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"A passer  s implement  la main sur  ses  j ambes ,  
on r edécouvra i t  c e t t e  p rop r i é t é  en commun  
avec  ceux de là-bas,  d 'avoir  un corps à soi dont  
on pouvai t  disposer,  g r âce  auquel  on pouva i t  
ê t r e  une chose complè te" .  

Robe r t  ANTELME, L 'espèce  humaine ,  Ga l l imard  

"Ce corps qui est  le mien. Ce corps  qui n 'es t  
pas le mien. Ce  corps qui est  p o u r t a n t  le mien.  
Ce  corps é t r ange r .  Ma seule  pa t r ie .  Mon h a b i t a -  
t ion.  Ce corps  à reconquér i r" .  
J eanne  HYVRARD, La m e u r t r i t u d e ,  Ed. de Minuit 





Introduction 

Dans les  belles é tudes  qu 'el le  a consac r ée s  à  la psychose,  
Gisèla Pankow a r r ive  à la conclusion que l ' homme vi t  
avec  une image  de  son propre  corps qui lui donne accès ,  
d'une p a r t  à une f o r m e  qu'il r e conna î t  c o m m e  sienne,  
bien d é l i m i t é e  dans l ' e space  e t  composée  de l 'uni té  v ivan t e  
de ses d i f f é r e n t e s  pa r t i e s  ; d ' au t r e  pa r t ,  à un sens  qui 
lui p e r m e t  d 'hab i t e r  son corps c o m m e  un univers  f a m i l i e r  
e t  cohéren t ,  e t  non c o m m e  un chaos  de sensa t ions  é t r a n -  
gères  e t  host i les .  Bien en tendu ,  s ' ag issant  de  l ' homme,  
c e t t e  f o r m e  e t  ce sens ne peuven t  ê t r e  c r é é s  que par  
l ' in te rvent ion  du champ social .  Mais au -de là  de c e t t e  
approche  s u t r u c t u r a l e  s ' é tend  le domaine  sans fin des 
savoirs,  des r ep ré sen t a t i ons ,  qui c o n f è r e n t  au corps  sa 
posit ion pa r t i cu l i è r e  au sein du symbol i sme géné ra l  de 
la soc ié té .  Les concep t ions  qui donnen t  un sens au m y s t è r e  
du corps sont  aussi d iverses  qu'il ex i s te  de s o c i é t é s  épa rp i l -  
lées  à t r a v e r s  l ' espace  e t  le t emps .  Dans un beau  passage  
du C œ u r  Aven tu reux  Ernst  J u n g e r  se d e m a n d e  si "les 
veines i m p o r t a n t e s  sont  ce l les  qu'on voit  cour i r  à la s u r f a c e  
de la peau".  On peut  c r e u s e r  à l 'infini l ' ab îme  o u v e r t  
par  c e t t e  réf lexion.  L 'homme es t - i l  v r a i m e n t  la c r é a t u r e  
de chai r  e t  d'os que le monde o c c i d e n t a l  s ' a cco rde  à 
cons idére r  ou bien ce lacis  de f o r m e s  v é g é t a l e s  ou miné-  
ra les  te l  qu'il appa ra î t  aux yeux du C a n a q u e  ? Ou bien 
encore  n 'es t - i l  pas la pouss ière  d 'é to i les  en l iaison p e r m a -  
nen te  avec  tous les grands  r y t h m e s  de l 'univers  ? 

Le regard  du sociologue,  dès lors qu'il che rche  à c o m p r e n -  
dre le corps de l 'homme c o m m e  une produc t ion  socia le ,  
cu l tu re l le ,  psychologique,  e t c . ,  n 'es t  j ama i s  au bout  de 
ses surprises .  Renouan t  avec  Durkheim,  selon lequel  



l ' a c t e  de na issance  de la réf lexion sociologique consis te  
dans la d i s t ance  prise avec  les év idences  p remiè re s ,  
les l ieux communs ,  e tc . ,  il c o m m e n c e  par  découvr i r  que 
le corps ne va pas de soi. C o n s t a t  sans doute  plus f ac i l e -  
m e n t  admiss ib le  dès lors qu'il s 'applique à d ' au t res  données  
de la vie sociale .  Que la famil le ,  le sacré ,  le pol i t ique 
s ' o f f r en t  sous les  auspices  toujours  changean t s  de l 'h is toire  
e t  du cu l tu re l  es t  aujourd'hui  r e l a t i v e m e n t  admis,  m ê m e  
au-de là  du ce r c l e  des f ami l i e r s  des sc iences  sociales .  
Il n 'en va pas de m ê m e  du corps qui f igure p e u t - ê t r e  
l'un des de rn ie r s  bas t ions  de ces  vé r i t é s  p remiè re s ,  de 
ces  idées  reçues ,  r é t i v e s  à l ' expér ience  : on imagine  
mal  qu'il puisse devenir  ob je t  de réf lexion pour la sociolo-  
gie. L 'é tude  de ses r ep ré sen t a t i ons ,  ce r t e s ,  es t  a i s é m e n t  
admise ,  mais ce l le  de ses moda l i t é s  d ' ex i s tence  : les 
sensa t ions  ou l 'expression des s en t imen t s ,  par  exemple ,  
o f f r e  d a v a n t a g e  de r é s i s t ance .  Par fo is  m ê m e  un re fus  
ca t égo r ique .  

De nombreux  cours consac ré s  à la sociologie,  à l ' an thropo-  
logie du corps m'ont  pe rmis  de bien m e s u r e r  ces rés is-  
t ances .  Les a c t e u r s  t o l è r e n t  mal  c e t t e  mise à nu qui 
semble  g r igno te r  encore  une p a r t  de leur  au tonomie  
personnel le ,  de leur  " l iber té" .  D ' au t an t  qu'il s 'agi t  là 
de c a r a c t è r e s  in t imes ,  s ec r e t s ,  p ro fondémen t  invest is  
(la sphère  des s en t imen t s ,  pa r  exemple) .  La l ibe r t é  p o u r t a n t  
e s t  a i l leurs ,  e l le  es t  l ' e f f e t  de la c r é a t i v i t é  de l ' ac teur ,  
de sa c a p a c i t é  ludique de composer  avec  les logiques 
soc io -cu l tu re l l es ,  sans lesquel les  d 'ai l leurs,  l ' homme 
n ' ex i s t e r a i t  pas. Le c o n s t a t  du c a r a c t è r e  cu l tu re l  e t  
socia l  des moda l i t é s  co rpore l l e s  laisse i n t a c t  le p rob lème  
du s ty le  propre  de chaque a c t e u r ,  sa façon de s ' accomoder  
avec  le s y s t è m e  de sens au sein duquel il vit .  Bref,  de 
sa " l iber té" .  

Que le corps  puisse d i f f i c i l emen t  deveni r  obje t  de sociolo-  
gie ou d 'anthropologie ,  voilà une hypothèse  qu'il f au t  
bien cons idé re r  puisque, ma lg ré  les  é tudes  p ionnières  
de Marce l  Mauss ou de R o b e r t  Her tz ,  r a r e s  on t  é t é  les 
t e n t a t i v e s  en ce sens jusqu'aux débu t s  des années  so ixante  
(except ion  f a i t e  p e u t - ê t r e  de quelques e thnologues  : 



M. Leenhard t ,  H. Maspéro, M. Granet . . . )  C o m m e  si le 
regard  des sociologues ava i t  long temps  bu té  c o n t r e  une 
réa l i t é  opaque,  une f o r m e  d ' ex i s tence  cons idé rée  c o m m e  
plus ou moins associa le ,  impossible  à ana lyse r ,  seu les  
les ac t ions  du sujet  é t a n t  dignes d ' i n t é rê t .  Mais c ' é t a i t  
passer  un peu v i te  sur le f a i t  que l ' ex i s t ence  de l ' homme 
es t  d 'abord corpore l le  e t  que t o u t e s  les  ac t ions  humaines  
impl iquent  donc la média t ion  du corps.  Aujourd'hui,  la 
sociologie du corps es t  en plein d é v e l o p p e m e n t  avec  
des t r a v a u x  épars  e t  f e r t i l e s .  C. Lévi -St rauss ,  M. Foucau l t ,  
J .  Baudri l lard,  F. Loux, M. Maffesol i ,  L.V. Thomas,  M. Ber-  
nard, J .M. Brohm, par  exemple ,  on t  chacun dans leur  
domaine  ouve r t  des voies i m p o r t a n t e s .  

