	  son	  rapport	  à	  la	  conscience	  n'est	  pas	  encore	  déterminé	  
de	  façon	  univoque	  par	  cette	  appartenance.	  Il	  n'est	  pas	  encore	  conscient	  mais	  bien	  plutôt	  susceptible	  
de	  devenir	  conscient,	  autrement	  dit	  il	  peut	  maintenant,	  sans	  résistance	  particulière,	  et	  pourvu	  que	  
certaines	  conditions	  se	  trouvent	  remplies,	  devenir	  objet	  de	  conscience.	  Eu	  égard	  à	  cette	  possibilité	  
de	  devenir	  conscient,	  nous	  appelons	  aussi	  le	  système	  Cs	  le	  «	  préconscient	  ».	  S'il	  s'avérait	  que	  le	  fait,	  
pour	  le	  préconscient,	  de	  devenir	  conscient,	  est	  déterminé,	  lui	  aussi,	  par	  une	  certaine	  censure,	  alors	  
nous	  séparerions	  plus	  strictement	  l'un	  de	  l'autre	  les	  systèmes	  Pcs	  et	  Cs.	  Pour	  le	  moment	  il	  suffit	  de	  
retenir	  que	  le	  système	  Pcs	  partage	  les	  propriétés	  du	  système	  Cs	  et	  que	  la	  censure	  rigoureuse	  remplit	  
son	  office	  au	  passage	  de	  l'Ics	  au	  Pcs	  (ou	  Cs).	  
	  

• Texte	  6	   :	   S.	  Freud,	   Introduction	  à	   la	  psychanalyse,	   (1917),	  Petite	  Bibliothèque	  Payot,	  
pp.	  335-‐336.	  Le	  principe	  du	  plaisir	  	  

	  
Selon	   toute	   apparence	   l'ensemble	   de	   notre	   activité	   psychique	   a	   pour	   but	   de	   nous	   procurer	   du	  
plaisir	   et	   de	   nous	   faire	   éviter	   le	   déplaisir,	   qu'elle	   est	   régie	   automatiquement	   par	   le	   principe	   de	  
plaisir.	  Or,	  nous	  donnerions	   tout	  pour	  savoir	  quelles	  sont	   les	  conditions	  du	  plaisir	  et	  du	  déplaisir,	  
mais	   les	   éléments	   de	   cette	   connaissance	   nous	   manquent	   précisément.	   La	   seule	   chose	   que	   nous	  
soyons	  autorisés	  à	  affirmer,	  c'est	  que	   le	  plaisir	  est	  en	  rapport	  avec	   la	  diminution,	   l'atténuation	  ou	  
l'extinction	  des	  masses	  d'excitations	  accumulées	  dans	  l'appareil	  psychique,	  tandis	  que	  la	  peine	  va	  de	  
pair	  avec	   l'augmentation,	   l'exaspération	  de	  ces	  excitations.	  L'examen	  du	  plaisir	   le	  plus	   intense	  qui	  
soit	   accessible	   à	   l'homme,	   c'est-‐à-‐dire	   du	   plaisir	   éprouvé	   au	   cours	   de	   l'accomplissement	   de	   l'acte	  
sexuel,	  ne	  laisse	  aucun	  doute	  sur	  ce	  point.	  Comme	  il	  s'agit,	  dans	  ces	  actes	  accompagnés	  de	  plaisir,	  du	  
sort	  de	  grandes	  quantités	  d'excitation	  ou	  d'énergie	  psychique,	  nous	  donnons	  aux	  considérations	  qui	  
s'y	  rapportent	  le	  nom	  d'économiques.	  Nous	  notons	  que	  la	  tâche	  incombant	  à	  l'appareil	  psychique	  et	  
l'action	  qu'il	  exerce	  peuvent	  encore	  être	  décrites	  autrement	  et	  d'une	  manière	  plus	  générale	  qu'en	  
insistant	   sur	   l'acquisition	   du	   plaisir.	   On	   peut	   dire	   que	   l'appareil	   psychique	   sert	   à	   maîtriser	   et	   à	  
supprimer	   les	   excitations	   et	   irritations	   d'origine	   extérieure	   et	   interne.	   En	   ce	   qui	   concerne	   les	  
tendances	  sexuelles,	  il	  est	  évident	  que	  du	  commencement	  à	  la	  fin	  de	  leur	  développement	  elles	  sont	  
un	  moyen	  d'acquisition	  de	  plaisir,	  et	  elles	  remplissent	  cette	  fonction	  sans	  faiblir.	  Tel	  est	  également,	  
au	  début,	   l'objectif	   des	   tendances	  du	  moi.	  Mais	   sous	   la	   pression	  de	   la	   grande	   éducatrice	  qu'est	   la	  
nécessité,	   les	   tendances	   du	   moi	   ne	   tardent	   pas	   à	   remplacer	   le	   principe	   de	   plaisir	   par	   une	  
modification.	  La	  tâche	  d'écarter	  la	  peine	  s'impose	  à	  elles	  avec	  la	  même	  urgence	  que	  celle	  d'acquérir	  
du	   plaisir	   ;	   le	   moi	   apprend	   qu'il	   est	   indispensable	   de	   renoncer	   à	   la	   satisfaction	   immédiate,	   de	  
différer	  l'acquisition	  de	  plaisir,	  de	  supporter	  certaines	  peines	  et	  de	  renoncer	  en	  général	  à	  certaines	  
sources	  de	  plaisir.	  Le	  moi	  ainsi	  éduqué	  est	  devenu	  "	  raisonnable	  ",	  il	  ne	  se	  laisse	  plus	  dominer	  par	  le	  
principe	  de	  plaisir,	  mais	   se	   conforme	  au	  principe	  de	   réalité	  qui,	   au	   fond,	   a	   également	  pour	  but	   le	  
plaisir,	  mais	  un	  plaisir	  qui,	  s'il	  est	  différé	  et	  atténué,	  a	  l'avantage	  d'offrir	  la	  certitude	  que	  procurent	  
le	   contact	   avec	   la	   réalité	   et	   la	   conformité	   à	   ses	   exigences.	   Le	   passage	   du	   principe	   de	   plaisir	   au	  
principe	  de	  réalité	  constitue	  un	  des	  progrès	  les	  plus	  importants	  dans	  le	  développement	  du	  moi."	  
	  

• Texte	  7	  :	  Métapsychologie,	  «	  Pulsions	  et	  destins	  des	  pulsions	  »	  (1915),	  Éd.	  Gallimard,	  
1968.	  	  

