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La parole comme principe
de la clinique

par Robert Christe1

Resume: Le langcige est habituellement considere comme un instrument

de communication et ainsi reduit ä un role secondaire: ceci mene
ä line impasse. Les faits de langage ne peuvent pas etre assimiles ä des

faits de sciences naturelles: ce sont des faits d'entente et de comprehension

mutuelles, naissant dans la rencontre de deux etres humains au
moins, dijferents l'un de 1'autre, participant ä un monde commun. Les
faits psychiques impliquent necessairement le langage et sont eux aussi
des faits d'entente mutuelle. La constitution cle la clinique repose sur ces
faits de comprehension primordiale et originaire: eile ne pent etre
reduite ä la collection et ä I'organisation de faits de sciences naturelles.
La distinction entre ces deux categories de faits met en presence permanente

deux modes de penser antinomiques conjoints dans une union po-
lemique et parcidoxale, qui doit etre reconnue et enduree par tout hom-
me s'il vent echapper ci la misere d'une existence deficiente: c'est cilors
settlement que I'on peut entrevoir toute intervention psychotherapeu-
tique authentique.

INTRODUCTION

Notre interet pour les problemes de langage s'est eveille lors de nos
premieres experiences de consultation psychiatrique avec les enfants et
les adultes dans le Jura en 1955, alors qu'aucun psychiatre, ni psycho-
logue n'etait etabli dans cette region. Nous avions ete frappes par le
nombre important de malades dont les formes d'expression verbale nous
surprenaient, les unes nous paraissant inhabituelles, curieuses tout en
restant parfaitement comprehensibles, les autres, alterees ou perturbees,
pouvant aller jusqu'ä compromettre notre comprehension mutuelle. Ces

phenomenes ne doivent pas etre, ä notre avis, consideres en clinique
comme accessoires ou secondaires, bien qu'ils y restent souvent inaper-
9us: en effet, toute activite psychiatrique, qu'elle soit exploration ou the-
rapeutique, est necessairement mise en jeu de la parole, «ä moitie ä celui
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qui parle, ä moitie ä celui qui l'ecoute» (Montaigne); eile est constam-
ment partagee dans l'harmonie et le rythme d'un monde commun qui
nait dans la rencontre du malade et du psychiatre, monde dans lequel ils
s'accordent et s'entendent dans une unite «parlante». La parole, dans la
totalite de ses aspects sonores, est bien autre chose que seulement
moyen des sens et des significations qu'elle revele et transmet. En se
faisant, eile donne lieu ä une Symptomatologie particuliere de sa forme
comme «trouble du langage», et de son contenu qui s'y comprend et s'y
thematise comme «trouble psychique»: plaintes et souffrances morales
sous-tendues d'angoisse qu'exprime le malade sur le mal qu'il ressent
dans l'humeur d'une certaine atmosphere, mais aussi autres conte-
nus psychiques, que ceux qui vivent avec le malade considerent comme
pathologiques, idees delirantes, interpretations etranges, hallucinations,

etc.
C'est pourquoi, dans l'organisation de la psychiatrie ambulatoire de

la partie francophone du canton de Berne d'alors, ä laquelle nous avions
ete amenes2 avec les autorites cantonales et qui avait abouti ä la creation
en 1960 du Service medico-psychologique du Jura3, nous devions
mettre le probleme du langage au premier plan de nos preoccupations.

En effet, d'une part, le nombre d'enfants vus en consultation et pre-
sentant des troubles du langage menacant leur integration scolaire pre-
nait des proportions inattendues. D'autre part, la structure ä donner ä la
nouvelle institution officielle impliquait de prendre certaines options
quant ä la nature des traitements biologiques et psychologiques pouvant
etre retenus parmi la masse dejä imposante des methodes psychologiques

proposees alors, plus ou moins scientifiquement fondees, en
regard du type de problemes que nous rencontrions dans notre region. La
decouverte des neuroleptiques ne remontait qu'ä quelques annees
(1952): ces nouveaux medicaments etaient en train de modifier de fond
en comble la structure des soins psychiatriques et ils permettaient d'en-
visager le traitement ambulatoire des troubles psychiques graves qui
precedemment devaient etre soignes en höpital psychiatrique. Kuhn ve-
nait de mettre en evidence l'activite antidepressive d'une nouvelle
substance, ä l'origine des traitements antidepresseurs actuels (1957), deve-
nus ambulatoires, eux aussi, dans une tres grande majorite des cas; nous
pouvions des lors envisager de traiter biologiquement les depressions
specifiques de l'enfant4 et de l'adolescent, etat frequent bien que beau-

coup trop rarement diagnostique; jusque-lä les enfants ne pouvaient be-
neficier que de traitements psychotherapeutiques souvent tres longs,
coüteux, done limites, et dont le succes restait souvent problematique.
De ce fait, le role et la place de 1'expression verbale en clinique psychiatrique,

partie toujours integrante de tout traitement psychiatrique, quel
qu'il soit, etaient totalement modifies et devaient etre envisages sous un
angle different. La place essentielle et primordiale de la parole dans la
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formation de la vie mentale devait d'ailleurs nous apparaitre avec encore
plus d'evidence lors d'un examen plus precis des troubles du langage,
qui se sont reveles etre souvent en relation avec des etats depressifs fon-
damentaux.

C'est dire que notre interet pour le langage en clinique psychiatrique
n'etait pas guide par des considerations abstraites et theoriques: il est
reste fermement ancre dans notre pratique quotidienne concrete. Nous
avons ainsi ete pousses ä une observation de plus en plus minutieuse,
fine et differenciee des phenomenes de langage en clinique psychiatrique

de l'enfant et de l'adulte. Ceci nous a conduit ä une modification
radicale de la conception habituelle que l'on se fait du langage comme
«instrument de communication», et ä une remise en cause des points de
vue courants quant ä la nature de l'implication du langage en clinique
psychiatrique, notamment en psychotherapie. II en est resulte une
transformation de notre approche concrete et critique des troubles du langage,

de leur traitement5, mais aussi une modification de notre maniere de
comprendre le processus psychotherapeutic. II s'agit de questions
scientifiques entierement ouvertes ä la reflexion et ä la recherche
clinique: notre demarche, qui se poursuit actuellement, s'est revelee parti-
culierement difficile et perilleuse, pour les deux raisons principales sui-
vantes:

1. Au cours de son developpement, la psychiatrie a abandonne tres tot
le probleme du langage et de ses troubles aux specialistes des troubles
de 1'audition et de la phonation, de la neurologie du cerveau, puis de la
neuropsychologic, pour des motifs d'autant plus obscurs et incompre-
hensibles que sa constitution-meme et son activite tant clinique que
scientifique est une question de langage. Aussi, le psychiatre n'entend-il
pas beaucoup parier du langage et de ses troubles pendant sa formation:
il n'y est pas eveille. Mais il y a plus: le langage n'etant plus considere
dans la totalite indissoluble qu'il forme avec la vie psychique, il en vient
ä n'etre plus compris que comme un instrument independant d'elle. Son
etude est alors envisagee d'une maniere mecanique se fondant dans

l'anatomo-physiologie, en tant que «appareil du langage», concept abs-
trait et theorique. La psychanalyse elle-meme ne s'etait plus occupee du
langage qu'accessoirement depuis que Freud avait elimine ses Etudes
sur l'Aphasie de 1891 de ses oeuvres psychanalytiques. Cet ecrit n'a plus
reparu en allemand et il n'a paru en traduction francaise qu'en 1983.
Pourtant, Freud ne peut eviter de reprendre, sans la modifier dans son

essence, la theorie du langage qu'il formulait au sujet de l'aphasie dans

plusieurs de ses ecrits psychanalytiques importants et jusqu'ä la fin de sa
vie. Cette theorie a ete radicalement critiquee et contestee des le debut

par Bergson6, puis Goldstein7 et d'autres8. Pourquoi la psychiatrie evite-
t-elle de reflechir sur le fond du probleme clinique du langage? Voilä
une question qui n'est actuellement pas discutee.
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2. Sans connaissance scientifique specifique sur le langage, ni formation

philosophique critique permettant d'aborder ces problemes d'une
maniere rigoureuse, nous avions l'avantage de ne pas avoir de presupposes

theoriques definis ä ce sujet et de devoir rester entierement dans le
concret de l'observation «au plus pres des choses» (Husserl9). Nous
fumes cependant d'emblee confrontes aux theories et aux faits venant de
sciences voisines, la linguistique, la phonetique, la neuropsychologie,
l'audio-phonologie et d'autres. C'eut ete manque de rigueur que d'appli-
quer sans autre ä la clinique des concepts forges dans une experience et
une reflexion ne s'appuyant sur aucune reference psychiatrique clinique
fondee dans le vecu et la rencontre avec 1'autre. En nous defendant de

tout empietement de ces sciences dans notre activite et de toute alle-
geance ä leurs positions theoriques, il fut possible d'etablir certaines
relations critiques entre nos observations et les faits que ces sciences pen-
saient avoir etablis. Ce fut une remise en cause permanente et quotidien-
ne de notre maniere de travailler et le debut d'un cheminement original
avec chacun de nos malades, ouvrant sur sa spontaneite et sa singularite,
allant de pair avec 1'acquisition progressive pour nous d'une disponibili-
te de tout instant ä la surprise et ä l'etonnement dans ce que nous enten-
dons et comprenons soudain avec lui; ceci impose de depasser progres-

