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1. Romano Màdera : Biographie et « Mythobiographie »
2. L’analyse biographique à orientation philosophique 

2.1. Qu’est-ce que l’analyse biographique à orientation philosophique ?
2.2 Exercices spirituels et pratiques philosophiques
2.3. La question du sens et le problème de l’ouverture au monde

3. Conclusion

1. Ro ma no Mà de ra : Bio gra phie et
« My tho bio gra phie »
L’Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique (« Ana li si bio gra fi‐ 
ca a orien ta men to fi lo so fi co  ») 1 pro po sée par Ro ma no Mà de ra au
début des an nées 2000, se ca rac té rise par la place cen trale oc cu pée
par la no tion de bio gra phie. Pour pré sen ter cette nou velle ap proche
thé ra peu tique et théo rique, à la fron tière entre l’hé ri tage de la psy‐ 
cho lo gie des pro fon deurs et la ten ta tive de re nou vel le ment des pra‐ 
tiques phi lo so phiques, il nous semble op por tun de dé bu ter par la bio‐
gra phie de son fon da teur.
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Ro ma no Mà de ra naît à Va rèse, en Lom bar die, en 1948. Pen dant son
ado les cence, il dé couvre la phi lo so phie et l’his toire qui lui semblent,
comme il l’écrit dans un petit texte au to bio gra phique, les dis ci plines
par les quelles «  on pour rait trou ver les clés pour éclai rer, enfin, les
mys tères du monde » (Mà de ra / Tarca 2003 : XXII). 2 Cette convic tion
l’amène plus tard à en tre prendre des études de phi lo so phie à l’Uni‐ 
ver si té de Milan. Ces an nées sont ca rac té ri sées par sa par ti ci pa tion
ac tive au mou ve ment du « 68 mi la nais  3 » et par son mi li tan tisme au
sein du mou ve ment de la gauche ra di cale. En jouant sur l’éty mo lo gie
du mot thé ra pie en grec an cien, cette pé riode mi li tante sera in ter pré‐ 
tée ré tros pec ti ve ment par Mà de ra comme ré pon dant à une «  mis‐ 
sion […] d’aide, de ser vice, de cure et de culte », an non çant déjà une
vo ca tion pour le tra vail de thé ra peute. 4

2

Alors jeune étu diant, l’idée d’un lien entre phi lo so phie et vie, pen sée
et monde, le pousse à se tour ner vers les œuvres de Marx, de Freud et
de Nietzsche 5. L’aban don de son ac ti visme po li tique en 1975, avec
pour consé quence une re mise en ques tion de tout un pa ra digme de
pen sée et d’ac tion d’ins pi ra tion mar xiste 6, qui avait ca rac té ri sé une
grande par tie de la jeu nesse in tel lec tuelle eu ro péenne de cette
époque, fait écho chez le jeune Mà de ra à une im por tante crise per‐ 
son nelle dé clen chée à la même pé riode par la mort pré ma tu rée de
son père et par l’ap pa ri tion de symp tômes né vro tiques. Cette pé riode
de ré flexion et de re mise en ques tion dé bou che ra sur la pu bli ca tion
de son pre mier livre, Iden ti té et fé ti chisme en 1977. S’ap puyant sur la
pen sée de Marx ainsi que celle de Nietzsche, il af fir me ra plus tard
que, bien qu’écrit dans un lan gage en core « hégélo- marxiste » (Ja ni‐ 
gro 2015  : 122), ce texte consti tue néan moins la pre mière es quisse
d’une phi lo so phie bio gra phique se don nant pour am bi tion de re pé rer
dans «  la cel lule bio gra phique  » 7 (Mà de ra / Tarca  2003  : XXII) du
sujet le point de dé part, au croi se ment entre his toire et bio gra phie,
de toute forme de chan ge ment cultu rel et so cial.

3

C’est au même mo ment que mûrit en lui l’idée que la phi lo so phie ne
sau rait se ré duire ni à la phi lo lo gie, ni à l’his to rio gra phie, ni même se
bor ner à la tâche d’ana lyse cri tique du lan gage, selon les dif fé rentes
dé cli nai sons que prend le sa voir phi lo so phique uni ver si taire. Au
contraire, Mà de ra com mence à cher cher une forme de sa voir qui
puisse main te nir vi vant le lien entre théo rie et bio gra phie.

4
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De ve nu vers la fin des an nées quatre- vingt-dix pro fes seur de « Phi lo‐ 
so phie des sciences so ciales  » à l’Uni ver si té de Ca labre, il éprouve
une in sa tis fac tion tou jours plus grande à l’égard de la phi lo so phie li‐ 
mi tée au simple dis cours sans « pas ser au tamis des bles sures de l’ex‐ 
pé rience » (Mà de ra / Tarca 2003  : XXIII), 8 et c’est ainsi qu’il dé cide
de pas ser d’une «  in fruc tueuse » au toa na lyse à la psy cha na lyse (Mà‐ 
de ra / Tarca 2003 : XXIV). 9

5

Parmi les lec tures mar quantes de cette pé riode, se dis tingue celle
d’Ernst Bern hard (1896-1965), pion nier de la psy cho lo gie ana ly tique
en Ita lie dont le grand ap port est la « my tho bio gra phie ». Bern hard
avait été amené à dé ve lop per cette no tion à par tir de la ques tion qui
han tait Jung suite à la pu bli ca tion de Wand lun gen und Sym bole der
Li bi do en 1912. En effet, si ce livre, mo ti vé par la re cherche d’un fon‐ 
de ment phy lo gé né tique aux pa tho lo gies ner veuses à par tir de 1909,
se pré sen tait comme le ré sul tat d’études et d’in ter pré ta tions mi nu‐ 
tieuses des mythes et des ci vi li sa tions du passé, il avait amené Jung à
se poser la ques tion dé ci sive sui vante  : « Mais quel est ton mythe à
toi, le mythe dans le quel tu vis ? » (Jung 1973a : 275) 10.