Il ne peu t  y avoi r  d ' é tudes  sur le corps sans f a c u l t é  
d ' é tonnemen t ,  d ' é m e r v e i l l e m e n t  même ,  e t  j ' avoue a i s é m e n t  
que la cur ios i té  des p r e m i è r e s  heures  a bien v i te  cédé  
à une surprise  c o n s t a n t e  au  fur  e t  à  mesure  que mes  
r e c h e r c h e s  s ' accumula ien t .  Le corps humain  t é m o i g n e  
d'une f a s tueuse  p las t i c i t é .  Il n ' ex i s te  pas plus de  n a t u r e  
humaine  que de na tu re  du corps ; seules  e x i s t e n t  des 
condi t ions  corpore l les  t r i b u t a i r e s  de l ' inser t ion du su je t  
à l ' i n té r i eur  d'une soc ié t é  e t  d'un t e m p s  donné. A prior i ,  
r ien de plus banal ,  plus s imple  qu'un corps,  mais  dès qu'on 
i n t e r roge  les  logiques mul t ip les  qui le t r a v e r s e n t ,  les  
images  qui c h e r c h e n t  à lui donner  un sens, les  s t r a g é g i e s  
qui v i sen t  à le con t rô le r ,  les p ra t iques  qui s ' e n t e n d e n t  
à le soigner,  on s ' ape rço i t  que plus r ien  n 'es t  c la i r .  Le 
corps ( c ' e s t - à -d i re  les concep t ions  qui l ' en tou ren t )  ne 
fa i t  pas l 'unanimi té .  Il en ex i s te  m ê m e  a u t a n t  de p e r c e p -  
t ions que de groupes c u l t u r e l l e m e n t  homogènes .  Les 
l imi tes  de  ce que l'on peu t  a t t e n d r e  du corps sont  t r a c é e s  
par  la symbolique socia le .  C e t t e  de rn i è re  impose  ses 
s ignif icat ions ,  ass ignables  à un type  de soc ié t é  ou à une 
au t re ,  mais non au-delà .  Les généra l i sa t ions  d'une t héo r i e  
pa r t i cu l i è r e  du corps  r i squen t  de fa i re  l ' impasse ,  de r édu i r e  
au s i lence  la vision du corps  propre  à la c o m m u n a u t é  
qui subit  dans son s y s t è m e  de  sens,  l ' intrusion d'une w e l t a n -  
schauung,  d'un symbol isme é t r a n g e r  à ses modes  de vie.  

La fo rmula t ion  m ê m e  du m o t  corps,  c o m m e  s e g m e n t  



a u t o n o m i s é  du suje t  dont  il por te  le visage, suppose une 
d i s t inc t ion  é t r a n g è r e  à nombre  de communau té s  humaines .  
Pour  les  s o c i é t é s  t rad i t ionne l les ,  le corps n 'est  pas l 'objet  
d 'une scission (corps /âme,  corps /espr i t ,  corps / su je t ,  e tc . )  
de la m ê m e  façon,  l ' homme es t  mêlé  à sa c o m m u n a u t é  
e t  inse r ré  au sein d'un cosmos dont  il ne se sen t  pas ontolo-  
g i q u e m e n t  d i f fé ren t .  

L ' i so lement  du corps au sein des soc ié tés  occ iden ta l e s  
( lointain écho des p r e m i è r e s  dissect ions ,  e t  du déve loppe-  
men t  de la philosophie mécan i s t e )  t émoigne  d'une t r a m e  
socia le  où l ' homme es t  coupé de lu i -même,  coupé des 
au t res ,  e t  coupé de la n a t u r e .  Le corps,  comme  obje t  
s ingulier ,  au tonome ,  s t a t u t a i r e m e n t  d i f f é r e n t  de l 'homme,  
e s t  une conséquence  de la mon tée  de l ' individualisme 
au sein des couches  bourgeoises  dont  une f rac t ion  é labore  
une "cu l tu re  savan te"  aux a l en tou r s  de la Renaissance .  
L ' invent ion du corps (1) es t  donc aussi une conséquence  
du d ivorce  e n t r e  la cu l tu re  s a v a n t e  e t  le pluriel  des savoirs  
popula i res  sou tenu  encore  par  une s t r u c t u r a t i o n  socia le  
de type  c o m m u n a u t a i r e .  

Pour  le Moyen Age, l ' homme es t  son corps.  Après  les 
p r e m i è r e s  dissect ions ,  e t  le d é v e l o p p e m e n t  de l ' ép i s témolo-  
gie m é c a n i s t e ,  marqué  par  la philosophie de Desca r t e s ,  
le corps bascule  dans le r eg i s t r e  de l 'avoir  (avoir,  posséder.  
un corps).  L 'homme médiéval ,  à l ' inverse,  ne f a i t  qu'un 
avec  son corps.  Et  les d i ssec t ions  sont  des viola t ions  
impensab les  de l ' i n t ég r i t é  du suje t .  E n t a m e r  la chai r  
de l ' homme se ra i t  déch i re r  la peau  e t  la chai r  du monde.  
Au sein de l 'univers des va leurs  médiévales ,  l ' homme 
n 'es t  pas d é t a c h é  de sa t r a m e  c o m m u n a u t a i r e  e t  cosmique.  
Le corps n 'es t  pas isolable du suje t  dont  il inca rne  l 'exis-  
t ence .  L 'homme es t  une pa rce l l e  du cosmos en prise 
sur  l 'univers.  Une belle r e m a r q u e  de L. Febvre  peu t  ici 
i l l u s t r e r  combien  l ' homme médiéval ,  semblable  à l ' homme 
des s o c i é t é s  t rad i t ionne l les ,  n ' es t  pas le f rui t  d'une scission, 
d'une rup tu re ,  mais l ' indiscernable  é l émen t  d'un vas te  
ensemble  : "Fluidi té  d'un monde où rien n 'est  s t r i c t e m e n t  
dé l imi té ,  où les ê t r e s  eux-mêmes ,  pe rdan t  leurs f ron t iè res ,  
c h a n g e n t  en un clin d'œil, sans provoquer  a u t r e m e n t  



d'object ion,  de forme,  d ' a spec t ,  de dimension,  voire de 
"règne". . .  e t  voici t a n t  d 'h is to i res  de p ie r res  qui s ' an iment ,  
p rennen t  vie, se m e u v e n t  e t  p rogressen t  ; voici  les a rb re s  
devenus vivants . . .  voici les  viei l les l égendes  toujours  
jeunes. . .  voici les bê t e s  enf in  se c o m p o r t a n t  en hommes  
e t  les hommes  se m u a n t  à leur  gré  en bê tes . "  (2) 

Dans une soc i é t é  c o m m u n a u t a i r e  règne  une concep t ion  
de la personne où l ' ê t r e  humain n 'es t  pas isolable du groupe,  
ni isolable de la na tu re ,  du cosmos  qui le baigne.  Et  
l 'homme n 'es t  pas d a v a n t a g e  on to log iquemen t  d é t a c h é  
de son corps. La sépa ra t ion  n 'ex is te  pas. A l ' inverse ,  
pour les soc i é t é s  où règne une concep t ion  de la pe r sonne  
fondée sur l ' individu, la t r a m e  co l l ec t ive  e s t  f a i t e  d ' innom-  
brables  feu i l l e tages ,  de scissions. 