	   	  
Il	  y	  a	  un	  concept	  fondamental	  […]	  dont	  nous	  ne	  pouvons	  nous	  passer	  en	  psychologie	  :	  c'est	  celui	  de	  
pulsion	  […]	  	  
Par	  poussée	  d'une	  pulsion	  on	  entend	  le	  facteur	  moteur	  de	  celle-‐ci,	  la	  somme	  de	  force	  ou	  la	  mesure	  
d'exigence	  de	   travail	   qu'elle	   représente.	   Le	   caractère	   «	  poussant	   »	   est	  une	  propriété	   générale	  des	  
pulsions,	  et	  même	   l'essence	  de	  celles-‐ci.	  Toute	  pulsion	  est	  un	  morceau	  d'activité	   ;	  quand	  on	  parle,	  
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d'une	  façon	  relâchée,	  de	  pulsions	  passives,	  on	  ne	  peut	  rien	  vouloir	  dire	  d'autre	  que	  pulsions	  à	  but	  
passif.	  	  
Le	  but	  de	   la	  pulsion	  est	   toujours	   la	   satisfaction,	   qui	  ne	  peut	   être	  obtenue	  qu'en	   supprimant	   l'état	  
d'excitation	   à	   la	   source	   de	   la	   pulsion.	   Mais,	   quoique	   ce	   but	   final	   reste	   invariable	   pour	   chaque	  
pulsion,	  diverses	  voies	  peuvent	  mener	  au	  même	  but	  final,	  en	  sorte	  que	  différents	  buts,	  plus	  proches	  
ou	  intermédiaires,	  peuvent	  s'offrir	  pour	  une	  pulsion	  ;	  ces	  buts	  se	  combinent	  ou	  s'échangent	  les	  uns	  
avec	  les	  autres.	  L'expérience	  nous	  autorise	  à	  parler	  de	  pulsions	  «	  inhibées	  quant	  au	  but	  »,	  dans	  le	  cas	  
de	  processus	  pour	  lesquels	  une	  certaine	  progression	  dans	  la	  voie	  de	  la	  satisfaction	  pulsionnelle	  est	  
tolérée,	  mais	  qui,	  ensuite,	  subissent	  une	  inhibition	  ou	  une	  dérivation.	  On	  peut	  supposer	  que	  même	  
de	  tels	  processus	  ne	  vont	  pas	  sans	  une	  satisfaction	  partielle.	  	  
L'objet	  de	  la	  pulsion	  est	  ce	  en	  quoi	  ou	  par	  quoi	  la	  pulsion	  peut	  atteindre	  son	  but.	  Il	  est	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  
plus	  variable	  dans	  la	  pulsion,	  il	  ne	  lui	  est	  pas	  originairement	  lié	  :	  mais	  ce	  n'est	  qu'en	  raison	  de	  son	  
aptitude	  particulière	  à	  rendre	  possible	  la	  satisfaction	  qu'il	  est	  adjoint.	  Ce	  n'est	  pas	  nécessairement	  
un	   objet	   étranger,	  mais	   c'est	   tout	   aussi	   bien	   une	   partie	   du	   corps	   propre.	   Il	   peut	   être	   remplacé	   à	  
volonté	   tout	  au	   long	  des	  destins	  que	  connaît	   la	  pulsion	   ;	   c'est	  à	   ce	  déplacement	  de	   la	  pulsion	  que	  
revient	   le	   rôle	   le	   plus	   important.	   Il	   peut	   arriver	   que	   le	   même	   objet	   serve	   à	   la	   satisfaction	   de	  
plusieurs	   pulsions	   :	   c'est	   le	   cas	   de	   ce	   qu'Alfred	   Adler	   appelle	   l'entrecroisement	   des	   pulsions.	  
Lorsque	   la	   liaison	   de	   la	   pulsion	   à	   l'objet	   est	   particulièrement	   intime,	   nous	   la	   distinguons	   par	   le	  
terme	   fixation.	   Elle	   se	   réalise	   souvent	   dans	   des	   périodes	   du	   tout	   début	   du	   développement	   de	   la	  
pulsion	  et	  met	  fin	  à	  la	  mobilité	  de	  celle-‐ci	  en	  résistant	  intensément	  à	  toute	  dissolution.	  	  
Par	  source	  de	  la	  pulsion,	  on	  entend	  le	  processus	  somatique	  qui	  est	  localisé	  dans	  un	  organe	  ou	  une	  
partie	   du	   corps	   et	   dont	   l'excitation	   est	   représentée	  dans	   la	   vie	   psychique	  par	   la	   pulsion.	  Nous	  ne	  
savons	  pas	  si	  ce	  processus	  est	  strictement	  de	  nature	  chimique	  ou	  s'il	  peut	  aussi	  correspondre	  à	  une	  
libération	   d'autres	   forces,	  mécaniques	   par	   exemple.	   L'étude	   des	   sources	   pulsionnelles	   déborde	   le	  
champ	   de	   la	   psychologie	   ;	   bien	   que	   le	   fait	   d'être	   issu	   de	   la	   source	   somatique	   soit	   l'élément	  
absolument	  déterminant	  pour	  la	  pulsion,	  elle	  ne	  nous	  est	  connue,	  dans	  la	  vie	  psychique,	  que	  par	  ses	  
buts.	  
	  

• Texte	  8	  :	  Freud,	  Introduction	  à	  la	  Psychanalyse,	  (1917),	  Payot	  éd.,	  pp.	  276-‐277	  	  
	  