- sivement des positions theoriques precongues et implicites et de renon-
cer ä des modeles preetablis ou ä des methodes dictees par telle ecole:
c'est dans cette perspective de liberie et de respect que se manifeste
alors un changement psychotherapeutique veritable.

LA PAROLE REPRESENTEE

Quiconque parle est forcement conscient qu'il parle; s'il parle de la
parole et du langage, il s'en fait necessairement une representation et
s'en forme une conception, la plupart du temps inexprimee; cette
conception appelle certains presupposes sur les troubles du langage et la
maniere de les amender. Cette disposition de l'esprit faite d'evidences
non conscientes complique 1'etude rigoureuse des phenomenes langa-
giers dans leur authenticite et pose un probleme de fond.

Cette conception du langage s'explicite et est mise en oeuvre quand
nous reflechissons, quand nous depouillons un protocole, quand nous
cherchons ä expliquer ä 1'autre ce que nous avons observe et eile appa-
rait dans les termes que nous employons pour le faire. Mais cette
conception reste inapparente et inapercue dans bien d'autres situations,
notamment quand nous sommes engages dans une activite creatrice avec
1'autre. En revanche, quand nous sommes dans une activite langagiere,
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meine spontanee, nous pouvons parfaitement ressentir cet instant oü
nous glissons d'un etat d'esprit ä Lautre, de l'etat d'inconscience de la
langue ä sa conscience, des que nous sommes arretes par une hesitation,
une difficulte de comprehension ou un autre phenomene, par exemple
une faute de prononciation, de vocabulaire ou de syntaxe chez notre in-
terlocuteur. On peut ressentir le heurt de ce mouvement (cet ebranle-
ment) egalement en consultation, ä divers moments de l'examen. Mais
le langage n'est pas le seul ä presenter cette particularity: des que l'hom-
me ressent son corps ou qu'il y pense, il se le represente, comme il se re-
presente le monde dans lequel il vit. Cependant, pour qu'il puisse se faire

une theorie du langage, il faut qu'il entretienne un certain rapport
avec lui, c'est-a-dire qu'il puisse se representer le langage en tant que
langage, comme «objet». C'est d'ailleurs ce qu'il a appris ä faire ä

l'ecole, en apprenant les lettres, puis la grammaire. L'ennui pour nous,
en clinique, dans cette representation-lä du langage, c'est qu'il n'y a pas
de case libre pour la «faute du langage», le signe d'un trouble de langage.

La grammaire antique le dit bien, et son message n'a pas change de-
puis deux mille ans: ces accidents de la phonation «quae demonstrari
scripto non possunt» sont des «inenarrabiles soni» et des «Vitia oris et
linguae»; ces accidents de la phonation sont des sons qui n'ont pas de

nom et qui sont refuses par les «oreilles instantes». Alors que la seule
caracteristique objective de ces phenomenes sonores insaisissables,
confus, est la negation de leur capacite ä etre transcrits et decrits, ils
revetent la propriete sensible fondamentale de distinguer l'identite de

personnes d'ethnies differentes et de les reconnaitre! Les notions de
«barbarisme» et de «solecisme» expriment bien ce dilemme. C'est ad-
mettre que la grammaire, la theorie de la langue, echoue devant certains
phenomenes primordiaux de l'expression. C'est un bei exemple de la
voie sans issue dans laquelle nous mene une theorisation du langage10.

Cette grammaire sait d'ailleurs aussi, des qu'elle se constitue au cours
de la periode hellenistique, que ces troubles sont en relation avec la
bouche et les mouvements qui se passent ä ce niveau: il est frappant de
voir que tres tot, eile les interprete comme des troubles mecaniques d'un
corps considere comme un automate, un corps mort, qui tient sa vie
d'une intervention venant de l'exterieur de lui. Cette grammaire peut
prendre une figure inquietante; une allegorie du Ve siecle", qui a domine

tout le Moyen-Age au point qu'on en trouve 1'illustration jusque dans
les sculptures des porches de nos cathedralesI2, nous le montre bien. Je

traduis et resume:
«Mercure bien fatigue d'avoir tant voyage pour les Dieux, a decide

de se marier et apres de nombreuses hesitations a choisi la Philologie,
dame tres instruite. II va maintenant s'efforcer de bien parier. Au repas
de noces sont invites entre untres les sept arts liberaux: chacun d'eux va
prendre la parole. Le premier sera la Grammaire. Elle s'avanga sous les
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traits d'une vieille dame pleine de charme, revetue pour la circonstance
d'une toge romaine, et dont on disait qu'elle etait nee ä Memphis, oil
Mercure, sous les traits du Dieu egyptien Thoth, avait invente les lettres
et les nombres. Elle portait dans ses mains un coffret poli, une belle piece

d'ebenisterie incrustee d'ivoire, de laquelle eile sortit, comme un me-
decin habile, les emblemes des blessures qui devaient etre soignees. Elle
prit d'abord dans la boite un bistouri orne d'un point brillant, avec le-
quel eile dit qu'elle pouvait elaguer les fautes de prononciation chez les

enfants; ceux-ci pourraient ensuite retrouver la sante gräce ä une cer-
taine poudre noire (de l'encre) contenue dans des roseaux, une poudre
faite probablement de cendre ou d'encre de seiche. Elle prit ensuite une
medecine tres piquante qu 'eile avait fabriquee avec de la fleur de fe-
nouil et la tonte d'une chevre, une medecine d'un rouge pur, dont eile
disait qu'elle pouvait etre appliquee sur la gorge lorsqu'elle souffre d'une
ignorance bucolique et lorsqu'elle expire I'air abject d'une prononciation

corrompue. Elle montra encore une essence delicieuse de sariette,
produit d'un travail de longues nuits et de veilles, dont eile dit qu'elle
rendait melodieuse la voix la plus deplaisante par sa durete et sa rudes-
se. Elle nettoyait aussi les bronches et les poumons par 1'application
d'une medecine faite de cire noircie sur bois de hetre et d'un melange de

.noix de galle et de colle, ainsi que des rouleaux fabriques avec des

plantes du Nil (papyrus). Ce cataplasme etait efficace egalement pour
stimuler la memoire et I'attention, pcirce que, par sa nature, il reveillait
les gens. Elle tira ensuite de son coffret une lime tres finement ouvragee,
tout en or, divisee en huit parties, reliees entre elles de dijferentes ma-
nieres, avec laquelle, dans un mouvement bienveillant d'avant en arrie-
re, eile nettoyait progressivement les dents sales et les troubles de la lan-
gue et tous les immondices (obscenites) ramassees dans la ville de Soles.»

La Grammaire poursuit ensuite un long discours de plus de 40 pages
sur la maniere d'enseigner successivement le nom, les differentes classes

de choses et leur nom respectif, pour que ses eleves ne confondent
pas un nom avec 1'autre, etc. etc.

Cette conception des choses est restee immuable: mais elle a perdu
aujourd'hui son charme allegorique. On continue d'employer des instruments

pour corriger les positions et les deplacements de la langue dans
la bouche et le guide-langue est encore vendu comme equipement de

l'orthophoniste: la Chirurgie moderne opere la langue de certains ma-
lades parce qu'ils parlent mal et corrige la bouche parce qu'elle ne
correspond pas aux chablons de l'esthetique du temps et de l'ethnie, sur un
fond ä peine dissimule de purification. Tout ceci au nom de I 'orthoepie.
II est imperieux de ne jamais oublier ce point de vue d'un ressenti
esthetique fondamental, extremement puissant lorsque l'on s'occupe
de problemes de langage, meme sur le plan purement theorique, et d'au-
tant plus qu'il est souvent denie par les scientifiques: cette aesthesis est
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rendue inaccessible par leurs explications theoriques et mecanistes. Pour
le grec d'il y a 2500 ans, celui qui parle mal est un barbare et celui qui
ne parle pas le grec ne pousse que des cris d'oiseaux.