C 'es t  la bourgeois ie  qui me t  le corps à d i s t ance ,  s ' e f f r a i e  
de c e t t e  r éa l i t é  si peu ra t ionne l le ,  où s ' en rac ine  la p r é s e n c e  
de l ' homme au sein du monde,  elle mul t ip l ie  les  règ les  
de savoi r -v ivre  (3), qui c o n s t i t u e n t  les p rémis se s  de c e t  
e f f a c e m e n t  r i tua l i sé  du corps  dont  nous é tud ions  les 
e f f e t s  plus loin. Elle se désol idar ise  on to log iquemen t  
de son ex i s tence .  Le corps es t  un enjeu e s sen t i e l  dans 
la cons t i tu t ion  d'une "cu l ture  savan te"  qui f a i t  p e u - à -  
peu voler  en éc l a t s  les cad res  concep tue l s  de la t r a n s c e n -  
dance  ch ré t i enne  e t  dans la l u t t e  menée  à l ' encon t r e  
de la soc ia l i té  populaire  cons idé rée  c o m m e  son repoussoi r  
par  la jeune  pensée  bourgeoise  avide d ' imposer  ses propres  
va leurs  e t  sa vision du monde.  La voie e s t  ouve r t e ,  qui 
dépossède  l 'homme du commun d'un savoir  sur son corps,  
pour en fa i re  le pr ivi lège d'un groupe  de spéc ia l i s t es ,  
p ro t égés  par  la complex i t é  (souvent  fumeuse ,  cf.  Molière) 
de leurs  discours.  

Les p r e m i è r e s  d issec t ions  ont  l ieu dans les un ive r s i t é s  
i ta l iennes .  A Padoue,  en 1341, puis à Venise e t  à F lo rence ,  
à l ' adresse  d'un public de spéc ia l i s t e s  avan t  de s ' é la rg i r  
g r adue l l emen t  à un public épars  de gens cul t ivés .  La 
m e n t a l i t é  du XVIe, en pleine mu ta t i on  cu l tu re l l e ,  ne 
s 'offusque pas d e v a n t  ces  p ra t iques  qui a u r a i e n t  rempl i  
d 'hor reur  les hommes  des époques  p r é c é d e n t e s .  L ' ac t e  
ana tomique  e t  son t r i s t e  c o r t è g e  d ' écorchés ,  ma rque  



la p r e m i è r e  rup tu re  occ iden ta l e  e n t r e  l 'homme e t  son 
corps.  L 'homme de la cu l tu r e  savan te  es t  do rénavan t  
coupé de  lu i -même,  épinglé à une r éa l i t é  dépréc iée ,  
m a l e n c o n t r e u s e ,  dont  la philosophie mécan i s t e  poursui t  
à son tou r  l ' évic t ion axiologique.  Une image  symbole 
de ce d é t a c h e m e n t  du corps,  de sa nouvelle  au tonomie  
à l ' égard  du su je t  : dans son A n a t o m i a  del  corpo humano 
(1560), une g ravure  de l 'Espagnol Juan  Valverde m o n t r e  
un é c o r c h é  b rand i s san t  à bout  de bras,  sa peau, pare i l l e  
à un m o r c e a u  de chiffon,  où se dev inen t  les o r i f ices  du 
visage.  Sa main gauche  t i e n t  encore  avec  f e r m e t é  le 
c o u t e a u  de  son propre  supplice.  

Mais il a fal lu l ' appar i t ion  du s e n t i m e n t  individual is te  
pour  que le corps soi t  envisagé i so lément  du monde qui 
lui donnai t  un sens e t  i so l émen t  de l 'homme auquel  il 
p r ê t a i t  f o rme .  Le corps d o r é n a v a n t  ne t i re  son sens que 
de l u i - m ê m e ,  il inca rne  sa propre  l ég i t imi té .  Desca r t e s ,  
avec  bien d ' au t r e s  mécan i s t e s ,  p rononce  le d ivorce  e n t r e  
le corps  e t  l ' espr i t .  Au cours  de sa Seconde Médi ta t ion,  
il a c e t t e  phrase  é t o n n a n t e  qui résonne c o m m e  un écho 
de l ' a c t e  a n a t o m i q u e  : "Je  me considéra is  p r e m i è r e m e n t ,  
c o m m e  a y a n t  un visage,  des mains,  des bras  e t  t o u t e  
c e t t e  mach ine  composée  d'os e t  de chair ,  t e l le  qu'elle 
p a r a î t  en un cadavre ,  laquel le  je désignais  du nom de 
corps ."  L ' image du c a d a v r e  s ' impose n a t u r e l l e m e n t  sous 
la p lume  de D e s c a r t e s  qui poursui t  : "Je  considéra is  ou t r e  
cela ,  que je me nourr issais ,  que je marchais ,  que je senta is ,  
e t  que je pensais  e t  je r appor t a i s  t ou t e s  ces  ac t ions  à 
l 'âme."(4) 

Révoqué  on to log iquemen t  pa r  les philosophes mécan is tes ,  
le corps  l ' es t  aussi de l eur  ép is témologie .  Les vé r i t é s  
de la n a t u r e  ne sont  plus d ' emblée  access ib les  à l ' év idence  
sensor ie l le ,  el les sont  l 'objet  d'une mise à d i s tance ,  d'un 
ca lcul  r a t ionne l .  La n a t u r e  sensible es t  i r r éduc t ib le  à 
la n a t u r e  intel l igible .  La sc ience  est  fondée sur ce déni 
du t é m o i g n a g e  des sens. D e s c a r t e s  en donne une mémorab l e  
i l lus t ra t ion  à t r a v e r s  l ' exemple  du m o r c e a u  de cire .  Le 
corps  es t  de t rop,  su rnuméra i re ,  obs tac le  à la connaissance ,  
source  d ' e r reurs  e t  d'illusions. Dépréc ié ,  il p a r t a g e  pour  



les mêmes raisons épistémologiques, le destin de l'imagina- 
tion. 

Le corps est donc une invention de l'épistémé occidentale. 
Aujourd'hui, lorsque nous parlons de corps, de sociologie 
ou d'anthropologie de corps, nous sommes sans toujours 
le savoir, les héritiers de ce t te  weltanschauung. La notion 
même de corps (comme objet à part, indépendant de 
quelque façon, du sujet dont il marque la présence) est 
un fait de modernité. Ailleurs, le corps n'existe pas sous 
la même forme, il n'est pas séparable du sujet (lui-même 
étant d'abord un-être-en-relation, tant  avec les autres, 
qu'avec la nature ou le cosmos). 

Le secret du corps est versatile, il donne lieu à d'innom- 
brables exégèses. Même pour nos sociétés occidentales, 
qui ont pourtant exporté ailleurs, le modèle anatomo- 
physiologique de la médecine moderne, les visions du 
corps sont loin d'être unitaires, et les guérisseurs des 
campagnes, par exemple, véhiculent des pratiques et 
des savoirs fort éloignés de ceux de la médecine officielle. 

En fait, le corps est toujours cet  objet à la fois pensé 
et façonné par la communauté humaine particulière 
qui l'entoure. Celui-ci n'est pas un fait en soi, mais une 
projection sociale et culturelle. De surcroît, il faut comp- 
ter sur l'histoire personnelle de chaque acteur, qui conduit 
celui-ci à s'inscrire à sa façon, dans le symbolisme général 
de sa société. 

En revanche, on découvre alors que le corps représente 
l'analyseur le plus fertile, si l'on cherche à expliciter 
les logiques diffuses du social et du culturel. Il est sans 
doute l'exemple le plus frappant de ce que Marcel Mauss 
avance à travers la notion de "fait social total". Le corps 
est le lieu de condensation des différentes formes de 
socialité, qui donnent sa physionomie à la société. Ren- 
contre d'une trajectoire individuelle et d'une dimension 
collective, il est le révélateur par excellence de la comple- 
xité et de la pluralité du champ social, le microcosme 
qui recueille à son échelle aussi bien les grandes affirma- 
tions du social que ses bruissements les plus secrets, 
ses cris comme ses chuchotements. Le corps est donc 



l 'observatoire idéal d'un contexte social, même si on 
cherche à saisir celui-ci dans son dynamisme. Rien n'est 
plus sensible que le corps à ces modifications spectacu- 
laires ou infimes qui agitent sourdement le champ social. 
A la source de toutes les pratiques sociales en tant  que 
relais privilégié, le corps est au croisement de toutes 
les instances d'une culture, c'est le lieu d'imputation 
par excellence du champ symbolique dans la vie du sujet, 
au même t i t re  d'ailleurs que le langage. 