Nous	  assimilons	  donc	   le	   système	  de	   l'inconscient	  à	  une	  grande	  antichambre,	  dans	   laquelle	  
les	  tendances	  psychiques	  se	  pressent,	  tels	  des	  êtres	  vivants.	  A	  cette	  antichambre	  est	  attenante	  une	  
autre	  pièce,	  plus	  étroite,	  une	  sorte	  de	  salon,	  dans	   lequel	  séjourne	   la	  conscience.	  Mais	  à	   l'entrée	  de	  
l'antichambre,	  dans	  le	  salon	  veille	  un	  gardien	  qui	  inspecte	  chaque	  tendance	  psychique,	  lui	  impose	  la	  
censure	   et	   l'empêche	   d'entrer	   au	   salon	   si	   elle	   lui	   déplaît.	   Que	   le	   gardien	   renvoie	   une	   tendance	  
donnée	   dès	   le	   seuil	   ou	   qu'il	   lui	   fasse	   repasser	   le	   seuil	   après	   qu'elle	   a	   pénétré	   dans	   le	   salon,	   la	  
différence	  n'est	  pas	  bien	  grande	  et	  le	  résultat	  est	  à	  peu	  près	  le	  même.	  Tout	  dépend	  du	  degré	  de	  sa	  
vigilance	   et	   de	   sa	   perspicacité.	   Cette	   image	   a	   pour	   nous	   cet	   avantage	   qu'elle	   nous	   permet	   de	  
développer	   notre	   nomenclature.	   Les	   tendances	   qui	   se	   trouvent	   dans	   l'antichambre	   réservée	   à	  
l'inconscient	  échappent	  au	  regard	  du	  conscient	  qui	  séjourne	  dans	   la	  pièce	  voisine.	  Elles	  sont	  donc	  
tout	  d'abord	  inconscientes.	  Lorsque,	  après	  avoir	  pénétré	  jusqu'au	  seuil,	  elles	  sont	  renvoyées	  par	  le	  
gardien,	   c'est	   qu'elles	   sont	   incapables	   de	   devenir	   conscientes	   :	   nous	   disons	   alors	   qu'elles	   sont	  
refoulées.	   Mais	   les	   tendances	   auxquelles	   le	   gardien	   a	   permis	   de	   franchir	   le	   seuil	   ne	   sont	   pas	  
devenues	   pour	   cela	   nécessairement	   conscientes	   ;	   elles	   peuvent	   le	   devenir	   si	   elles	   réussissent	   à	  
attirer	  sur	  elles	  le	  regard	  de	  la	  conscience.	  Nous	  appellerons	  donc	  cette	  deuxième	  pièce	  système	  de	  
la	  préconscience	  (le	  préconscient).	  Le	   fait	  pour	  un	  processus	  de	  devenir	  conscient	  garde	  ainsi	  son	  
sens	   purement	   descriptif.	   L'essence	   du	   refoulement	   consiste	   en	   ce	   qu'une	   tendance	   donnée	   est	  
empêchée	  par	   le	  gardien	  de	  pénétrer	  de	   l'inconscient	  dans	   le	  préconscient.	  Et	  c'est	  ce	  gardien	  qui	  
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nous	  apparaît	  sous	   la	   forme	  d'une	  résistance,	   lorsque	  nous	  essayons,	  par	   le	  traitement	  analytique,	  
de	  mettre	  fin	  au	  refoulement.	  
	  

• Texte	  9	  :	  Freud,	  Le	  Moi	  et	   le	  Ça,	  (1923),	   in	  Essais	  de	  Psychanalyse,	  Payot	  éd.,	  pp.	  180-‐
182	  	  

	  
L’'expérience	   nous	   montre	   qu'un	   élément	   psychique,	   une	   représentation	   par	   exemple,	   n'est	  

jamais	  conscient	  d'une	  façon	  permanente.	  Ce	  qui	  caractérise	  plutôt	  les	  éléments	  psychiques,	  c'est	  la	  
disparition	   rapide	   de	   leur	   état	   conscient.	   Une	   représentation,	   consciente	   à	   un	  moment	   donné,	   ne	  
l'est	   plus	   au	  moment	   suivant,	  mais	   peut	   le	   redevenir	   dans	   certaines	   conditions,	   faciles	   à	   réaliser.	  
Dans	  l'intervalle,	  nous	  ignorons	  ce	  qu'elle	  est	  ;	  nous	  pouvons	  dire	  qu'elle	  est	  latente	  entendant	  par	  
là	  qu'elle	  est	  capable	  à	  tout	  instant	  de	  devenir	  consciente	  [...].Mais	  nous	  avons	  obtenu	  le	  terme	  ou	  la	  
notion	  de	   l'inconscient	  en	  suivant	  une	  autre	  voie,	  et	  notamment	  en	  utilisant	  des	  expériences	  dans	  
lesquelles	  intervient	  le	  dynamisme	  psychique.	  Nous	  avons	  appris,	  ou,	  plutôt,	  nous	  avons	  été	  obligés	  
d'admettre,	   qu'il	   existe	   d'intenses	   processus	   psychiques,	   ou	   représentations	   (nous	   tenons	   ici	  
compte	  principalement	  du	   facteur	  quantitatif,	   c'est-‐à-‐dire	  économique),	   capables	  de	  se	  manifester	  
par	   des	   effets	   semblables	   à	   ceux	   produits	   par	   d'autres	   représentations,	   voire	   par	   des	   effets	   qui,	  
prenant	  à	   leur	  tour	   la	   forme	  de	  représentations,	  sont	  susceptibles	  de	  devenir	  conscients,	  sans	  que	  
les	  processus	  eux-‐mêmes	  qui	  les	  ont	  produits	  le	  deviennent	  [...].	  Qu'il	  nous	  suffise	  de	  rappeler	  que	  
c'est	   en	   ce	   point	   qu'intervient	   la	   théorie	   psychanalytique,	   pour	   déclarer	   que,	   si	   certaines	  
représentations	   sont	   incapables	   de	   devenir	   conscientes,	   c'est	   à	   cause	   d'une	   certaine	   force	   qui	   s'y	  
oppose	  ;	  que	  sans	  cette	  force	  elles	  pourraient	  bien	  devenir	  conscientes	  [...].	  Ce	  qui	  rend	  cette	  théorie	  
irréfutable,	  c'est	  qu'elle	  a	  trouvé	  dans	  la	  technique	  psychanalytique	  un	  moyen	  qui	  permet	  de	  vaincre	  
la	   force	   d'opposition	   et	   d'amener	   à	   la	   conscience	   ces	   représentations	   inconscientes.	   A	   l'état	   dans	  
lequel	   se	   trouvent	   ces	   représentations,	   avant	  qu'elles	   soient	   amenées	  à	   la	   conscience,	  nous	  avons	  
donné	   le	   nom	   de	   refoulement,	   et,	   quant	   à	   la	   force	   qui	   produit	   et	  maintient	   le	   refoulement,	   nous	  
disons	  que	  nous	  la	  ressentons,	  pendant	  le	  travail	  analytique,	  sous	  la	  forme	  d'une	  résistance.	  	  