Nous avons essaye de faire le point de la situation de ces problemes
complexes dans la Parole troublee et de montrer un certain chemin de
reflexion par un aper?u sur l'histoire de la grammaire et de la faute. II
faut maintenant toucher deux themes fondamentaux, objet de notre
preoccupation; ils portent sur une question de fond, celle de la constitution
de la clinique du langage et de la clinique psychiatrique tout court, qui
debouche sur une interrogation quant ä la nature de ce qui se passe au
niveau de la parole et du langage quand nous parlons avec un malade,
que ce soit en consultation, en psychanalyse, en psychotherapie (terme
plein de mystere) ou en «reeducation du langage» (terme que nous
avons banni de notre vocabulaire sans avoir encore pu lui trouver un
Substitut plus approprie ä notre travail). Ce dernier point n'est pas mür
pour etre aborde d'une maniere explicite.

CONSTITUTION DE LA CLINIQUE

Cette question de fond semble s'articuler autour de deux axes:
1. la recolte des faits de langage;
2. le rapport que nous entretenons avec ces faits dans, avec et par la

langue.
Comment recolter des faits psychiques et des faits de langage, les

regrouper ensuite de maniere ä pouvoir constituer une veritable clinique
psychiatrique, comprenant les faits de langage, ou, plus exactement, en
tenant compte du fait que ces faits psychiques sont toujours imbriques
dans 1'expression verbale

Une question analogue s'est posee au debut de la civilisation occiden-
tale lors de la constitution de la medecine, avec l'apparition de la
reflexion philosophique, qui est en meme temps la naissance de 1'esprit
scientifique et des sciences de la nature. Deux points de vue se sont alors
fait jour, l'un consistant en une observation immediate et empirique,
1'autre en une theorie, un postulat prealable ä cette observation.

«Tons ceux qui, ayant entrepris de traiter de la medecine,... se sont
donnes comme fondement a leur these un postulat (quel qu'il soit) com-
mettent des erreurs manifestes...mais sont surtout blamables, parce que
ces erreurs portent sur un art qui existe»... sans hypothese.

C'est ainsi que debute le premier livre de la Collection hippocratique,
intitule De l'ancienne medecine (Hippocratel3,1,1). Et plus loin, l'auteur
s'explique:
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«...J'cii estime que la medecine n'a pas besoin d'innover en posant
des postulats, comme il est necessaire de le faire si Von veut dire
quelque chose au sujet des choses invisibles ou douteuses...et pour les
choses qui sont au ciel ou sous la terre... Mais en proceclant ainsi,
(c'est-ä-dire en faisant des postulats, des hypotheses) ...personne... ne
verrait clairement s'il est dans le vrai ou non, car il n'y a pas de entere

auquel on puisse se referer pour avoir une connaissance exaete.»
(I.e., 1,3)

Hippocrate fait ici d'emblee une distinction entre des faits de medecine

et des faits des sciences naturelles.
«Au contraire, la medecine est en possession de tous ses moyens.

(I.e.,11,1)... Et par dessus tout, il me semble que l'on doit, quand on traite
de cet art, exposer des choses qui soient concevables par des profanes.
Car l'objet qu'il convient de rechercher et d'exposer n'est autre que les

affections dont ces gens-lä sont citteints et dont ils souffrent...En
revanche, si l'on passe ä cote de la faculte de comprehension des

profanes et si on ne met pas les gens qui eContent dans cette disposition
d'esprit (c'est-ä-dire: de s'entendre et de se comprendre), on passera ä
cöte de la realite (I.e., 11,3).... Les täches du medecin sont bien plus
diversifies et requierent une exactitude bien plus grande. II faut done
chercher une mesure; or il n 'y a pas de mesure - ni nombre, ni poids - a
quoi I'on puisse se referer pour connaitre ce cpii est exact, si ce n'est la
sensation du corps (zov acopazoq zqv aioQrjcnv)» (I.e., IX,3).

Ainsi de L'Ancienne medecine et de son mode de penser.
Quand on veut s'occuper des affections dont les gens souffrent, il est

indispensable de s 'entendre et de se comprendre avec eux pour acceder
ä la realite de leur mal; et ce «comprendre», cet «entendre» n'est pas de
1'ordre de la mesure comme dans les sciences naturelles: il est de Vordre
clu ressentir du corps vivant.

Mais, ressentir de qui, et du corps de qui s'agit-il? du malade ou du
medecin? Question ambigue qui reste l'objet de vives controverses. La
recherche phenomenologique psychiatrique tente d'y echapper en met-
tant en evidence cette qualite particuliere du rapport de participation -
du malade, du medecin et de la maladie ensemble au monde et dans un
monde - ä une totalite articulee. Dans une telle totalite, on ne peut plus
considerer la presence d'un sujet isole des autres dans un monde spatio-
temporel objectif, donne d'avance et independant des sujets et des objets
qui pourraient s'y trouver. La participation originaire est ignorante
d'un sujet separe de son objet.

Hippocrate certes, avait ses concepts et ses theories; ils ne sont pas
denues d'interet et lui ont servi de repere pour strueturer ses investigations,

mais son tour de force a ete de constituer une medecine inde-
pendante de toute hypothese et de toute philosophie, en separant
clairement ses descriptions des explications causales ou genetiques
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quelles qu'elles soient: considerant chaque malade comme un cas parti-
culier, avec son nom et son lieu, le comparant ä d'autres, Hippocrate
donne ä ses observations un caractere inacheve, ouvert et singulier, tou-
jours susceptible d'une nouvelle interpretation; elles forment chacune un
tout coherent et ce n'est pas la moindre des choses que de pouvoir, comme

medecin, reconnaitre aujourd'hui dans ses descriptions la maladie
dont il s'agit, de pouvoir poser un diagnostic precis et gardant toute
sa valeur scientifique pour un malade ayant vecu il y a plus de deux
millenaries!

L'autre mode de penser, celui de la nouvelle medecine, c'est, dit
Hippocrate:

«...la theorie de ceux qui adoptent une nouvelle methode dans leurs
recherches sur I'art en partant d'un postulat... (I.e., XIII,1) et qui disent
que ...c'est ce savoir (formation theorique) que doitparfaitement acque-
rir celui qui a 1'intention de soigner correctement les hommes. Et le dis-
cours de ces gens-lä va dans le sens de la philosophie (l.c.,XX,l)...
Mais moi j 'estime que tout ce qui a ete dit ou ecrit sur la nature par tel
savant ou tel medecin a moins de rapport avec l'art de la medecine
qu'avec l'art de la peinture (et 1'on sait le peu d'estime que les scienti-
fiques de l'epoque accordaient ä la peinture), et j'estime que pour avoir
quelque connaissance de la nature (de 1'homme), il n'est d'autre source
que la medecine (e'est-a-dire le ressentir d'un corps vivant). Et cette
connaissance, il est possible de l'acquerir parfaitement quand on em-
brasse la medecine elle-meme correctement dans sa totalite... je veux
dire cette enquete (lOTOpiqv) qui consiste ci savoir ce qu'est l'komme,
les causes de sa formation et tout le reste... (I.e., XX,2). Autrement dit,
la connaissance de la nature humaine, l'anthropologie, n'est possible
que par l'experience que fait le medecin, de 1'homme ressentant et endu-
rant ...ce qui arrive(ra) a chacun ä la suite de chaque chose» (I.e.XX,3)
...et non par la connaissance logique prealable d'une cosmologie, des
sciences naturelles.

Ainsi, l'objet de l'ancienne medecine se maintient ä la portee de

1'homme, puisque le savoir medical est ce que ressent le malade et que
ressent et comprend le medecin avec le malade, alors que l'objet de la
medecine philosophique est hors de portee de 1'homme, parce que son
savoir est hypothetique, fonde sur une cosmologie, etranger ä l'art de la
medecine.