Le corps est une voie royale pour l'étude des possibles, 
des structures, des confins qui participent de façon inté- 
grante à la condition humaine, même si l'organisation 
sociale et mentale du monde occidental les frappe de 
suspicion, les teinte d'invraisemblance. Le vrai des choses, 
les contours de la réalité et plus particulièrement celle 
du corps sont fonction des catégories mentales qui s'ef- 
forcent d'appréhender le monde, de l'investir de sens. 
Ce sont des produits de la symbolique générale grâce 
à laquelle les sociétés régulent leurs rapports avec la 
nature, le cosmos, le divin et structurent les relations 
nouées entre eux par les différents acteurs. La rationalité 
occidentale lorsqu'elle accepte de regarder le corps, 
et le mystère qu'il soulève, "les yeux ouverts", est nécessai- 
rement interrogée par des performances, des efficacités,. 
des repésentations qu'elle peut difficilement intégrer 
à sa vision du monde. Si on la soumet à cet  analyseur 
qu'est le corps, plus que jamais la rationalité apparaît 
comme idéo-logique d'une société (il est vrai que les 
idéo-logies occidentales deviennent nombreuses et insaisis- 
sables, il est également vrai que les traditions populaires 
maintiennent encore des visions du corps fort différentes, 
nous le verrons plus loin.) 

Les socio et les anthropo-logiques trouvent dans le 
corps un objet privilégié de leur ancrage. Mais il convient 
que le sociologue fidèle à certains principes de Durkheim 
ou de Bachelard, ne se contente pas de répéter les lieux 
communs de sa société, ou du moins n'hésite pas à délaisser 
la langue de bois du rationnel et à s 'écarter des sentiers 
battus que celui-ci tient sous sa juridiction. Trop longtemps 



les données que les catégories du rationnel n'ont pu assimi- 
ler se sont trouvées liquidées, dénoncées comme charlata- 
nerie, survivances anachroniques, etc. Et pourtant, c'est 
bien à l 'intérieur de ce continent noir, entre autres, que 
les recherches les plus fertiles peuvent se déployer, pour 
mieux saisir une anthropo-logique du corps. Emprunter 
les voies de traverse, celles du territoire,  comme celles 
de la pensée, sans jamais abdiquer le désir de comprendre 
le sens des actions ou des croyances humaines. Une sociolo- 
gie également du dialogue avec les autres chercheurs, 
les autres sociétés, les autres disciplines, l'histoire. Mais 
une sociologie peut-elle, sans se perdre, ne pas être dialo- 
gique ? 

Cet te  étude constitue à mes yeux, un premier jalon, 
la mise en place d'une somme de concepts, d'outils, une 
sorte de balisage qui doit maintenant se développer à 
l 'intérieur d'une réflexion d'inspiration plus sociologique 
sur le s ta tut  du corps, ses modalités de fonctionnement 
au sein du monde occidental, sur son devenir au sein 
d'une société de plus en plus technologique, rationalisée. 
Et surtout, sur une analyse de la "crise du corps", incidence 
d'une crise du sujet de plus en plus flagrante à l ' intérieur 
de nos sociétés. 

Face à une société menacée bien davantage par des 
risques anthropologiques majeurs que par des risques 
technologiques majeurs, comment se situe l'homme ? 
Quelle position y assume son corps ? A l 'intérieur de 
ce premier ouvrage, nous brossons les éléments d'une 
première réponse en étudiant les structures anthropolo- 
giques du corps. 

Au seuil de cet te  étude, je tiens à exprimer une grati tude 
particulière à l'adresse de Michel Maffesoli, pour son 
soutien et sa générosité ; à Françoise Loux ; à Pierre 
Ansart ; à Hnina Tuil ; à Georges Balandier pour avoir 
publié les premiers éléments de cet  essai ; à Patrick 
Schmoll ; à Alain Julien-Lafferrière ; à François Meignan 



pour avoir accepté un enseignement d'anthropologie 
du corps à l'université Catholique d'Angers. A mes étu- 
diants du Mans, d'Angers et de Tours qui m'ont permis 
de développer ces hypothèses et qui ont stimulé ce travail 
par leur esprit critique et  leur curiosité. Et enfin, à Ray- 
mond Chappuis et Edgar Thill qui m'ont confié mes pre- 
miers cours. 



1. 

La dimension sociale et culturelle 
du corps 

La symbolique socia le  

Erigé e n t r e  le ciel  e t  la t e r r e ,  le corps es t  l 'axe de 
no t r e  r appor t  au monde.  Ex is te r  c 'es t  d 'abord se mouvoir ,  
c 'es t  t r a n s f o r m e r  son e n v i r o n n e m e n t  pa r  une s o m m e  
de ges tes  appris ,  c 'es t  a t t r i b u e r  une s ign i f ica t ion  aux 
données  o f f e r t e s  par  la r é a l i t é  g r â c e  aux a c t i v i t é s  p e r c e p -  
t ives,  c 'es t  l iv re r  à l ' adresse  des a u t r e s  a c t e u r s  un r é p e r -  
to i re  de ges t e s  e t  de mimiques  s o c i a l e m e n t  codées .  D'in- 
nombrab les  mises  en jeu du corps p o n c t u e n t  de mille 
façons  l ' é cou lemen t  de la vie  quot id ienne .  Tou tes  les  
ac t ions  qui f o r m e n t  la t r a m e  ord ina i re  d'une journée ,  
m ê m e  les plus fu t i les  ou les moins sais issables,  impl iquen t  
en e f f e t  l ' en t r emise  du corps.  Ne s e r a i t - c e  dé jà  que p a r  
l ' a c t iv i t é  pe r cep t ive  déployée  à chaque  seconde  qui nous 
p e r m e t  de voir, d ' en t endre  , de  toucher . . .  Qu'il soi t  é m e t -  
t eu r  ou r écep t eu r ,  le corps produi t  c o n t i n u e l l e m e n t  du 
sens, e t  ce f a i san t  il insère  l ' homme à l ' i n t é r i eu r  d'un 
espace  social  e t  cu l tu re l  donné. Le corps e s t  la condi t ion 
m ê m e  de l 'homme,  le p r e m i e r  v e c t e u r  de sens.  

Dans les condi t ions  hab i tue l les  de la vie, le corps  e s t  
t r a n s p a r e n t  à l ' a c t eu r  qui l 'habi te ,  il glisse s o u p l e m e n t  
d'une t â c h e  à une au t re ,  adop te  les ges t e s  ou les  a t t i t u d e s  
s o c i a l e m e n t  requises,  se f a i t  p e r m é a b l e  aux données  
de l ' env i ronnement  g râce  à un t issu cont inu  de  sensa t ions .  
En ce sens la vie quot id ienne  t r a d u i t  p resque  toujours  
une uni té  (un monisme) corps -su je t .  Et  à c e t  égard ,  le 



plus g rand  pa radoxe  de la vie soc ia le  consis te  sans doute  
dans c e t  oubli qui a f f e c t e  en p e r m a n e n c e  le corps dans 
les  condi t ions  ord ina i res  de  l ' ex i s tence  du sujet .  A t r ave r s  
les  m o u v e m e n t s  mul t ip les  e t  diffus du quotidien,  le corps 
tou t  pendan t  qu'il es t  e f f i c i en t ,  es t  comme  gommé de 
l ' a t t e n t i o n  de l ' ac teur ,  r i t u e l l e m e n t  e f f a c é  par  la f ami l i a r i -  
té  de ses mises  en jeu. Le pa radoxe  du corps est  proche 
de celui  que développe  E. Poe à t r a v e r s  un passage  f ameux  
de "la l e t t r e  volée".  Ce qui dé robe  la l e t t r e  à t ou t e s  
les inves t iga t ions  c 'es t  l ' év idence  t rop  grande  de son 
exposi t ion,  le f a i t  qu'el le ne soit  m ê m e  pas cachée .  La 
f a m i l i a r i t é  des m a n i f e s t a t i o n s  corpore l les  fon t  de la 
m ê m e  façon  d i spa ra î t r e  le corps.  