Notre	  notion	  de	  l'inconscient	  se	  trouve	  ainsi	  déduite	  de	  la	  théorie	  du	  refoulement.	  Ce	  qui	  est	  
refoulé	  est	  pour	  nous	  le	  prototype	  de	  l'inconscient.	  Nous	  savons	  cependant	  qu'il	  existe	  deux	  variétés	  
d'inconscient	   :	   les	   faits	   psychiques	   latents.	   mais	   susceptibles	   de	   devenir	   conscients,	   et	   les	   faits	  
psychiques	  refoulés	  qui,	  comme	  tels	  et	  livrés	  à	  eux-‐mêmes,	  sont	  incapables	  d'arriver	  à	  la	  conscience.	  
Notre	   manière	   d'envisager	   le	   dynamisme	   psychique	   ne	   peut	   pas	   rester	   sans	   influence	   sur	   la	  
terminologie	   et	   la	   description.	   Aussi	   disons-‐nous	   que	   les	   faits	   psychiques	   latents,	   c'est-‐à-‐dire	  
inconscients	  au	  sens	  descriptif,	  mais	  non	  dynamique,	  du	  mot,	   sont	  des	   faits	  préconscients	  et	  nous	  
réservons	   le	   nom	   d'inconscients	   aux	   faits	   psychiques	   refoulés,	   c'est-‐à-‐dire	   dynamiquement	  
inconscients.	  	  
	  

• Texte	  10	  :	  Freud,	  Nouvelles	  Conférences	  de	  Psychanalyse,	  éd.	  Gallimard	  	  
	  
Un	  adage	  nous	  déconseille	  de	  servir	  deux	  maîtres	  à	  la	  fois.	  Pour	  le	  pauvre	  moi	  la	  chose	  est	  bien	  pire,	  
il	  a	  à	  servir	  trois	  maîtres	  sévères	  et	  s'efforce	  de	  mettre	  de	  l'harmonie	  dans	  leurs	  exigences.	  Celles-‐ci	  
sont	   toujours	   contradictoires	   et	   il	   paraît	   souvent	   impossible	  de	   les	   concilier	   ;	   rien	  d'étonnant	  dès	  
lors	  à	  ce	  que	  souvent	  le	  moi	  échoue	  dans	  sa	  mission.	  Les	  trois	  despotes	  sont	  le	  monde	  extérieur,	  le	  
surmoi	  et	  le	  ça.	  Quand	  on	  observe	  les	  efforts	  que	  tente	  le	  moi	  pour	  se	  montrer	  équitable	  envers	  les	  
trois	  à	  la	  fois,	  ou	  plutôt	  pour	  leur	  obéir,	  on	  ne	  regrette	  plus	  d'avoir	  personnifié	  le	  moi,	  de	  lui	  avoir	  
donné	  une	   existence	  propre.	   Il	   se	   sent	   comprimé	  de	   trois	   côtés,	  menacé	  de	   trois	   périls	   différents	  
auxquels	   il	   réagit,	   en	   cas	   de	   détresse,	   par	   la	   production	   d'angoisse.	   Tirant	   son	   origine	   des	  
expériences	  de	  la	  perception,	  il	  est	  destiné	  à	  représenter	  les	  exigences	  du	  monde	  extérieur,	  mais	  il	  
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tient	   cependant	   à	   rester	   le	   fidèle	   serviteur	   du	   ça,	   à	   demeurer	   avec	   lui	   sur	   le	   pied	   d'une	   bonne	  
entente,	  à	  être	  considéré	  par	  lui	  comme	  un	  objet	  et	  à	  s'attirer	  sa	  libido.	  En	  assurant	  le	  contact	  entre	  
le	  ça	  et	  la	  réalité,	  il	  se	  voit	  souvent	  contraint	  de	  revêtir	  de	  rationalisations	  préconscientes	  les	  ordres	  
inconscients	   donnés	   par	   le	   ça,	   d'apaiser	   les	   conflits	   du	   ça	   avec	   la	   réalité	   et,	   faisant	   preuve	   de	  
fausseté	  diplomatique,	  de	  paraître	  tenir	  compte	  de	  la	  réalité,	  même	  quand	  le	  ça	  demeure	  inflexible	  
et	   intraitable.	   D'autre	   part,	   le	   surmoi	   sévère	   ne	   le	   perd	   pas	   de	   vue	   et,	   indifférent	   aux	   difficultés	  
opposées	  par	  le	  ça	  et	  le	  monde	  extérieur,	  lui	  impose	  les	  règles	  déterminées	  de	  son	  comportement.	  
S'il	   vient	   à	   désobéir	   au	   surmoi,	   il	   en	   est	   puni	   par	   de	   pénibles	   sentiments	   d'infériorité	   et	   de	  
culpabilité.	  Le	  moi	  ainsi	  pressé	  par	  le	  ça,	  opprimé	  par	  le	  surmoi,	  repoussé	  par	  la	  réalité,	  lutte	  pour	  
accomplir	   sa	   tâche	   économique,	   rétablir	   l'harmonie	   entre	   les	   diverses	   forces	   et	   influences	   qui	  
agissent	  en	  et	  sur	  lui	  :	  nous	  comprenons	  ainsi	  pourquoi	  nous	  sommes	  souvent	  forcés	  de	  nous	  écrier	  
:	  "Ah,	  la	  vie	  n'est	  pas	  facile	  !"	  
	  

• Texte	  11	  :	  Freud,	  "Une	  difficulté	  de	  la	  psychanalyse",	  (1917)	  in	  Essais	  de	  Psychanalyse	  
appliquée	  	  

	  
Dans	  certaines	  maladies	  et,	  de	  fait,	  justement	  dans	  les	  névroses,	  que	  nous	  étudions	  [...]	  le	  moi	  se	  