On peut transposer sans difficulte ces propos ä la medecine de la
parole, ä une difference pres, c'est que les phenomenes de parole se pas-
sent dans le monde sonore, qu'ils sont fugitifs, ephemeres et uniques,
e'est-a-dire qu'ils ne se produisent qu'une fois et sont toujours diffe-
rents. Le monde sonore est englobant et donne ä la participation une
qualite de pregnance toute speciale, mais nous n'aborderons pas ce pro-
bleme ici.
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Tout ceci fait que, en ce qui nous concerne, la recolte des faits de

langage («Ce que dit le malade») se complique considerablement: ce
facteur n'est pas, ä notre avis, suffisamment pris en compte dans la
constitution de la clinique psychiatrique.

Nous avons montre combien il est hasardeux et delicat de considerer
ce que Ton rapporte au sujet du malade comme etant «ce que le malade
a dit» au titre d'une observation exacte et vraie14. En realite, ce n'est pas
ce que le malade a dit, mais ce qui resulte de notre entente avec le malade,

c'est-ä-dire ce que nous avons garde en memoire du resultat de notre
rencontre et de notre entretien avec lui. Encore faudrait-il preciser le de-

gre de liberte qu'a revetu cet entretien. Ce que nous rapportons etait-il
une reponse ä une question et ä quel genre de question? Question oü le
malade se sent totalement libre? Question sous-tendue de presupposes et
de prealables induisant certaines reponses? Question suivant le chemin
de reflexion dans lequel celui qui la pose s'engage pour l'elaboration
d'une comprehension logique et scientifique du cas, comme bien sou-
vent dans une consultation medicale ou quand on «prend» une anamne-
se? Mais aussi ce questionnement pourrait-il etre le fruit d'une attitude
d'attention ouverte en s'abandonnant ä l'ecoute ne pouvant etre indifferente

ä ce que dit spontanement le malade et capable de s'abstenir -
.entierement ou non - d'une certaine position theorique? Freud15 semble
en douter:

«...notre science comporte quelques hypotheses dont on ne sait s'il
faut les attribuer auxpresupposes ou aux resultats de notre travail...»

Or, il est difficile, voire impossible de se souvenir du contexte de la
question que l'on a posee et de ses prealables, ni de la maniere dont
l'entretien s'est engage et poursuivi, ni des attitudes qui formerent le
fond sur lequel il se deroula. Ces remarques suffisent ä faire comprendre
que la constitution de faits psychiatriques et de langage n'est pas de

meme nature que la constitution de faits ayant trait aux sciences
naturelles, objectivement mesurables.

DISTINCTION ENTRE LES FAITS NATURELS
ET LES FAITS DE COMPREHENSION

Ceci nous amene ä expliciter davantage la distinction absolument
essentielle et fondamentale dejä faite par Hippocrate, en l'etendant
aux faits psychiques: la recolte des faits de langage, comme celle des
faits psychiques, c'est la recolte de faits de comprehension, faits ve-
nant d'une entente mutuelle s'enracinant dans le ressentir («Tatsachen
der Verständigung», dit Hönigswald16); ce n'est pas la recolte de faits
naturels. Les phenomenes et les faits psychiques sont inherents ä la ren-
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contre de deux etres au moins, d'essence differente, se surprenant dans
une experience mutuelle d'un «entendre-comprendre originaire» et qui
s'y expliquent. Cette experience de participation se fait dans un temps de
presence. C'est dans l'accomplissement de cette experience que les phe-
nomenes prennent sens. Ces phenomenes originaires echappent ä toute
emprise objective et scientifique. lis ne sont pas donnes d'avance; ils
sont inopines et etonnants. Iis ne deviennent faits que lorsqu'ils sont
acheves et peuvent se situer dans un pcisse accompli. Fixes dans un sens,
ils sont alors traites comme des donnees des sciences naturelles, des faits
naturels. L'ignorance d'une telle distinction donne lieu ä des confusions
et ä des erreurs de pensee menant ä des impasses graves. Notons que ces
erreurs se multiplient aujourd'hui massivement par l'irruption du langa-
ge informatique et des sciences dites de la communication dans la psy-
chiatrie, qui cherche ä donner ä celle-ci une structure de plus en plus for-
malisee. Or, les phenomenes ne peuvent garder leur sens et prendre le
caractere de faits qu'en maintenant leur racine dans la situation originaire

de comprehension. II faut s'en souvenir notamment quand on reflechit
sur le langage: il s'articule dans une langue que nous avons, en effet, de
plus en plus tendance ä ne voir que comme une structure de significations

donnees en dehors de nous, autrement dit de considerer la langue
comme un objet de science naturelle, un code. Or, il n'y a pas de parole
objective ou objectivable, en dehors de la situation originaire du com-
prendre, de l'entendre et de l'etre au monde avec les autres. La parole
n'est pas reductible ä un appareil anatomo-physiologique qui s'offrirait
ä des significations venues d'ailleurs et sans rapport interne avec lui. La
parole est cooriginaire de 1'existence humaine, prise dans son sens non
trivial. La parole ne peut etre prise comme parole que dans la mesure oil
elle est comprise comme telle. Heidegger17 s'est exprime ä ce sujet
d'une maniere particulierement claire et Maldiney a magistralement trai-
te le probleme du Comprendre dans son article de 196718 pour le re-
prendre ensuite dans de nombreuses publications: ce n'est pas le lieu
d'insister davantage sur ce probleme.

Les faits de medecine opposes aux faits de la nature par Hippocrate
deviennent pour nous les faits de comprehension opposes aux faits des
sciences naturelles. Le Vrai pour Hippocrate, dans tout ce qui a trait
ä l'homme, c'est le «fait de medecine», pour nous le «fait de
comprehension».

Depuis Laennec et surtout Claude Bernard, la medecine est devenue
une science de la nature et eile a necessairement recours ä des
hypotheses, des modeles, comme l'on dit aujourd'hui. Ce modele est par
excellence 1'anatomo-physiologie, qui considere l'etre humain comme un
organisme, une machine, dont on peut explorer, puis corriger les organes
et les fonctions perturbees. Les immenses succes de cette maniere
d'envisager les choses ont transforme et subjugue totalement toute notre
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maniere de penser l'homme. La psychologie allait eile aussi, au XIXC
siecle, etre emportee par le meme courant de pensee, se considerer com-
me une science naturelle et etudier le psychisme de l'homme comme or-
ganisme, comme appareil aux multiples fonctions. Les sciences du lan-
gage ont suivi le meme chemin: on peut meme dire qu'elles ont pris cet-
te voie bien avant la constitution de l'anatomo-physiologie moderne. On
recolte des lors les faits de medecine comme des faits des sciences
naturelles, c'est-ä-dire dans l'esprit d'une theorie sous-jacente tres structure;

les faits de langue sont devenus egalement des faits analogues ä

ceux des sciences naturelles, donnes en eux-memes, sous-tendus par des
mecanismes hypothetiques non verifiables, pris en dehors de l'entente
mutuelle de comprehension, ainsi dans le structuralisme saussurien ou la
grammaire generative, ou dans les etudes sur l'aphasie de Jackobson19.
Tant revolution des sciences humaines que celle de la medecine mar-
quent done une etape determinante de la pensee, avec la mise entre
parentheses du ressentir et de la comprehension primaire qui y germe,
pour faire place ä la comprehension logique theorique. Qu'en est-il alors
de la recolte des faits psychiques, faits d'entente mutuelle, de
comprehension?

Le grand maitre de la philosophie ä Vienne, Franz Brentano, dont
.Freud allait suivre les cours pendant six semestres au debut de ses etudes
de medecine, etait un homme particulierement brillant sur le plan de
la critique philosophique et tres independant face aux systemes insti-
tues. II fut l'instigateur du mouvement phenomenologique, le maitre de
Husserl, l'inspirateur de Heidegger. II allait introduire la critique neces-
saire de ce probleme en tentant d'operer pour la psychologie une
demarche analogue ä celle d'Hippocrate. Je traduis:

«Mon ecole distingue une psychognosie d'une psychologie genetique.
L'une indique (weist) tous les derniers constituants psychiques, dont la
combinaison donne naissance ä la totalite (Gesamtheit) des phenomenes
psychiques, [de meme que la totalite des mots nait ä partir des lettres...]
L'autre nous cipprend les lois selon lesquelles ces phenomenes apparais-
sent et disparaissent. Vu la dependance indeniable des fonctions
psychiques, des processus qui se deroulent dans le Systeme nerveux, leurs
conditions sont en grande partie de nature physiologique et on voit
comment ici les recherches psychologiques doivent s'intriquer dans
les recherches physiologiques» (Brentano20, 1895, S.84; Brentano21,
S. X-XI).