Celu i -c i  es t  donc ma in tenu  dans la vie socia le  sous 
un éc l a i r age  c la i r -obscur  qui e s c a m o t e  le s e n t i m e n t  
de sa p résence .  Pivot  de l ' inser t ion humaine dans le t issu 
du monde,  le plus souvent  son ex i s t ence  es t  "oubliée", 
s o u t r a i t e  à l ' a t t en t i on  jusqu'au m o m e n t  où il o f f re  une 
r é s i s t ance ,  où il provoque le s e n t i m e n t  d'une l imi te .  
Ce  sont  ces  m o m e n t s  provisoi res  de dual i té  qui éc l a i r en t  
le corps avec  le plus d ' in tens i té .  C 'es t  l ' excès  seul qui 
p a r a i t  devoi r  le f a i re  é m e r g e r  à la consc ience  : douleur,  
f a t igue ,  maladie ,  e tc . . .  mais  aussi bien sûr, le plaisir ,  
la t endresse ,  la sexua l i t é  ou encore  la mens t rua t ion ,  
la ges t a t ion . . .  c ' e s t - à - d i r e  des m o m e n t s  privi légiés,  inhabi-  
tuels ,  cha rgés  d ' émot ion  (1). 

De façon  é m i n e m m e n t  r é v é l a t r i c e  à c e t  égard,  René  
Ler iche  p e u t  déf in i r  la s an t é  c o m m e  "la vie dans le s i lence 
des organes" ,  e t  Georges  Cangui lhem,  c o m m e n t a n t  la 
pensée  de c e t  au teur ,  a j o u t e r  que "la san té  c 'es t  l ' incons- 
c i ence  où le suje t  es t  de son corps" (2). Formule  p a r f a i t e -  
m e n t  a c c o r d é e  à c e t t e  obse rva t ion  empir ique  selon laquel le  
la consc ience  du corps d e m e u r e  c répuscula i re ,  f l o t t an t e ,  
t a n t  que  la sou f f r ance  ne l ' a t t e i n t  pas. Il es t  c lair  que 
l ' expér i ence  c o m m u n e  de la malad ie  ou de la douleur  
t r a d u i t  le passage  d'un oubli r e l a t i f  du corps à une cons- 
c i ence  aiguë de sa r éa l i t é ,  mais  foca l i sée  su r tou t  sur  
l 'o rgane  a t t e i n t .  Pou r t an t ,  dans la vie quot idienne,  le 
su je t  n ' es t - i l  pas en p e r m a n e n c e  sol l ic i té  pa r  un flux 



de sensa t ions  visuelles,  kinésiques,  coenes thés iques ,  o l f ac -  
t ives,  the rmiques ,  t a c t i l e s ,  audivi t ives ,  gus ta t ives ,  e t c .  
Lieu de la plus hau te  des évidences ,  le corps d i spa ra î t  
du champ de la consc ience ,  semble  se dissoudre dans 
la vie couran te .  Le corps  es t  sans dou te  la plus é t o n n a n t e  
co inc ident ia  opposi torum de la soc ia l i t é  : il es t  le p r é s e n t -  
absen t  de la vie quot id ienne,  l ' év idence  oubliée,  il se 
vit  g é n é r a l e m e n t  sur un mode proche  de l ' e f f a c e m e n t ,  
ou p lu tô t  comme  une p ré sence  en point i l lé .  C e t  oubli 
es t  d 'a i l leurs  bien re layé ,  ainsi que nous le verrons ,  pa r  
l ' ensemble  des r i tue l s  sociaux.  Le corps es t  p o u r t a n t  
le suppor t  ma té r i e l ,  l ' o p é r a t e u r  sine qua non de t o u t e s  
les p ra t iques  socia les  e t  de tous  les échanges  e n t r e  les  
ac t eu r s .  L 'ex i s tence  de l ' homme es t  d 'abord corpore l le .  
Toute  re la t ion  avec  le monde implique sa média t ion .  

"Ce passé sous si lence",  c o m m e  le défini  Sa r t r e ,  renvoie  
dans t o u t e  la g a m m e  de ses ges tes ,  de ses mimiques ,  
de ses sensat ions ,  à une soc ia l i t é  propre ,  à une a p p a r t e -  
nance  cul ture l le .  Es t - ce  par  un e f f e t  s ingul ier  de ces  
p rocédures  d ' e f f a c e m e n t  r i tua l i sé  du corps que la sociologie  
a é t é  long temps  si peu a t t e n t i v e  à ce domaine  f o n d a m e n t a l  
de la vie individuelle e t  soc ia le  ? En t a n t  que suppor t  
pr ivi légié  de la c i rcu la t ion  du sens, sans lequel  aucune  
soc ia l i té  n 'es t  pensable ,  e t  s u r t o u t  en t a n t  qu ' anc rage  
de la p ré sence  humaine ,  le corps au ra i t  du ê t r e  depuis  
long temps  l 'objet  par  exce l l ence  de t o u t e  in ten t ion  sociolo-  
gique, ou du moins l'un de ses ana lyseurs  de p réd i l ec t ion .  
Mais jusque dans les années  so ixan te  (3), il en é t a i t  su r tou t ,  
à quelques except ions  près ,  (M. Leenhard t ,  E. Kan to rowicz ,  
e tc . )  l 'objet  masqué,  supposé, sous-entendu,  voi re  m ê m e  
c o m p l è t e m e n t  oublié. 

N ie tz sche  a pou r t an t  no té  au t r e fo i s  dans La vo lonté  
de puissance ,  que le "phénomène  du corps es t  un phénomène  
plus r iche,  plus expl ic i te ,  plus sais issable  que celui  de 
l 'espr i t .  Il f au t  le p lace r  au p r e m i e r  rang pour  des raisons 
de mé thode  sans r ien p ré juger  de sa s igni f ica t ion  u l t ime" .  

En dépi t  de sa qua l i té  de v e c t e u r  pr imordia l  de la soc ia l i -  
té,  la sociologie l'a long temps  quelque peu négl igé,  ma lg ré  



les  ind ica t ions  p réc ieuses  l ivrées  jadis par  Marcel  Mauss (4) 
à t r a v e r s  deux t e x t e s  devenus ajourd'hui classiques.  

Dans son a r t i c l e  sur "les t echniques  du corps", publié 
dans le Jou rna l  de psychologie ,  en 1936, (5), M. Mauss 
propose une réf lexion sur  "la façon dont  les hommes,  
soc i é t é  par  soc ié té ,  e t  d 'une façon  t rad i t ionne l le  saven t  
se se rv i r  de  leur  corps".  