sent	   mal	   à	   l'aise,	   il	   touche	   aux	   limites	   de	   sa	   puissance	   en	   sa	   propre	  maison,	   l'âme.	   Des	   pensées	  
surgissent	   subitement	   dont	   on	   ne	   sait	   d'où	   elles	   viennent	   ;	   on	   n'est	   pas	   non	   plus	   capable	   de	   les	  
chasser.	  Ces	  hôtes	  étrangers	  semblent	  même	  être	  plus	  forts	  que	  ceux	  qui	  sont	  soumis	  au	  moi.	  [...]	  La	  
psychanalyse	   entreprend	   d'élucider	   ces	   cas	   morbides	   inquiétants,	   elle	   organise	   de	   longues	   et	  
minutieuses	  recherches,	  elle	  se	   forge	  des	  notions	  de	  secours	  et	  des	  constructions	  scientifiques,	  et,	  
finalement,	  peut	  dire	  au	  moi	  :	  «	  Il	  n'y	  a	  rien	  d'étranger	  qui	  se	  soit	  introduit	  en	  toi,	  c'est	  une	  part	  de	  ta	  
propre	  vie	  psychique	  qui	   s'est	   soustraite	   à	   ta	   connaissance	  et	   à	   la	  maîtrise	  de	   ton	  vouloir.	   [...]	  Tu	  
crois	  savoir	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  ton	  âme,	  dès	  que	  c'est	  suffisamment	  important,	  parce	  que	  ta	  
conscience	   te	   l'apprendrait	   alors.	   Et	   quand	   tu	   restes	   sans	   nouvelles	   d'une	   chose	   qui	   est	   dans	   ton	  
âme,	  tu	  admets,	  avec	  une	  parfaite	  assurance,	  que	  cela	  ne	  s'y	  trouve	  pas.	  Tu	  vas	  même	  jusqu'à	  tenir	  
"psychique"	  pour	   identique	   à	   "conscient",	   c'est-‐à-‐dire	   connu	  de	   toi,	   et	   cela	  malgré	   les	  preuves	   les	  
plus	  évidentes	  qu'il	  doit	  sans	  cesse	  se	  passer	  dans	  ta	  vie	  psychique	  bien	  plus	  de	  choses	  qu'il	  ne	  peut	  
s'en	   révéler	   à	   ta	   conscience.	   Tu	   te	   comportes	   comme	   un	   monarque	   absolu	   qui	   se	   contente	   des	  
informations	  que	   lui	  donnent	   les	  hauts	  dignitaires	  de	   la	  cour	  et	  qui	  ne	  descend	  pas	  vers	   le	  peuple	  
pour	  entendre	  sa	  voix.	  Rentre	  en	  toi-‐même	  profondément	  et	  apprends	  d'abord	  à	  te	  connaître,	  alors	  
tu	  comprendras	  pourquoi	  tu	  vas	  tomber	  malade,	  et	  peut-‐être	  éviteras-‐tu	  de	  le	  devenir.	  »	  	  

C'est	  de	  cette	  manière	  que	  la	  psychanalyse	  voudrait	  instruire	  le	  moi.	  Mais	  les	  deux	  clartés	  qu'elle	  
nous	  apporte	  :	  savoir	  que	  la	  vie	  instinctive	  de	  la	  sexualité	  ne	  saurait	  être	  complètement	  domptée	  en	  
nous	  et	  que	  les	  processus	  psychiques	  sont	  en	  eux-‐mêmes	  inconscients,	  et	  ne	  deviennent	  accessibles	  
et	  subordonnés	  au	  moi	  que	  par	  une	  perception	  incomplète	  et	  incertaine,	  équivalent	  à	  affirmer	  que	  le	  
moi	  n'est	  pas	  maître	  dans	  sa	  propre	  maison.	  
	  
	  

• Texte	  12	  :	  Freud,	  Trois	  essais	  sur	  la	  théorie	  sexuelle,	  (1905).	  	  
	  
La	   première	   et	   la	   plus	   vitale	   des	   activités	   de	   l'enfant,	   la	   tétée	   du	   sein	   maternel	   (ou	   de	   ses	  
substituts),	  a	  dû	  déjà	  le	  familiariser	  avec	  ce	  plaisir.	  Nous	  dirons	  que	  les	  lèvres	  de	  l'enfant	  ont	  tenu	  le	  
rôle	  d'une	  zone	  érogène,	  et	  la	  stimulation	  réalisée	  par	  l'afflux	  de	  lait	  chaud	  fut	  sans	  doute	  la	  cause	  de	  
la	  sensation	  de	  plaisir.	  Au	  début,	  la	  satisfaction	  de	  la	  zone	  érogène	  était	  sans	  doute	  associée	  à	  la	  satis
faction	  du	  besoin	  alimentaire.	  L'activité	  sexuelle	  s'étaye	  tout	  d'abord	  sur	  une	  des	  fonctions	  servant	  à	  
la	  conservation	  de	  la	  vie	  et	  ne	  s'en	  affranchit	  que	  plus	  tard.	  [Phrase	  ajoutée	  en	  1915.]Lorsqu'on	  voit	  
un	  enfant	  rassasié	  quitter	  le	  sein	  en	  se	  laissant	  choir	  en	  arrière	  et	  s'endormir,	  les	  joues	  rouges,	  avec	  
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un	   sourire	   bienheureux,	   on	   ne	   peut	   manquer	   de	   se	   dire	   que	   cette	   image	   reste	   le	   prototype	   de	  
l'expression	  de	  la	  satisfaction	  sexuelle	  dans	  l'existence	  ultérieure.	  Puis	  le	  besoin	  de	  répétition	  de	  la	  
satisfaction	  sexuelle	  se	  sépare	  du	  besoin	  de	  nutrition,	  séparation	  qui	  est	   inévitable	  au	  moment	  où	  
les	  dents	  font	  leur	  apparition	  et	  où	  la	  nourriture	  n’est	  plus	  exclusivement	  tétée,	  mais	  mâchée.	  Pour	  
la	  succion,	   l’enfant	  ne	  sert	  pas	  d’un	  objet	  étranger,	  mais	  de	  préférence	  d’un	  endroit	  de	  son	  propre	  
épiderme,	  parce	  que	  celui-‐ci	  est	  d’un	  accès	  plus	  commode,	  parce	  qu’il	  se	  rend	  ainsi	  indépendant	  du	  
monde	   extérieur	   qu’il	   est	   encore	   incapable	   de	   dominer	   et	   parce	   qu’il	   se	   crée	   de	   cette	   façon	   une	  
seconde	   zone	   érogène,	  même	   si	   elle	   est	   de	   valeur	   inférieure.	   L’infériorité	  de	   ce	  deuxième	  endroit	  
sera	  une	  des	  raisons	  qui	  le	  conduiront	  plus	  tard	  à	  rechercher	  une	  partie	  de	  valeur	  équivalente	  :	  les	  
lèvres	  d’une	  autre	  personne.	  
	  

• Texte	  13	  :	  Freud,	  Malaise	  dans	  la	  Civilisation,	  (1930),	  tr.	  fr.	  Ch.	  &	  J.	  Odier,	  P.U.F.	  éd.,	  pp.	  
65-‐66	  	  

	  
Cette	  tendance	  à	  l'agression,	  que	  nous	  pouvons	  déceler	  en	  nous-‐mêmes	  et	  dont	  nous	  supposons	  