«La psychognosie est la psychologie pure, alors qu'il ne serait pas
impropre d'appeler psychologie physiologique, la psychologie genetique...

La psychognosie ne nous apprend rien sur les causes... c'est pour-
quoi, meme ä son plus haut degre de developpement, eile ne mentionne-
ra, dans toutes ses theses et propositions, (Lehrsatz) aueun processus
physico-chimique...
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Dans ce sens, la psychognosie est la psychologie pure, et de ce fait,
d'essence differente de la psychologie genetique (Remarquons qu'il
s'agit d'une heterogeneite de structures: il ne peut y avoir aucune
continuite entre elles. Les psychologues qui jusqu'ici ne dissocient
habituellement pas (radicalement) les questions concernant la psychologie

psychognostique de Celles qui s'cidressent ci la psychologie genetique,

mens bien plus, les melangent de diverses manieres, agissent en
contradiction flagrante des Regies que Descartes a enoncees dans le
Discours de la Methode22. Cette grave atteinte a la methode a contribue
d'une maniere non negligeable ä ralentir les progres de la psychologie,
pour ne pas dire qu 'elle les a reduits ä neant.

Ceci ne signifie cependcint pas que les connaissances psychogene-
tiques ne peuvent pas rendre une fois ou I'autre cles services aux re-
cherches psychognostiques..., mais les services sont incomparablement
plus grand dans I'autre sens» (I.e., S. 6).

Ainsi, pour Brentano, toute description psychologique doit etre
comprehensible par tout le monde et absolument separee de toute
notion ayant une connotation explicative, genetique, faute de quoi on tom-
be dans des definitions circulaires inutiles; elles sont dangereuses parce
qu'elles laissent croire ä une connaissance qui n'est que trompeuse et

purement fictive; elles tombent dans des explications psychologiques
sans rapport avec la realite immediatement vecue et ressentie, et elles ne
tiennent leur valeur de verite que dans la conformite au modele.

Dans son dernier texte, inacheve, Some elementary lessons de 1938,
Freud ecrit,( I.e.): «La psychologie, elle aussi, est une science de la
nature. Que serait-elle done d'autre? Mais son cas est different, concede-
t-il: 7out le monde ne se risque pas ä juger des choses de la physique,
mais chacun - le philosophe comme l'homme de la rue - a son opinion
sur les questions psychologiques, se conduit comme s'il etait au moins
un psychologue amateur.» Probleme extremement interessant, mais qui
n'est pas developpe.

On ne trouve pas non plus chez Freud d'elaboration explicite du phe-
nomene du comprendre et du s'entendre ensemble dans un monde com-
mun originaire et dans la langue. Dans sa correspondance avec Bins-
wanger qui vient de paraitre en allemand23, ce dernier 1'interroge ä ce

sujet en 1926; je traduis et resume:
Binswanger: «...Je me suis toujours demande quel etait le dispositif mental

dont vous parliez et quipermettrait a ce «comprendre» de se realiser...»
Freud: «J'avais ecrit, en effet, que I'on devait saisir (erfassen) l'in-

conscient du malade avec son propre inconscient, de la meme
maniere que I'on tiendrait I'oreille inconsciente comme recepteur telepho-
nique en face de lui... Je ne meconnais pas qu'il se cache dans cette
formulation d'autres problemes plus profonds...mais il ne vaut pas la
peine de s'en occuper plus avant.»
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Cette question allait etre ä l'origine du developpement de la psychia-
trie phenomenologique inauguree par Binswangen dans son article de la
meme annee et traduit en francais: «Apprendre par experience, com-
prendre, interpreter en psychanalys»24. Les ceuvres de cet auteur ont ete
oubliees pendant une longue periode; elles reapparaissent timidement
devant l'effondrement d'une pensee psychiatrique proprement humaine,
anthropologique au sens vrai du terme, noyee qu'elle est dans des
conceptions mecanistes, notamment par la theorie de la communication,
les notions de codes, d'interactions, et la methode des mesures par des

grilles et des questionnaires, des classifications, etc... Mais les faits psy-
chologiques, resultat de P entente comprehensive fondee dans le ressen-
tir, peuvent-ils alors vraiment etre consideres comme des faits de
sciences naturelles puisqu'ils mettent en cause directement la comprehension

mutuelle de deux etres humains dans un monde commun?

DEUX MODES DE PENSER CONJOINTS

Nous voici revenus aux deux modes de penser, penser empirique
descriptif, penser genetique, explicatif. Ces deux modes s'affrontent des
la constitution de la medecine et de la philosophie, mais aussi dans
l'homme de la civilisation occidentale lui-meme, des qu'il pense et re-
flechit. D'essence et de structure differentes, incapables de s'expliquer
Pun par l'autre, inconciliables et sans aucune commune mesure, ces
modes de penser esthesique et logique sont paradoxalement unis dans la
meme unite totalisante, l'homme d'abord, en presence de lui-meme,
mais aussi le medecin en presence de son malade, l'orthophoniste ou la
logopediste en presence de l'enfant qui parle mal.

Cette difference de penser engendre une, faille, qu'il s'agit de recon-
naitre, sans l'escamoter, voire la nier. Elle ne peut etre franchie et depas-
see que dans un mouvement de transcendance, jamais accompli, qui seul
permet la traversee de l'un ä l'autre. C'est un moment decisif d'un
mouvement imprevisible comme celui du trapeziste qui se lance vers l'autre:
il est dangereux parce qu'il peut reussir ou echouer. Ce mouvement est
«polemique» en meme temps que «lien», au sens primordial d'Heracli-
te. Nous en faisons 1'experience chaque fois que nous ex-istons autfaen-
tiquement: nous sentons alors apparaitre brusquement cette discontinui-
te entre la comprehension participative et la reflexion logique,
1'interpretation, l'explication ou la prescription. Un bei exemple en est le phe-
nomene du premier mot de I'enfant", soudain, dans un moment originaire
echappant ä toute mesure temporelle et spatiale, la mere comprend
quelque chose, qu'elle aura de la peine ä fixer, mais dont elle se rappele-
ra ensuite comme mot. C'est aussi le moment ou celui avec qui nous
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etiojis en participation dans un monde commun au cours d'une consultation

ne s'apprehende plus qu'en representation, hors de nous, et devient
«un cas». Nous ne nous «comprenons» plus, nous sommes dissocies
l'un de 1'autre, nous sommes desorientes, desorganises, deprimes et en-
vahis de doute. Nous pouvons aussi faire concretement 1'experience de
ces etats vecus, par exemple lorsque nous sommes mis en demeure de
transcrire l'enregistrement d'une seance avec un enfant que Ton com-
prend mal. Cette traversee d'un etat ä l'autre se fait dans un moment
critique et fait surgir une crise. Comme toute crise elle peut prendre fin
par un coup d'etat, un coup d'etat logique, causal, explicatif qui envahit
tout. C'est ainsi que nous apparait 1'esprit scientifique actuel, progres-
sant ä une vitesse s'accroissant demesurement et sans qu'on puisse en
imaginer les limites, ni spatiales (espace universel), ni temporelles (eter-
nelles). La crise peut aussi disparaitre par inanition dans une participation

totale sans plus aucun mouvement d'existence. De toute maniere
l'antinomie de ces deux formes de penser nous menace constamment,
car l'une d'elles ne peut subjuguer l'autre sans, du meme coup, dissocier
notre personne et rendre notre existence deficiente. Pour exister d'une
maniere authentique, l'homme, ä plus forte raison le medecin et celui
qui veut s'occuper d'un homme malade et surtout de l'enfant malade, est
done mis en demeure d'endurer la crise, crise de la traversee permanente

entre le ressenti et le logique, - cette polemique interieure -, de vivre
l'experience de cette crise et de s'en rendre compte. Exister, c'est endu-
rer ce perpetuel porte-a-faux, sort de l'homme qui, en acceptant ce
destin devient maitre de sa destinee. Le secret de notre action «therapeu-
tique» est peut etre dans l'accompagnement - l'«education» au sens
originate du terme25 - de notre malade, c'est-ä-dire de «preceder notre
malade en le suivant» sur le chemin qui le menera ä sortir d'une existence

en echec, pour pouvoir l'assumer d'une maniere autonome. Ce qui
est aussi inquietant que d'endurer cette crise, c'est de la voir niee et de-
niee, ce qui signifie, en d'autres termes, perdre la mesure des choses,
signer la ruine, tant d'une existence que d'une civilisation. Je cite
Heidegger26:

«Le veritable «mouvement» scientifique se joue quand les sciences
soumettent leurs concepts de base ä une revision plus ou moins radicale
et qui ne leur est pas transparente. Jusqu'ä quel point elle est capable
d'une crise cle ses concepts de base, voilä ce qui determine le niveau
d'une science. Quand surviennent de telles crises ä l'interieur des
sciences, le rapport qu 'entretient le questionnement de la recherche
positive (la demarche logique) avec les choses memes (leur ressenti) qu'il
interroge est ebranle.»