Au point  de d é p a r t  de son analyse,  la surprise  qu'il 
éprouve  dans une c h a m b r e  d 'hôpi ta l  de New York où 
il es t  a lors  soigné, de r econna î t r e  la façon de m a r c h e r  
des f e m m e s  amér i ca ines .  Il se souvient  d'avoir dé jà  observé 
au c inéma  la d é m a r c h e  qui les c a r a c t é r i s e .  A la sui te  
de c e t t e  r e m a r q u e  Mauss évoque un document  e thnogra -  
phique r e l a t i f  aux f e m m e s  maoris  de Nouvel le -Zélande  : 
"les f e m m e s  indigènes a d o p t e n t  un ce r t a in  "gait" : à 
savoir ,  un b a l a n c e m e n t  d é t a c h é  e t  cependan t  a r t i cu l é  
des hanches  qui nous semble  d isgrac ieux mais qui es t  
e x t r ê m e m e n t  a d m i r é  par  les  maoris .  Les mères  d res sa ien t  
leurs  f i l les dans c e t t e  façon  de fa i re  qui s 'appelle  "onioi"(6). 
Mauss conc lu t  de ces  observa t ions  que le f a i t  de m a r c h e r  
es t  une technique ,  e t  qu'il r e lève  donc d'une c e r t a i n e  
cod i f i ca t ion  sociale .  Il n ' ex i s te  pas de façon  "na ture l le"  
de m a r c h e r .  "La posi t ion des bras, no te  Mauss, cel le  
des mains  pendan t  qu'on marche ,  f o r m e n t  une id iosyncras ie  
socia le ,  e t  non s e u l e m e n t  un produi t  de je ne sais quels 
a g e n c e m e n t s  e t  m é c a n i s m e s  p u r e m e n t  individuels, presque 
e n t i è r e m e n t  psychiques" (7). Il f audra i t  a j o u t e r  aussi 
la posi t ion du t ronc ,  de  la t ê t e ,  la v i tesse  d 'exécut ion  
des mouvemen t s ,  la d i rec t ion  du regard,  le m o u v e m e n t  
des j ambes ,  e t c .  Dans un a u t r e  con t ex t e ,  P. C l a s t r e s  
observe  la ma lad res se  des Indiens Guayakis  lorsqu'i ls 
t r a v e r s e n t  des e spaces  nus, des savanes  d é c o u v e r t e s  : 
"Les Aché ne se s e n t e n t  à l 'aise,  corps e t  âme ,  que dans 
l 'ombre  épaisse  de Kaa ,  la fo rê t .  A te l  point  qu'ils sava ien t  
à pe ine  m a r c h e r  sur l 'herbe  nue des c la i r iè res .  Que de 
fois  les  a i - je  observés,  c u r i e u s e m e n t  déhanchés ,  l evan t  
avec  soin leurs  pieds tournés  vers  l ' in té r ieur ,  c o m m e  
si t o u t  l ' e space  dés i rab le  ne s ' é t enda i t  pas à cô té ,  c o m m e  



s'il y ava i t  quelque t ronc  à en jamber ,  quelque l iane à 
év i te r .  Immergés  en leur  m o u v e m e n t  corpore l ,  dans les  
habi tudes  inscr i tes  depuis leur  plus t end re  e n f a n c e  en 
leurs os, leurs  nerfs,  leurs  muscles ,  les Aché ne pouva ien t  
oublier  la f o r ê t  et ,  j e t é s  dans la savane,  ils la t r a v e r s a i e n t  
c o m m e  si d ' imagina i res  a rb re s  en peup la ien t  le p a r -  
cours." (8) 

Ce  simple fa i t  de marche r ,  m ê m e  s'il es t  une disposi t ion 
na tu re l l e  de l 'homme,  r e s t e  subordonné à un cond i t ionne-  
m e n t  social .  Il r e lève  d'une t e c h n i c i t é  corpore l le  acquise  
dans les p r e m i è r e s  années  de  sa vie. Chaque  cu l tu r e  
t émoigne  d'un s ty le  de m a r c h e  qui lui es t  p ropre ,  mais  
aussi chaque groupe social ,  c a r  le corps es t  aussi  modelé  
par  la posit ion de l ' a c t eu r  dans les  r appor t s  de p roduc t ion .  
A un œil exe rcé ,  il n 'es t  pas impossible de r e c o n n a î t r e  
la na t iona l i t é  d'un m a r c h e u r  ou sa c lasse  soc ia le  d ' a p p a r t e -  
nance.  

Dans ce t r ava i l  cons idérable  de dé f r i chage ,  M. Mauss 
d é m o n t r e  qu'une mul t i tude  de ges tes ,  d ' a c t i v i t é s  bana les  
de la vie quot id ienne  s ' en rac inen t  dans les modè les  de 
c o m p o r t e m e n t s  façonnés  par  le champ  socia l  : m a r c h e r ,  
courir ,  g r imper ,  lancer ,  nager ,  plonger,  e t c .  Il s ' agi t  
là d ' ac t e s  " t rad i t ionne ls  e t  e f f i c a c e s "  qui t r o u v e n t  l eu r  
pr incipe  dans une t e c h n i c i t é  p u r e m e n t  corpore l le ,  m ê m e  
s'ils supposent  souvent  la média t ion  d'un outi l .  

Un a u t r e  a r t i c l e  de M. Mauss, " l 'expression ob l iga to i re  
des sen t imen t s"  (9), plus anc ien  e t  moins connu, publ ié  
en 1921 dans le Jou rna l  de psychologie ,  r e v ê t  p e u t - ê t r e  
une impor t ance  encore  plus déc is ive  pour une sais ie  a n t h r o -  
pologique du corps.  La not ion c e n t r a l e  déve loppée  dans 
c e t t e  é tude  es t  cel le  du symbol isme.  Les s e n t i m e n t s ,  
te ls  qu'ils s ' inscr ivent  dans l ' épa isseur  du corps  e t  t r a n s p a -  
ra i s sen t  à t r a v e r s  les c o m p o r t e m e n t s  du su je t  sont  a s s imi -  
lés pa r  M. Mauss à des p roduc t ions  s ign i f i an tes  l iées  
donc à la soc ié té ,  à un m o m e n t  pa r t i cu l i e r  de son h is to i re .  
C o n t r e  un préjugé qui en appel le  à la n a t u r e  des  s en t i -  
ments ,  à leur  c a r a c t è r e  spontané ,  Mauss a f f i r m e  la d imen-  
sion socia le  e t  cu l tu re l le  de ces  de rn ie r s  e t  de leurs  f o r m e s  
d 'expression.  Ainsi des l a rmes ,  dont  il r appe l le  au  seuil 



de son é tude ,  qu 'e l les  peuven t  ê t r e  i n t ég rées  c o m m e  
é l é m e n t  de s igni f ica t ion  bien pa r t i cu l i e r  à l ' in té r ieur  
de r i tue l s  de sa lu ta t ions .  Ici les l a r m e s  ne sont  pas l ' indice 
d'une sou f f r ance ,  e l les  sont  assoc iées  de façon  obl iga to i re  
à une ges tue l l e  de b ienvenue  pour sa luer  la v is i te  d'un 
é t r a n g e r  ou le r e t o u r  d'un m e m b r e  de la t r ibu  (10). Insérée  
ici au  sein d'un r i tue l  de sa lu ta t ion ,  l 'émission des l a r m e s  
répond donc à des usages  soc iaux t r è s  d i f f é ren t s ,  que 
seule  la s i tua t ion  p réc i se  où elle es t  r epé rab le  p e r m e t  
d ' éc l a i r e r .  Les l a r m e s  n 'ont  pas un ive r se l l emen t  une 
conno ta t i on  de douleur,  el les sont  l iées  parfois ,  pour  
c e r t a i n e s  soc ié tés ,  à des  s e n t i m e n t s  d i f fus  où le plais i r  
e t  la  jo ie  peuven t  ne  pas  ê t r e  absen ts .  Elles peuven t  
ê t r e  s i m p l e m e n t  ex igées  par  les  convent ions  sociales .  
D'ai l leurs ,  m ê m e  au sein du monde occ identa l ,  il a r r ive  
pa r fo i s  qu'un immense  bonheur  rende  l ' a c t e u r  "ému jus-  
qu 'aux l a rmes" .  De la m ê m e  façon  que le r i re  es t  par fo is  
"la po l i t e sse  du désespoir" .  Il ne f au t  donc pas universa l i ser  
le r i re  c o m m e  signe du plais i r  ou les  l a r m e s  c o m m e  signe 
de  la d é t r e s s e .  La dona t ion  de sens es t  à chaque fois 
u n i q u e m e n t  t r i b u t a i r e  du champ  social ,  e t  plus p r é c i s é m e n t  
de  ses symbol ismes .  