à	  bon	  droit	  l'existence	  chez	  autrui,	  constitue	  le	  facteur	  principal	  de	  perturbation	  dans	  nos	  rapports	  
avec	  notre	  prochain	  ;	  c'est	  elle	  qui	  impose	  à	  la	  civilisation	  tant	  d'efforts.	  Par	  suite	  de	  cette	  hostilité	  
primaire	   qui	   dresse	   les	   hommes	   les	   uns	   contre	   les	   autres,	   la	   société	   civilisée	   est	   constamment	  
menacée	   de	   ruine.	   L'intérêt	   du	   travail	   solidaire	   ne	   suffirait	   pas	   à	   la	   maintenir	   :	   les	   passions	  
instinctives	   sont	   plus	   fortes	   que	   les	   intérêts	   rationnels.	   La	   civilisation	   doit	   tout	  mettre	   en	   oeuvre	  
pour	   limiter	   l'agressivité	   humaine	   et	   pour	   en	   réduire	   les	   manifestations	   à	   l'aide	   de	   réactions	  
psychiques	   d'ordre	   éthique.	   De	   là,	   cette	   mobilisation	   de	   méthodes	   incitant	   les	   hommes	   à	   des	  
identifications	   et	   à	   des	   relations	   d'amour	   inhibées	   quant	   au	   but	   ;	   de	   là	   cette	   restriction	   de	   la	   vie	  
sexuelle	   ;	   de	   là	   aussi	   cet	   idéal	   imposé	   d'aimer	   son	   prochain	   comme	   soi-‐même,	   idéal	   dont	   la	  
justification	  véritable	  est	  précisément	  que	  rien	  n'est	  plus	  contraire	  à	   la	  nature	  humaine	  primitive.	  
Tous	  les	  efforts	  fournis	  en	  son	  nom	  par	  la	  civilisation	  n'ont	  guère	  abouti	  jusqu'à	  présent.	  Elle	  croit	  
prévenir	  les	  excès	  les	  plus	  grossiers	  de	  la	  force	  brutale	  en	  se	  réservant	  le	  droit	  d'en	  user	  elle-‐même	  
contre	  les	  criminels,	  mais	  la	  loi	  ne	  peut	  atteindre	  les	  manifestations	  plus	  prudentes	  et	  plus	  subtiles	  
de	   l'agressivité	  humaine.	   Il	  est	   toujours	  possible	  d'unir	   les	  uns	  aux	  autres	  par	   les	   liens	  de	   l'amour	  
une	  plus	  grande	  masse	  d'hommes,	  à	  la	  seule	  condition	  qu'il	  en	  reste	  d'autres	  en	  dehors	  d'elle	  pour	  
recevoir	  les	  coups.	  
	  

• Texte	  14	  :	  S.	  Freud,	  Malaise	  dans	  la	  Culture,	  (1930),	  traduction	  de	  P.	  Cotet,	  R.	  Lainé	  et	  J.	  
Stute-‐Cadiot,	  PUF,	  1995.	  	  

	  
Ce	  qu’on	  appelle	  bonheur	  au	  sens	   le	  plus	  strict	  découle	  de	   la	   satisfaction	  plutôt	   subite	  de	  besoins	  
fortement	   mis	   en	   stase	   et,	   d’après	   sa	   nature,	   n’est	   possible	   que	   comme	   phénomène	   épisodique.	  
Toute	  persistance	  d’une	  situation	  désirée	  par	  le	  principe	  de	  plaisir	  ne	  donne	  qu’un	  sentiment	  d’aise	  
assez	   tiède	   ;	   nos	   dispositifs	   sont	   tels	   que	   nous	   ne	   pouvons	   jouir	   intensément	   que	   de	   ce	   qui	   est	  
contraste,	  et	  ne	  pouvons	  jouir	  que	  très	  peu	  de	  ce	  qui	  est	  état.	  Ainsi	  donc	  nos	  possibilités	  de	  bonheur	  
sont	  limitées	  déjà	  par	  notre	  constitution.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  moins	  de	  difficultés	  à	  faire	  l’expérience	  du	  
malheur.	   La	   souffrance	   menace	   de	   trois	   côtés,	   en	   provenance	   du	   corps	   propre	   qui,	   voué	   à	   la	  
déchéance	   et	   à	   la	   dissolution,	   ne	   peut	  même	  pas	   se	   passer	   de	   la	   douleur	   et	   de	   l’angoisse	   comme	  
signaux	  d’alarme,	  en	  provenance	  du	  monde	  extérieur	  qui	  peut	  faire	  rage	  contre	  nous	  avec	  des	  forces	  
surpuissantes,	   inexorables	   et	   destructrices,	   et	   finalement	   à	   partir	   des	   relations	   avec	   d’autres	  
hommes.	   La	   souffrance	   issue	  de	   cette	   source,	   nous	   la	   ressentons	  peut-‐être	  plus	  douloureusement	  
que	  toute	  autre	  ;	  nous	  sommes	  enclins	  à	  voir	  en	  elle	  un	  ingrédient	  en	  quelque	  sorte	  superflu,	  même	  
si,	  en	  termes	  de	  destin,	  elle	  n’est	  peut-‐être	  bien	  pas	  moins	  inéluctable	  que	  la	  souffrance	  d’une	  autre	  
provenance.	  
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Rien	   d’étonnant	   à	   ce	   que,	   sous	   la	   pression	   de	   ces	   possibilités	   de	   souffrance,	   les	   hommes	  