C'est la mise en vue des differents moments de cet ebranlement qui
nous a permis de suivre notre cheminement remettant systematiquement
en question nos observations cliniques.
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On doit se demander s'il existe encore aujourd'hui un veritable mou-
vement scientifique en psychiatrie et dans les sciences du langage: notre
inquietude naitrait precisement de ne plus percevoir de crise dans revolution

de la psychiatrie envahie par l'esprit des sciences naturelles. C'est
pourquoi nous nous sommes demandes dernierement ä Miinsterlingen27
comment remettre en evidence la dimension esthetique dans 1'experience

existentielle en clinique psychiatrique.
La meme question se pose dans les sciences du langage et la clinique

neuropsychologique ou oto-rhino-laryngologique des troubles du langage:

les faits de parole y sont traites comme des faits des sciences
naturelles, fixes, isolables, pouvant enfin etre soumis ä un traitement scientifique,

comme le demande Saussure28 dans son cours en ce qui concerne
la langue. Mais n'a-t-on pas totalement oublie que de tels phenomenes
ne se manifestent et ne peuvent etre notes, que si quelqu'un y participe,
les entend et les comprend comme phenomenes de langage dans une
langue donnee? Que ces phenomenes ne peuvent pas etre isoles de la
totality de la rencontre entre deux existants au monde et dans un monde
commun de mouvement de parole impliquant intimement le monde de la
langue?

LE RAPPORT DE L'ETRE AU LANGAGE

Le deuxieme axe de la question de fond ä laquelle nous etions
confronts au debut de ce texte, c'est le rapport que nous entretenons avec
les faits de langage dans, avec etpar la langue.

Quand on aborde la description des problemes cliniques de langage, il
parait difficile de respecter les preceptes rigoureux de Brentano, la
separation entre la description pure et l'explication genetique physiologique:
nous risquons done constamment de ne pas respecter les regies de la
Methode. Pourquoi? L'analyse de cette situation de fait n'est pas claire-
ment elaboree.

Pour designer les troubles du langage, la langue commune a retenu
des termes divers: begayer, bredouiller, bafouiller, zezayer; on connait
«beggen, beggelen»; on savait dans ce pays ce qu'etait «un caquiou, un
cacayou, un balbot, une baidgele, une brioule», etc... On s'entend - ou
on s'entendait - dans ces mots sans dictionnaire et sans grammaire. lis
sont si proches de leur racine, de leur origine existentielle, ils reprennent
ä ce point les mouvements originaires directeurs de sens (Binswan-
ger29), leur sens est ä ce point inherent ä leur expression, qu'ils sont im-
mediatement comprehensibles.

C'est secondairement que le langage scientifique a donne une
explication physiologique de ces phenomenes et ceci depuis Aristote. Une
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connivence s'est installee entre la physiologie moderne et la grammaire
pour en faire une explication plus elaboree. Entre dans le champ de la
science, le probleme de fond n'est plus evoque et cloture hors de toute
discussion: la neurophysiologie psychologique des fonctions du langage
s'exprime en terme de grammaire et la grammaire s'explique par la
neuropsychologic: il n'y a plus rien ä dire la-dessus30. Mais c'est une aporie
et eile se fait jour des qu'on examine les faits de langage comme nous le
faisons en clinique en restant «au plus pres des choses».

Autre probleme: Comment parier du langage et de la langue autre-
ment qu'avec la langue elle-meme? C'est impossible et ceci pose un
probleme de critique de la methode tres difficile, que nous ne pouvons
pas aborder.

La langue a forme et retenu en elle les notions grace auxquelles eile
est devenue capable de se decrire et de s' analyser, de se dissequer et de
se donner des regies, autrement dit, elle s'est donne- les moyens de sa

propre representation et ceux d'en parier: la lettre, la syllabe, le mot, la
phrase... etc. Ce sont tous des termes et des regies de la grammaire. Ce
faisant, la langue et les considerations sur la langue par les termes de la
langue elle-meme se sont empetres dans des formes rigides comme dans
un reseau de fil de fer, dit Heidegger31. C'est seulement quand on retrou-
ve un rapport ä la langue au niveau de ses formes originaires que 1'on
sent ce qu'il y a de mort dans ces formes grammaticales. Mais ces
formes grammaticales ne sont pas lä de toute eternite et ne sont pas des
cadres absolus: elles sont nees d'une interpretation determinee de la
langue grecque et latine, d'une reflexion progressive de la langue sur
elle-meme, interpretation qui est bien loin d'etre la meme dans d'autres
langues. Le debut de cette evolution semble se dessiner avec l'ecriture
alphabetique, la constitution de la langue comme langue ä mots et la
distinction primordiale entre le simple appel et celui qui appelle, entre
«onoma» et «rema» (le rheteur, celui qui dit). Cette caracteristique et
cette qualite de la langue de s'analyser de cette maniere, de se mettre au
jour, de se devoiler, semble bien etre une propriete de la langue indo-
europeenne.

Parlant cette langue, nous sommes implicitement lies ä sa maniere de

s'analyser elle-meme et, avec elle, nous-memes, ainsi que le monde au-
quel et dans lequel nous sommes avec eile et les autres. A quoi cela nous
mene-t-il

II est des epoques et des cultures oü l'homme parlant est totalement
inherent ä la langue qu'il parle et oü la distinction entre ces deux
termes («l'homme qui parle» et «la langue qu'il parle») n'a aucun sens.

Maldiney cite ä ce propos la langue chinoise «toute entiere dans la parole,

puisque I'unite, c'est la syllabe, mats oü la meme syllabe est ä lafois
en position de matiere et en position de forme. Toute la phrase doit s'in-
venter chaquefois qu'on parle... C'est dans lafcigon de dire que ce que
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I'on vci dire prendrci line position de proces ou une position de suhstrat.
L'essence qui fait la phrase, c'est le rythme... Chaque syllabe eveille une
serie d'intuitions, qui dans 1'esprit, sous des formes clijferentes, eveillent
ci leur tour le mime propos. Mais le clebut n'est pas le concept, c'est
1'intuition. C'est une langue fonclee sur la parole, qui est du moment, cle

l 'instant repondant ä la situation, qui n 'est jamais la meme et qui inclut
des potentialites.»

L'etat actuel de notre civilisation permet de dire «parier», parier tout
court, «parier une langue» et «parier de la langue»; quand on dit «penser»,

c'est toujours «penser quelque chose « et dire, c'est presque tou-
jours «dire quelque chose» et «quelque chose qu'on a pense»: nous ex-
primons par la, grace ä la langue, un certain rapport ä la langue et ä la
representation qui s'en donne. Ces rapports sont inscrits dans la langue.
Toutes ces distinctions qui font l'objet de nombreuses reflexions, com-
me par exemple la distinction entre langage et pensee, n'ont aucun sens
ä d'autres epoques et dans d'autres cultures32.

Dans la mentalite grecque archai'que, penser c'est ä la fois une cer-
taine maniere d'etre au monde, de sentir, de vivre l'articulation melo-
dique de son corps dans l'harmonie de sa tenue et de sa parole, dans un
espace non distinguable du monde des sons, dont l'articulation tonale se
realise dans le chant. Le chant est inseparable de la parole, jusque dans

l'equivalence des differents sons avec les lettres de l'alphabet. La sono-
rite du mot et ses accents sont en meme temps «l'idee» et eile leur donne

son nom. Chaque melodie, comme chaque pensee est ainsi inherente
ä une tonalite donnee, empreinte d'une certaine qualite de sentiment et
d'humeur; elle degage une atmosphere particuliere (Lohmann33). Pour
Lohmann34, le rapport de 1'homme au langage qu'exprime la langue
grecque archai'que est done un rapport d'inherence la plus immediate, la
plus intime, de la pensee au discours et ä celui qui le profere dans
l'harmonie de l'articulation de son corps: cette unite s'exprime dans une
participation ressentie ä un monde commun aux interlocuteurs, qui eprou-
vent ensemble la parole de l'interieur, dont les sens sont incarnes dans
les sons.