M. Mauss p e u t  donc a f f i r m e r  que "ce ne sont  pas seu le -  
m e n t  les  pleurs ,  mais  t o u t e s  so r t e s  d 'expressions ora les  
des  s e n t i m e n t s  qui sont  e s sen t i e l l emen t ,  non pas des 
phénomènes  exc lu s ivemen t  psychologiques,  ou physiolo- 
giques,  mais  des phénomènes  sociaux,  marqués  é m i n e m -  
m e n t  du signe de la n o n - s p o n t a n é ï t é  e t  de l 'obligat ion 
la plus p a r f a i t e . "  

Plus loin, Mauss d é c r i t  un r i tue l  funé ra i r e  dans une 
s o c i é t é  t r ad i t i onne l l e  aus t r a l i enne ,  en s ' a t t a c h a n t  à n o t e r  
les  modes  d 'express ion des s e n t i m e n t s  éprouvés  par  les 
a c t e u r s  : cris ,  pleurs,  l amen ta t i ons ,  e t c .  La souf f rance  
qui les  t r a v e r s e  e s t  d ra inée  à l ' i n t é r i eu r  d'un code préc i s  
qui la p rend  t o t a l e m e n t  en charge .  Ces man i s f e s t a t i ons  
ne sont  pas la i ssées  à l ' a l é a to i r e  des r éac t i ons  pa r t i cu l i è r e s  
de chaque  a c t e u r .  Aucune soc i é t é  ne laisse ses m e m b r e s  
l ib res  de leurs  a f f e c t s ,  ceux-c i  sont  toujours  dir igés  vers  
des modes  d 'expressions social isés .  Seuls les  dév ian t s  
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(2) Il su f f i t  d 'observer  les e f f e t s  m o r t i f è r e s  engendrés  
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(10) F rank  POPPER,  "Art ,  a n t i - a r t ,  ville", in La ville 
n 'es t  pas  un lieu, UGE, coll. 10-18, 1977, pp. 215-216. 
(11) Ib idem,  p. 224. 
(12) Gas ton  BACHELARD, La poé t ique  de l 'espace,  PUF, 
1957, p. 27. 
(13) Kar l  MARX, La p r e m i è r e  c r i t ique  de l 'économie 
pol i t ique  (écr i t s  de 1843-1844), UGE, coll. 10-18, 1972, 
p. 157. 
(14) La c a b a n e  e t  l ' e space  du bidonville o f f re  par fo is  
à ses  h a b i t a n t s  les m ê m e s  avan tages .  Cf .  C o l e t t e  PETON- 
NET, Espaces  hab i tés ,  Gal i lée,  1982. Il es t  d 'a i l leurs  
à n o t e r  que les hab i t a t ions  de  c e r t a i n e s  e thnies  sont  
d é l i b é r é m e n t  cons t ru i t e s  sur le modèle  du corps,  pa r  
exemple  chez  les  Dogons, cf.  Marce l  GRIAULE, Dieu 
d 'eau,  Fayard ,  1966. 



(15) Claude  LEVI-STRAUSS, Tr i s tes  t ropiques ,  Plon, 
1955, p. 250. 
(16) Wal ter  GROPIUS, c i t é  par  F ranço i se  CHOAY,  L 'u rba-  
n isme : u top ies  e t  r éa l i t é s ,  Seuil, 1965. Pour  J e a n  BAU- 
DRILLARD, "c 'es t  le Bauhaus qui m e t  en p lace  c e t t e  
universel le  s éman t i s a t i on  de l ' env i ronnement ,  où t o u t  
devient  obje t  de ca lcul  de fonc t ion  e t  de s igni f ica t ion" ,  
in Pour  une c r i t ique  de l ' économie  pol i t ique  du s igne,  
Gal l imard,  1972, p. 230. 
(17) Les c i t a t ions  de le Corbus ie r  sont  t o u t e s  e x t r a i t e s  
de la pass ionnante  an thologie  de F ranço i se  CHOAY, 
op. c i t . ,  pp. 31 à 41 e t  pp. 233-249. 
(18) Muriel RAY, Les tours  de l 'angoisse,  in Le Monde, 
10-2-80. 
(19) Michel MAFFESOLI, Essai sur  la v io lence  bana le  
e t  f onda t r i ce ,  Librair ie  des Méridiens,  1985. Il f a u t  aussi 
voir dans la v iolence urbaine  un désir  de r é a f f i r m a t i o n  
du corps dans un espace  qui le nie. 
(20) Henri LEFEBVRE, Le dro i t  à la vi l le ,  Seuil, coll.  
Point ,  1968-1972, p. 28. 
(21) Sur c e t  impé ra t i f  de c i rcu la t ion ,  c e t t e  c o n t r a i n t e  
de mobi l i té ,  cf .  Paul  VIRILIO, Vitesse e t  pol i t ique ,  Gal i lée ,  
1977. 

(22) "Les re la t ions  réussies  de personne  à personne  dans 
la c o m m u n a u t é  fami l ia le  ont  é t é  r e m p l a c é e s  par  des 
choses : ainsi t ou t e s  ces chambres  sans vie mais  si bien 
as t iquées ,  où il suf f i t  d 'une ég ra t i gnu re  sur un meuble  
ou une fê lure  dans un vase  pour d é c l e n c h e r  un d rame" ,  
Alexandre  MITSCHERLICH, Psychana lyse  e t  u rban i sme ,  
Gal l imard,  1970, p. 159. 
(23) Paul  VIRILIO, Essai su r  l ' insécur i té  du t e r r i t o i r e ,  
op. c i t . ,  p. 269. 
(24) Mar ie -Claude  FARCA,  Terre  10 11, Denoël,  1978. 
(25) Nous aborderons  ce t h è m e  au cours  d'un procha in  
t rava i l .  



NOTES CHAPITRE 5. 

(1) Roger  BASTIDE, Le rêve,  la t ranse ,  la folie,  op. c i t . ,  
p. 30. 
(2) P i e r r e  FEDIDA, Corps  du vide e t  e space  de s céance ,  
Dela rge ,  1977, p. 19. 
(3) R e n é  DESCARTES, Médi t a t ions  philosophiques,  op. 
c i t .  

(4) F. NIETZSCHE, Ainsi p a r l a i t  Za ra thous t r a ,  Livre 
de poche,  p. 44. 
(5) S. FREUD e t  J .  BREUER, E tudes  su r  l 'hystér ie ,  PUF,  
1956, p. 107. 
(6) Cf .  J e a n  CLAVREUL, L 'ordre  médica l ,  Seuil, 1978 ; 
Ja l i l  BENNANI, Le corps  suspec t ,  Gal i lée ,  1980. 
(7) "En Al lemagne ,  c e t t e  avers ion  engendra  des r éac t i ons  
dont  la v io lence  n ' é t a i t  pas, s e m b l e - t - i l  dénuée  d ' in ten t ions  
puni t ives .  L 'accusa t ion  d' "obl iqui té  morale" ,  a ssoc iée  
aux su rv ivances  de la t h é o r i e  de  l 'origine gén i t a l e  de 
l ' hys té r ie ,  e n t r a î n a  le cé l èb re  gynécologue A. Hegar  
(1830-1914) e t  ses é lèves  à p r a t i q u e r  des o v a r i e c t o m i e s  
dans les cas  d 'hys té r ies  op in iâ t res .  Un a u t r e  groupe de 
médec ins ,  su ivan t  le f a m e u x  neuro logue  N. F r i ed r i ech  
(1825-1882),  c a u t é r i s a i t  le c l i to r i s  des ma lades  dont  
il j ugea i t  les dés i rs  e t  les  ex igences  sexuel les  démesurés" .  
I lza VEITH, His to i re  de l 'hys tér ie ,  Seghers,  1973, p. 208. 
(8) Theodor  ADORNO é c r i t  pa r  exemple  que "la c r i t ique  
du surmoi  dev ra i t  deveni r  la c r i t ique  de la soc ié t é  qui 
le produi t ,  si elle (la psychanalyse)  se t a i t  d e v a n t  c e t t e  
soc i é t é ,  e l le  consen t  à la n o r m e  socia le  dominante" ;  
D ia l ec t ique  néga t ive ,  Payot ,  1978, p. 214 ; voir  cependan t  
S. FREUD,  "La mora le  sexuel le  civi l isée e t  la maladie  
ne rveuse  des t e m p s  modernes" ,  in La vie sexuel le ,  PUF, 
1969. 
(9) C i t é  pa r  I lza VEITH, op. c i t . ,  p. 201. 
(10) I lza VEITH, op. c i t . ,  p. 208. 
(11) S. FREUD e t  J .  BREUER, op .c i t . ,  p. 116. 
(12) S. FREUD,  Abrégé  de psychanalyse ,  PUF, 1950, 
p. 11. 