n’aient	  cessé	  de	  modérer	   leur	  prétention	  au	  bonheur	   tout	  comme	   le	  principe	  de	  plaisir	   lui-‐même,	  
sous	  l’influence	  du	  monde	  extérieur,	  s’est	  bel	  et	  bien	  remodelé	  en	  ce	  principe	  plus	  modeste	  qu’est	  le	  
principe	  de	  réalité	  —,	  à	  ce	  qu’on	  s’estime	  déjà	  heureux	  de	  s’être	  sauvé	  du	  malheur,	  d’avoir	  échappé	  
à	   la	   souffrance,	   à	   ce	   que,	   de	   façon	   tout	   à	   fait	   générale,	   la	   tâche	   de	   l’évitement	   de	   la	   souffrance	  
repousse	   à	   l’arrière-‐plan	   celle	   du	   gain	   de	   plaisir.	   La	   réflexion	   enseigne	   que	   l’on	   peut	   tenter	   de	  
résoudre	   cette	   tâche	  par	   des	   voies	   très	   diverses	   ;	   toutes	   ces	   voies	   ont	   été	   recommandées	   par	   les	  
différentes	   écoles	   de	   sagesse	   et	   empruntées	   par	   les	   hommes.	   Une	   satisfaction	   sans	   restriction	   de	  
tous	   les	   besoins	   s’impose	   comme	   la	   façon	   la	   plus	   tentante	   de	   conduire	   sa	   vie,	   mais	   cela	   signifie	  
mettre	   la	   jouissance	   avant	   la	   prudence	   et	   cela	   trouve	   sa	   punition	   après	   une	   brève	   pratique.	   Les	  
autres	  méthodes,	   dont	   la	   visée	   prédominante	   est	   l’évitement	   de	   déplaisir,	   se	   distinguent	   selon	   la	  
source	  de	  déplaisir	  vers	  laquelle	  chacune	  d’elles	  tourne	  davantage	  son	  attention.	  De	  ces	  procédés-‐là,	  
il	   en	   est	   d’extrêmes	   et	   de	  modérés,	   il	   en	   est	   d’unilatéraux	   et	   d’autres	   qui	   s’attaquent	   à	   plusieurs	  
points	  à	   la	   fois.	  S’isoler	  volontairement,	  se	  tenir	  à	  distance	  des	  autres,	  c’est	   là	   la	  protection	  la	  plus	  
immédiate	  contre	   la	  souffrance	  susceptible	  de	  résulter	  pour	  quelqu’un	  des	  relations	  humaines.	  On	  
comprend	   :	   le	  bonheur	  que	   l’on	  peut	  atteindre	  par	   cette	  voie	  est	   celui	  du	   repos.	  Contre	   le	  monde	  
extérieur	   redouté,	   on	  ne	  peut	   se	   défendre	   autrement	   qu’en	   s’en	  détournant	   d’une	   façon	  ou	  d’une	  
autre,	  si	  l’on	  veut	  à	  soi	  seul	  résoudre	  cette	  tâche.	  Il	  y	  a	  certes	  une	  autre	  et	  meilleure	  voie	  en	  tant	  que	  
membre	  de	   la	  communauté	  humaine,	  on	  passe	  à	   l’attaque	  de	   la	  nature	  avec	   l’aide	  de	   la	   technique	  
guidée	  par	  la	  science	  et	  on	  soumet	  cette	  nature	  à	  la	  volonté	  humaine.	  On	  travaille	  alors	  avec	  tous	  au	  
bonheur	  de	  tous.	  Mais	  les	  méthodes	  les	  plus	  intéressantes	  pour	  la	  prévention	  de	  la	  souffrance	  sont	  
celles	  qui	  tentent	  d’influencer	  l’organisme	  propre.	  Finalement,	  toute	  souffrance	  n’est	  que	  sensation,	  
elle	  n’existe	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  nous	  l’éprouvons,	  et	  nous	  ne	  l’éprouvons	  que	  du	  fait	  de	  certains	  
dispositifs	  de	  notre	  organisme.	  
	  

• Texte	  15	  :	  S.	  Freud,	  L'Avenir	  d'une	  Illusion,	  (1927).	  	  	  
Les	   représentations	   religieuses,	   qui	   se	   donnent	   comme	   des	   dogmes,	   ne	   sont	   pas	   des	  

précipités	   de	   l'expérience	   ou	   des	   résultats	   ultimes	   de	   la	   pensée,	   ce	   sont	   des	   illusions,	  
accomplissements	  des	  souhaits	  les	  lus	  anciens,	  les	  plus	  forts	  et	  les	  plus	  pressants	  de	  l'humanité;	  le	  
secret	  de	  leur	  force,	  c'est	  la	  force	  de	  ces	  souhaits.	  Nous	  le	  savons	  déjà,	   l'impression	  d'effroi	  liée	  au	  
sentiment	   d'abandon	   de	   l'enfant	   a	   éveillé	   le	   besoin	   de	   protection	   par	   l'amour	   auquel	   le	   père	   a	  
répondu	  par	  son	  aide;	  la	  reconnaissance	  du	  fait	  que	  ce	  sentiment	  d'abandon	  persiste	  tout	  au	  long	  de	  
la	  vie	  a	  été	   la	  cause	  du	   ferme	  attachement	  à	   l'existence	  d'un	  père	   -‐	  désormais	  plus	  puissant,	   il	  est	  
vrai-‐.	  Du	  fait	  que	  la	  Providence	  divine	  gouverne	  avec	  bienveillance,	  l'angoisse	  devant	  les	  dangers	  de	  
la	   vie	   est	   apaisée.	   L'instauration	   d'un	   ordre	   moral	   du	   monde	   assurant	   l'accomplissement	   de	  
l'exigence	   de	   justice	   si	   souvent	   demeurée	   inaccomplie	   au	   sein	   de	   la	   culture	   humaine,	   le	  
prolongement	   de	   l'existence	   terrestre	   par	   une	   vie	   future,	   des	   réponses	   aux	   questions	   énigmes	  
posées	  par	  le	  désir	  du	  savoir	  humain	  _	  celles	  de	  la	  genèse	  du	  monde	  et	  de	  la	  relation	  entre	  le	  corps	  
et	  l'esprit	  _	   ,	  tout	  cela	  constitue	  un	  formidable	  soulagement	  pour	  la	  psyché	  individuelle.	  Lorsque	  je	  
dis	  que	  tout	  cela	  est	  une	  illusion,	  il	  me	  faut	  préciser	  la	  signification	  de	  ce	  mot.	  Une	  illusion	  n'est	  pas	  
une	  erreur.	  L'opinion	  d'Aristote	  selon	  laquelle	  la	  vermine	  se	  développerait	  à	  partir	  des	  déchets	  était	  
une	   erreur	   qui	   a	   été	   rectifiée	   par	   les	   découvertes	   scientifiques.	   En	   revanche,	   la	   conviction	   d'une	  
jeune	  fille	  qui	  sait	  qu'un	  prince	  charmant	  viendra	  la	  chercher,	  l'idée	  qu'un	  jour	  le	  Messie	  viendra	  et	  
établira	   un	   âge	   d'or,	   ou	   bien	   la	   croyance	   selon	   laquelle	   l'enfant	   serait	   un	   être	   sans	   sexualité	  
(croyance	  finalement	  détruite	  par	  la	  psychanalyse	  )	  sont	  des	  illusions.	  L'illusion	  dérive	  des	  souhaits	  
humains	  et	  c'est	  pourquoi	  elle	  est	  difficilement	  extirpable	  (on	  tient	  à	  y	  demeurer).	  On	  peut	  corriger	  
une	  erreur	  mais	  une	  illusion	  persiste	  car	  elle	  tient	  à	  la	  force	  des	  désirs.	  Il	  serait	  fort	  beau	  qu'il	  y	  eut	  
un	  Dieu,	   créateur	  de	  mondes	  et	  Providence	  bienveillante,	  qu'il	   y	  eut	  un	  ordre	  moral	  du	  monde	  et	  
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une	  vie	  dans	  l'au-‐delà,	  mais	  il	  est	  néanmoins	  très	  frappant	  que	  tout	  cela	  soit	  exactement	  ce	  que	  nous	  
ne	  pouvons	  manquer	  de	  nous	  souhaiter.	  Mais	  l'infantilisme	  est	  destiné	  à	  être	  surmonté,	  n'est-‐ce	  pas	  
?	  L'être	  humain	  ne	  peut	  pas	  rester	  éternellement	  enfant,	  il	  faut	  qu'il	  finisse	  par	  sortir	  à	  la	  rencontre	  
de	   la	  vie	  hostile.	  Vous	  redoutez	  vraisemblablement	  que	  le	  progrès	  de	   la	  science	  et	  de	   la	  technique	  
vienne	  à	  bout	  de	  cette	  illusion	  ?	  Eh	  bien!	  Laissez-‐nous	  espérer.	  
	  