Cependant, etant alphabetique, cette langue archai'que grecque con-
tient des le debut la propriete de se rendre autonome par rapport ä celui
qui la parle: elle manifeste ainsi une disposition objective (Lohmann35).
Ce mouvement vers l'objectif va se faire dans et par la langue elle-
meme, en dehors et avant toute reflexion humaine philosophique ou
grammaticale. C'est meme le contraire qui se passe: c'est parce que la
langue s'est autonomisee que la reflexion philosophique sur la langue a

pu se faire. Cette autonomisation repose sur l'institution du rapport su-
jet-objet, qui s'exprime dans la formule «le sujet parle une langue»;
c'est la realisation de la distinction d'un sujet, d'un objet et d'un rapport
entre eux, le premier objet etant la langue elle-meme: ceci ne serait pas
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possible si la langue n'avait pas integre dans ses racines la voyelle, qui
dans les langues syllabiques est laissee ä la libre disposition du locuteur;
c'est celui-ci, par les voyelles qu'il prononce sans qu'elles soient fixees
dans la langue, qui garde la liberte de determiner le sens qu'il veut don-
ner au mot quand il parle, alors que dans une langue alphabetique la
signification est entierement portee par le mot de la langue. Cette creation
de l'objet totalement separe du locuteur permet la constitution de la
science et une reflexion sur la langue elle-meme, qui aboutira ä la gram-
maire. C'est aussi la predication, c'est-a-dire la possibilite de dire
quelque chose sur quelque chose en tant que quelque chose, avec simul-
tanement son corollaire inseparable, la possibilite de nier ce qui est affir-
me. Cette potentialite de developpement est bien une propriete de la
langue indo-europeenne elle-meme: eile se manifeste par son organisation

en une langue ä mots, composee d'un radical, (oü l'integration des

voyelles permet sa thematisation) et d'une flexion, c'est-a-dire la separation

entre le thematique et l'operatif. La langue en devenant autonome
retient en eile des fonctions et des marques dont l'expression est devolue
au locuteur dans d'autres langues. On peut suivre 1'evolution de la langue

jusqu'au Stade de sa propre reflexion effective, de sa mise au jour, de

son illatence qui est le moment oü la langue parvient ä un rapport avec
elle-meme thematisee comme objet. Elle est alors entierement separee de
celui qui la parle. Les sons de la langue deviennent isolables, hors de ce-
lui qui les prononce, desincarnes de leur sens et ne peuvent etre relies ä

la pensee et aux sentiments que dans une relation exterieure, codee,
arbitrage, conventionnelle. Elle tend ä devenir une structure logique entierement

formalisee, dont la grammaire antique etait la premiere etape. Le
rapport de l'homme avec son langage devient purement exterieur et le
sujet, totalement autonome, devient insensible ä la dimension genetique
et historiquement vecue de ce rapport, insensible du meme coup au mou-
vement genetique de sa propre parole ä partir des directions de sens fon-
damentales s'exprimant dans les racines de la langue, insensible encore au
mouvement etymologique de ses expressions verbales. «Des ce moment-
lä, la langue, dit Maldiney36, n'est plus guere faite pour dire I'existence et
la part de la parole fixee dans la langue devient de plus en plus large.»

Cette evolution n'a trouve son achevement qu'au XVIIL siecle, qui
est celui des Lumieres, oü est ne l'esprit scientifique moderne occidental,

avec tout ce que nous en avons dit tout-ä-1'heure. Cet esprit subjugue
toutes les autres formes de penser. Mais nous ne sommes pas toute la
journee dans un rapport entierement objectif et scientifique par rapport ä

la langue, a 1'autre, aux autres et au monde. Ce rapport se modele au gre
des rencontres et des situations, mais essentiellement dans les differents
etats d'humeur.

La psychiatrie clinique s'est faite sur le modele de la constitution de

la science occidentale, reposant sur le rapport sujet-objet, dans une
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langue ayant accompli sa propre objectivation et parvenue ä sa reflexion
effective. Quand nous etudions le premier langage enfantin ou les
troubles du langage, chez l'enfant et chez l'adulte, nous avons affaire ä

un rapport du sujet-parlant ä sa langue qui n'est pas le notre quand nous
l'observons: un aphasique ne peut pas parier de ses troubles du langage;
il les ressent eventuellement, mais il ne peut pas les objectives ni les
exploiter, de meme l'enfant. Nos malades presentant un probleme de

langage, soit n'ont pas encore accompli dans leur parole cette genese de la
langue aboutissant ä sa reflexion effective, soit n'ont pas pu 1'accomplir,
soit n'ont pas pu s'y maintenir (ainsi en est-il dans l'impossibilite de
l'elaboration de la pensee explicite): la question est ouverte de savoir ce

que nous faisons quand nous decrivons, ä partir de notre rapport actuel ä

la langue, des phenomenes qui se passent dans un autre mode d'etre que
le notre dans la langue, dans la parole. Une question de meme ordre se

pose dans la description de phenomenes psychiques dans des ethnies de

langues differentes de la notre. Mais alors, peut-on parier de troubles du

langage dans les termes oü on le fait habituellement

EN CONCLUSION

Comment aborder l'etude des troubles du langage sans tomber dans
les ecueils que nous avons souleves? Comment aussi aborder la constitution

de la clinique psychopathologique ä partir de la parole des ma-
lades, en ne se contentant pas de considerer seulement le sens que nous
saisissons dans leur discours, mais aussi les proprietes de leur parole?
L'etat de reflexion effective ou de non reflexion de leur parole et le
rapport qu'ils entretiennent avec la langue, bref, en maintenant ouverte et
presente la polemique fondamentale entre la comprehension primaire,
esthesique et la comprehension logique? Ce n'est.... pas facile, pas facile
du tout! Au cours d'une telle demarche, une chose apparait avec tou-
jours plus d'evidence, c'est qu'il faut chercher ä resituer perpetuelle-
ment la parole dans la dimension dynamique et mouvante du rapport de
l'homme ä sa langue et en fonction de l'etat de reflexion effective qu'at-
teint la langue qu'il parle et au moment oü il la parle. Cette etude ne
peut se faire que dans un mouvement de parole absolument spontane,
dans un dialogue ouvert authentique oü nous gardons avec notre interlo-
cuteur la possibilite d'etre mutuellement surpris dans l'expression a la-
quelle nous participons, c'est-a-dire en nous gardant d'appliquer un mo-
dele prealable ä notre questionnement et ä nos observations immediates.
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NOTES

1 Dr med Robert Christe, spbcialiste FMU en psychiatne et psychotherapie d'entants et
d'adultes, professeur honoratre ä la Faculte de medecine de l'Umversite de Berne, ancten di-
recteur du Service medico-psychologique du Jura de 1960 a 1978, 43, A-Merguin, 2900 Porren

truy
2CHRISTE, R ET BERNEL, I «Rapport preliminaire Sur lcs besoms de la population du

Jura du point de vue de la psychiatne d'enfants», Bulletin de l'ADIJ, Nos 12/1960 et 1/1961

'Le Service medico-psychologique du Jura a et6 er66 par un Arrete du Grand Conseil ber-
nois du 16 fevner 1960 II regroupait sous une seule direction independante les consultations
ambulatoires donnees jusqu'alors par les medecins de la «Maison de Sante» de Bellelay (deve-
nue plus tard «Clinique psychiatrique») pour les adultes et les enfants Ce service avait des
bureaux de consultations a Porrentruy, Deldmont, Moutier, Tavannes et Bienne (pour les enfants
seulement) II a ete dissous et ses collaborateurs licencies ä la fm 1978, avec l'entrbe en souve-
rainete du canton du Jura II a ete remplace dans le canton du Jura par le «Centre
medico-psychologique» (avec deux services inddpendants, Tun pour les adultes, l'autre pour les enfants et
les adolescents) et dans le canton de Berne par le «Centre psychiatrique du Jura bernois» pour
les adultes et le «Centre medico-psychologique» pour les enfants et adolescents Pour plus de
details sur cette pdnode de la psychiatre dans le Jura, voir CHRISTE, R «Le Service medico-
psychologique du Jura 1960-1978, experiences et problemes» (ä paraitre)