(13) S. FREUD, "Pour in t rodui re  le narc i ss i sme" ,  in La 
vie sexuel le ,  PUF, 1969, p. 90. 
(14) P. FEDIDA, op. c i t . ,  p. 28. 
(15) S. FREUD e t  J .  BREUER, op. c i t . ,  p. 132. 
(16) S. FREUD, In t roduc t ion  à la psychana lyse ,  Payo t ,  
pp. 399-400. Dans une l e t t r e  à G. Groddeck,  qui ne  pouvai t  
manquer  sur ce  point  d ' ê t r e  en a c c o r d  avec  lui, Freud  
évoque le f a m e u x  c inqu ième  pr iv i lège  de  l ' i nconsc ien t  
promis  dans une no te  de  sa Métapsychologie ,  mais  sur  
lequel  il n 'es t  j amais  e f f e c t i v e m e n t  r evenu  : " J e  vais 
vous r évé l e r  ce que c a c h e  c e t t e  n o t e  : l ' a f f i r m a t i o n  que  
l ' a c t e  inconsc ien t  e x e r c e  sur les  p rocessus  s o m a t i q u e s  
une ac t ion  p las t ique  in tense ,  que n 'ob t i en t  j ama i s  l ' a c t e  
consc ient" ,  Cor re spondance  g é n é r a l e  de  F reud  (1873- 
1939), Gal l imard,  1966, pp. 344-346. 
(17) Voir à  ce propos les  t r a v a u x  de l ' e t hnopsych i a t r i e  
e t  n o t a m m e n t  ceux de Georges  DEVEREUX. 
(18) I. VEITH, op. c i t . ,  p. 207. 
(19) Nous l 'avons ébauchée  a i l leurs  : David LE BRETON, 
"Somat isa t ion ,  culpabi l i té  e t  soc ié té" ,  Corps  e t  l angage ,  
1982, n° 3. 
(20) Nous p ré fé rons  ce t e r m e  à ceux  de  fol ie  ou de  névrose ,  
à cause  de leur  connota t ion ,  e t  aussi pour  t e n i r  c o m p t e  
de la spéc i f i c i t é  e t  du c a r a c t è r e  souvent  é p h é m è r e  de 
ces  t roubles  dans les soc i é t é s  t r ad i t ionne l les .  Il ne d u r e n t  
souvent  que le t e m p s  de l eur  d é c h i f f r e m e n t  p a r  le c h a m a n  
ou le sorc ie r ,  e t  l ' é t ab l i s s emen t  du r i tue l  t h é r a p e u t i q u e  
par  la c o m m u n a u t é  socia le .  
(21) Il y a  é g a l e m e n t  les  t roub les  indui ts  pa r  la so rce l l e r i e .  
Le sens en es t  d i f f é ren t ,  mais  ses  e f f e t s  t é m o i g n e n t  
de la m ê m e  façon  des r é sonances  corpore l l e s  de la paro le  
co l lec t ive .  

(22) Marce l  MAUSS, "L ' e f f e t  physique chez  l ' individu 
de l ' idée de mor t  suggérée  par  la co l l ec t iv i t é" ,  in Sociologie 
e t  an thropologie ,  PUF, coll. Quadr ige ,  1950. 
(23) Idem,  p. 312. 
(24) Voir les ouvrages  de R o b e r t  JAULIN par  exemple .  
(25) Colin TURNBULL, Un peuple  de fauves ,  Stock,  1973 ; 
de nombreux  a u t r e s  cas  de c e t  o rd re  ont  é t é  en reg i s t r é s .  



Songeons également à ces hommes que la mémoire concen- 
trationnaire a nommé les "musulmans". Ces hommes 
dont parlent E. Kogon ou B. Bettelheim, qui finissaient 
par se laisser mourir sur leur paillasse, qui anticipaient 
la mort contenue déjà dans le projet concentrationnaire. 
(26) Marcel MAUSS, op. cit., p. 328. 
(27) Léon CHERTOK, Le non-savoir des psy, Payot, 1979, 
p. 15. Dans cet ouvrage, en évoquant sa pratique de l'hyp- 
nose, Chertok donne des exemples étonnants de modifica- 
tions d 'état  du corps, par simple suggestion : anesthésie 
de la douleur, production de symptômes, vésication (pro- 
duction de traces de brûlures après la pause d'une pièce 
sur la peau, par suggestion), ralentissement du pouls, 
hallucination, etc. On constate là aussi combien le corps 
n'est que cristallisation symbolique. C'est pourquoi l'usage 
de symboles appropriés, validés par le collectif, engendre 
sur lui des effets matériels. 

NOTES CHAPITRE 6. 

(1) Cf. Gisela PANKOW, L'homme et  sa psychose, Aubier, 
1969, Structure familiale et  psychose, Aubier, 1977. 
(2) Nous renvoyons ici à la belle étude de Maurice LEEN- 
HARDT, Do Kamo, Gallimard, 1947, pp. 54-70. 
(4) Dom TALAYESVA, Soleil hopi, Plon, 1959, p. 1. 
(5) Yvonne VERDIER, Façons de dire, façons de faire, 
Gallimard, 1979, p. 20 ; pour d'autres exemples de 
croyances populaires relatives au corps, mais plus centrées 
sur l'enfance, voir Françoise LOUX, Le jeune enfant 
et  son corps dans la médecine traditionnelle, Flammarion, 
1978. 
(6) Yvonne VERDIER, Idem, p. 37. 
(7) Françoise LOUX, Le corps dans la société tradition- 
nelle, Berger-Levrault, 1979, pp. 47-56. 
(8) Marcel MAUSS, "Effet physique de l'idée de mort...", 
op. cit. 



(9) Claude LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale,  
Plon, 1958, p. 215 sq. 
(10) Nous laissons ici de côté l'aspect essentiel de l 'abréac- 
tion, de la suggestion, etc., puisque l'objet de ce t te  ré- 
flexion n'est pas directement l 'efficacité symbolique 
mais les représentations du corps qui permet tent  de 
la mettre  en œuvre. 
(11) Sur la notion d'individualisme, voir les ouvrages 
essentiels de Louis DUMONT, et notamment, Essais 
sur l'individualisme, Seuil, 1983. 
(12) Ernesto de MARTINO, Italie du sud et  magie, Galli- 
mard, 1963, p. 125. 
(13) On peut d'ailleurs noter la simultanéité de l'apparition 
de l'individualisme et de la structuration graduelle du 
savoir anatomo-physiologique. La médecine moderne 
est fille de l'individualisme occidental. 
(14) Propos recueillis par Daniel FRIEDMAN, "Le don 
des guérisseurs", in La face cachée de la France, Seghers, 
1978, p. 172 ; voir aussi sous la direction de Françoise 
LOUX, "Panseurs de secrets, et de douleurs", Autrement,  
n° 15, 1978. 
(15) Jacques ELLUL, Le système technicien, Calmann- 
Lévy, 1977, p. 192. 
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