	  

• Texte	  16	  :	  Freud,	  Le	  Malaise	  dans	  la	  culture,	  (1930),	  VIII,	  p.	  79,	  P.U.F.,	  coll.	  Quadrige	  	  
	  

Le	  surmoi	  est	  une	  instance	  inférée	  par	  nous,	  la	  conscience	  morale	  une	  fonction	  que	  nous	  lui	  
attribuons	  à	  côté	  d'autres,	  ayant	  à	  surveiller	  et	  juger	  les	  actions	  et	  les	  visées	  du	  moi,	  exerçant	  une	  
activité	  de	  censure.	  
	  

Le	  sentiment	  de	  culpabilité,	  la	  dureté	  du	  surmoi,	  est	  donc	  la	  même	  chose	  que	  la	  sévérité	  de	  la	  
conscience	  morale	   ;	   il	   est	   la	   perception,	   impartie	   au	  moi,	   de	   la	   surveillance	   à	   laquelle	   celui-‐ci	   est	  
ainsi	  soumis.	  Il	  est	  l'évaluation	  de	  la	  tension	  entre	  les	  tendances	  du	  moi	  et	  les	  exigences	  du	  surmoi,	  
et	   l'angoisse	   devant	   cette	   instance	   critique	   qui	   est	   à	   la	   base	   de	   toute	   la	   relation,	   le	   besoin	   de	  
punition,	  est	  une	  manifestation	  pulsionnelle	  du	  moi	  qui	  est	  devenu	  masochiste	  sous	   l'influence	  du	  
surmoi	  sadique,	  c'est-‐à-‐dire	  qu'il	  utilise,	  aux	  fins	  d'une	  liaison	  érotique	  avec	  le	  surmoi,	  une	  part	  de	  la	  
pulsion	   à	   la	   destruction	   interne	   qui	   est	   présente	   en	   lui.	   On	   ne	   devrait	   pas	   parler	   de	   conscience	  
morale	   avant	   qu'un	   surmoi	   ne	   soit	   susceptible	   d'être	  mis	   en	   évidence	   ;	   quant	   à	   la	   conscience	   de	  
culpabilité,	   il	   faut	   concéder	   qu'elle	   existe	   antérieurement	   au	   surmoi,	   donc	   aussi	   à	   la	   conscience	  
morale.	   Elle	   est	   alors	   l'expression	   immédiate	   de	   l'angoisse	   devant	   l'autorité	   externe,	   la	  
reconnaissance	  de	  la	  tension	  existant	  entre	  le	  moi	  et	  cette	  dernière,	  le	  rejeton	  direct	  du	  conflit	  entre	  
le	   besoin	   d'être	   aimé	   par	   cette	   autorité	   et	   cette	   poussée	   vers	   la	   satisfaction	   pulsionnelle	   dont	  
l'inhibition	  engendre	  le	  penchant	  à	  l'agression.	  
	  

• Texte	  17	  :	  Ricoeur,	  Philosophie	  de	  la	  volonté,	  Le	  volontaire	  et	  l’involontaire,1950	  	  
	  

Le	  but	  de	  la	  cure	  psychanalytique	  entre	  guérison	  et	  libération	  (p.500-‐501)	  
	  

Si	   la	  conscience	  ne	  peut	   faire	  sa	  propre	  exégèse	  et	  ne	  peut	  restaurer	  son	  propre	  empire,	   il	  est	  
légitime	  de	  penser	  qu’un	  autre	  puisse	   l’expliquer	  à	  elle-‐même	  et	   l’aider	  à	   se	   reconquérir	   ;	   c’est	   le	  
principe	  de	  la	  cure	  psychanalytique.	  Là	  où	  l’effort	  ne	  fait	  qu’exalter	  l’impulsion	  morbide,	  un	  patient	  
désenveloppement	   des	   thèmes	   morbides	   par	   l’analyste	   doit	   faire	   la	   relève	   de	   l’effort	   stérile.	   La	  
maladie	  n’est	  point	   la	  faute,	   la	  cure	  n’est	  point	   la	  morale.	  Le	  sens	  profond	  de	  la	  cure	  n’est	  pas	  une	  
explication	  de	   la	   conscience	  par	   l’inconscient,	  mais	  un	   triomphe	  de	   la	   conscience	   sur	   ses	  propres	  
interdits	  par	  le	  détour	  d’une	  autre	  conscience	  déchiffreuse.	  L’analyste	  est	  l’accoucheur	  de	  la	  liberté,	  
en	  aidant	  le	  malade	  à	  former	  la	  pensée	  qui	  convient	  à	  son	  mal	  ;	  il	  dénoue	  sa	  conscience	  et	  lui	  rend	  sa	  
fluidité	  ;	  la	  psychanalyse	  est	  une	  guérison	  par	  l’esprit	  ;	  le	  véritable	  analyste	  n’est	  pas	  le	  despote	  de	  la	  
conscience	  malade,	  mais	  le	  serviteur	  d’une	  liberté	  à	  restaurer.	  En	  quoi	  la	  cure,	  pour	  n’être	  pas	  une	  
éthique	   n’en	   est	   pas	   moins	   la	   condition	   d’une	   éthique	   retrouvée,	   là	   où	   la	   volonté	   succombe	   au	  
terrible.	   L’éthique	   en	   effet	   n’est	   jamais	   qu’une	   réconciliation	   du	  moi	   avec	   son	  propre	   10	   corps	   et	  
avec	  toutes	  les	  puissances	  involontaires	  ;	  quand	  l’irruption	  des	  forces	  interdites	  marque	  le	  triomphe	  
d’un	  involontaire	  absolu,	  la	  psychanalyse	  replace	  le	  patient	  dans	  des	  conditions	  normales	  où	  il	  peut	  
à	  nouveau	  tenter	  avec	  sa	  libre	  volonté	  une	  telle	  réconciliation.	  
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