4Un des premiers travaux sur le traitement par les nouveaux antidepresseurs des depressions

chez l'entant a ete fait au Seivice medico-psychologique CHRISTE, P «Contribution ä

l'etude des depressions chez l'enfant et de leur traitement ä ITmipramine», Ann paediat 206,
47-83 (1966)

5Ce cheminement nous a conduits ä organiser au Service medico-psychologique une forma
tion univeisitaire de logopedie clinique, partant de bases climques concrbtes, differentes de Celles

des formations qui existaient alors Cette formation a debute en 1969, avec le rattachement
du Service medico-psychologique du Jura comme section de formation en «Logopedie
clinique» ä la Faculte de medecine de l'Umversite de Berne Ceci nous a permis de reunir au Jura

un college de professeurs plundisciplinaire important, la plupart venant de I'etranger, que nous
avons pu integrer dans notre activite clinique et avec qui nous avons developpe une rbflexion
approfondie sur les problbmes de langage en clinique psychiatrique Lors de la suppression du
Service mbdico-psychologique du Jura en 1978, la formation en logopedie clinique a ete trans
teree ä la faculte de medecine de Berne, avec la creation d'une «Division de logopedie
clinique» Un des «Accords particuliers», du 21 12 78 concernant la logopedie clinique entre le

nouveau canton et le canton de Berne mstituait une collaboration avec le nouveau «Centre

medico-psychologique de la Republique et Canton du Jura», indispensable a la formation clinique
des logopedistes de langue frangaise Cet accord tut le premier a etre dbnonce par les Autorites

jurassiennes le 26 fevner 1979, quelques semaines apres I'entree en souverainete du nouveau
Canton Cette formation s'est poursuivie h Berne jusqu'en 1986 et a ete dissoute a la retraite de

son medecin-chef, le soussigne Nos lecherches contmuent actuellement dans le cadre de notre
consultation pnvee, autofinancees et sans relation avec des institutions officielles, mais en
collaboration avec nos collbgues de l'extbneur (voir CHRISTE, R «La formation en logopedie
clinique au Service medico-psychologique du Jura et ä la faculte de medecine de Berne de

1969 ä 1986», ä paraitre)

6BERGSON, H CEuvres, Edition du centenaue, Mattere et memoire (1896), p268, PUF
(1970)

'GOLDSTEIN, K Language and Language disturbances, Grüne et Stratton, p 93 (1948)
(voir aussi ses travaux anteneurs de 1906 ä 1912, prbcedant les travaux psychanalytiques de

Freud, dans lesquels ll persiste dans sa theone du langage)

"OMBREDANE, A L'aphasie et I'elaboration de la pensee exphate, PUF, (1951)
p107sqq
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'HUSSERL, E Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso
phie, Erstes Buch Allgemeine Einfuhrung in die reine Phänomenologie, S41, Gesammelte
Schulten 5, Felix Meiner Verlag, Hamburg (1992) (Texte de 1930)

"'Ces problemes sont traitds plus ä tond dans CHRISTE, R CHRISTE LUTERBACHER,
M -M ET LUQUET, P «La parole troublee», Caluei de Porrentiuy N°l, PUF (1987)

"Martianus Capella and the seven liberal arts, Volume II The marriage ot philology and

Mercury, translated by W H Stahl and R Johnson, Colombia University Press, New York
(1977), (Voir aussi l'edition de Teubner, 1866, pas d'ddition tranpaise recente)

"MALE, E L cut leligieux ait XIII' stiele en France, Etude de I'monographic du Moyen-
Age et sur ses sources d'inspiration Livre II Le miroir de la science, p 76 sqq, Armand Colin
(1958)

11Hippociate, Tome II, 1 partie, trad J Jouanna, Ed Les Beiles Lettres, Paus (1990)
l4CHRISTE LUTERBACHER, M -M ET CHRISTE, R «Suivre la parole en climque psy-

chiatnque», In Decade de Cerisy, septembre 1989 Psychiatrie et existence, Jerome Millon
(1991)

l5FREUD, S «Some elementary lessons», In Psycho analysis, GW XVII, p 141 147

"HONIGSWALD, R «Philosophie und psychiatric», Aichiv fur Psychiatrie, Bd 87,
S 715-741 (1929)

"HEIDEGGER, M Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen (1959), trad franpaise
Acheminement vers la parole, Tel, Gallimard (1976)

lsMALDINEY, H In Regard,Parole, Espace, L'Age d'Homme, Lausanne (1973)
"JACKOBSON, R Langage enfantin et aphasie, Ed de Minuit (1969)
"BRENTANO, F Meine letzten Wunsche fur Oesterreich, Cotta, Stuttgart (1895)
2lBRENTANO, F Deski iptive Psychologie, Meiner Verlag, Hamburg (1982)
22Rappelons ces «preeeptes» dans la Scconde partie du Discours de la Methode

« Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un
Etat est bien mieux regle lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort etroitement obser
vees ainst, au lieu de ce grand nombre de preeeptes dont la logique est composee, je crus que
j'aurats assez des quatre suivants, pourvu que je pnsse une ferme et constante resolution de ne

manquer pas une seule fois ä les observer
Le premier etait de ne recevoir jamais aueune chose pour vraie que je ne la connusse

dvidemment etre telle c'est-a-dire d'eviter soigneusement la precipitation et la prevention, et
de ne comprendre nen de plus en mes jugements que ce qui se presenterait si clairement et si
chstinctement ä mon esprit que je n'eusse aueune occasion de le mettie en doute

Le second, de diviser chacune des difficultes que j'exammerais en autant de parccllcs
qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux rdsoudre

Le troisieme, de conduire par ordre mes pensdes, en commenpant par les objets les plus
simples et les plus aisds a connaltre, pour monter peu ä peu comme par degres jusques ä la
connaissance des plus composes et supposant meme de l'ordre entie ceux qui ne se precedent
point naturellement les uns les autres

Et le dernier, de faire partout des denombrements si entiers et des revues si generates

que je fusse assure de ne nen omettre »

"Sigmund Freud, Ludwig Binswangen Briefwechsel 1908-1938, S Fischer Verlag (1992),
lettres 147 B et 148 F

"BINSWANGER, L «Discours, parcours et Freud», suite d'articles traduits par Lewmter,
R et Fedida, P, Gallimard, Connaissance de I'mconscient (1970)

"CHRISTE, R «Le pedopsychiatre entre parole et loi», Actes de la SJE (1989)
"HEIDEGGER, M Sein und Zeit, Niemeyer Verlag, Tubingen (1979), trad franpaise

Gallimard (1986), p 33

27Colloque sur le theme «Contribution de Roland Kuhn ä la mise en evidence de la dimension

esthetique dans Texpenence phenomenologique existentielle en psychiatrie climque»
(1992) (ä paraltre)
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28SAUSSURE, F DE Cours de linguistique geneiale, notammcnt chapitre III, Payot
(1973)

29BINSWANGER, L Introduction ä /'analyse existentielle, suite de conferences et d'ar-
ticles, traduits par R Kuhn et J Verdeaux, avec une introduction de R Kuhn et H Maldiney,
Edition de Minuit (1971) Voir notamment «Reve et existence», 1930

30Analyse critique de ce probleme dans CHRISTE, R «Connaitre la parole troublee les

impasses du savoir» In La parole troublee, PUF (1987)
3IHEIDEGGER, M Introduction ä la metaphysique, trad Iransaise, Gallimard (1967),

p 64
32CHR1STE, R «La parole troublee fait de comprehension et fait de culture», In Decade

de Cerisy, juillet 1992 Psychanalyse, psychiatrie et ethnologie, defit culturel et ddfit th6rapeu-

tique (ä paraltre)
13LOHMANN, JOHANNES Mustke und Logos, Musikwissenschaftliche Verlag, Stuttgart

(1970) p 6-7
34LOHMANN, J Le rapport de l'homme occidental au langage (Conscience et forme m-

consciente du discours), trad franjaise par M Legrand et J Schotte, Rev philosophique de

Louvain, 72 (1974) p 721-765
35LOHMANN, JOFIANNES Philosophie und Sprachwissenschaft, Dunker & Humblot,

Berlin (1975)
16MALDINEY, H «L'existant», In Decade cle Censy septembre 1989, Psychiatrie et

existence, p 25, Jerome Millon (1991)
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