6

Cette ques tion fait déjà ap pa raître in nuce la pro blé ma tique à la quelle
s’est confron té Bern hard et que Mà de ra es saie ra à son tour de dé ve‐ 
lop per. La ré ponse est à la fois in di vi duelle et col lec tive. Parmi les ca‐ 
hiers ma nus crits re cueillis après sa mort com pi lés dans le livre Mi to‐ 
bio gra fia, Bern hard dé fi nit l’idée de « my tho bio gra phie » comme ten‐ 
ta tive de « faire émer ger à la lu mière le my tho lo gème qui est à la base
de la des ti née de l’in di vi du » (Bern hard 1969 : 189) 11. Il s’agit pour le
sujet de tra cer un che min qui tente de com prendre dans quel ho ri zon
de sens se dé ploie sa propre vie à l’in té rieur des ho ri zons de sens col‐ 
lec tifs, c’est- à-dire de se re pen ser soi- même et re pé rer son propre
mythe dans sa propre bio gra phie, à par tir de mythes cultu rels col lec‐ 
tifs. Cette di men sion pos sède une si gni fi ca tion par ti cu lière pour l’au‐ 
teur, puis qu’il s’agit pour Bern hard de re dé cou vrir le lien à ses ra cines
ju daïques et plus par ti cu liè re ment à la tra di tion has si dique 12.

7

C’est à par tir du concept de my tho bio gra phie chez Bern hard que
com mence à se pro fi ler la dé marche que Mà de ra es saye ra de dé ve‐ 
lop per dans les an nées sui vantes. C’est jus te ment la dé cou verte de
l’œuvre de Bern hard qui l’amène à s’orien ter vers une psy cha na lyse
d’orien ta tion jun gienne, qu’il com mence à Rome en 1978 avec Paolo

8
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Aite, un élève di rect de Bern hard. Parmi d’autres en sei gne ments, Aite
in tro duit Mà de ra à la pra tique du « jeu de sable » 13 qui, comme il l’af‐ 
fir me ra plus tard, a re pré sen té l’ex pé rience « la plus vi vi fiante » de sa
vie 14. (Mà de ra / Tarca 2003 : XXIV)

Pen dant ce temps, l’idée de conci lier phi lo so phie et bio gra phie le
conduit à une pre mière ten ta tive de pra tique phi lo so phique avec ses
étu diants de l’Uni ver si té de Ca labre. Ainsi, à par tir de 1979, il pro pose
aux étu diants qui sou haitent écrire avec lui leur mé moire de maî trise,
de sus pendre leur re cherche et de le ren con trer de ma nière heb do‐ 
ma daire ou bi heb do ma daire dans le cadre d’en tre tiens per son na li sés
ayant pour fi na li té de par ler de leur bio gra phie et, le cas échéant, de
leurs rêves. Sur la base du vé ri table «  fil conduc teur  » 15 (Mà de ra /
Tarca 2003 : XXV) qui émer geait de leur bio gra phie, les étu diants
étaient ame nés à cen trer leur sujet de re cherche sur cer tains
concepts de l’his toire de la pen sée en lien avec celui- ci. Il s’agis sait de
ra me ner la re cherche théo rique à la bio gra phie et de lui re don ner
ainsi vie et puis sance. Il ra conte que sur sept des étu diants ayant réa‐ 
li sé cette ex pé rience, six eurent des ré sul tats brillants. Mais il y eut
éga le ment le cas d’un étu diant qui re non ça car « le fil conduc teur qui
ap pa rais sait était trop dou lou reux à sup por ter  » (Mà de ra / Tarca
2003 : XXV) 16. Cette der nière ex pé rience amène Mà de ra à com‐ 
prendre les risques et les dan gers de la psy cha na lyse sau vage. Il met
donc fin à ces ten ta tives et, après avoir dé mé na gé à Ve nise au cours
des an nées 1980 pour en sei gner «  l’An thro po lo gie phi lo so phique » à
l’uni ver si té Ca’ Fos ca ri, il en tre prend une for ma tion de psy cha na lyste
à orien ta tion jun gienne au près de l’As so cia tion Ita lienne de Psy cho lo‐ 
gie Ana ly tique (A.I.P.A.) 17.

9

À par tir de 1987, il com mence à ex pé ri men ter les règles de la com mu‐ 
ni ca tion biographique- solidaire («  biografico- solidale  ») 18 comme
forme de pra tique phi lo so phique cen trée sur le par tage du récit  de
soi dans un es prit em pa thique, so li daire et col la bo ra tif. Cette pra‐ 
tique a lieu d’abord au sein d’un cercle fermé d’amis et de col lègues
pour de ve nir, à par tir de 1999, un sé mi naire uni ver si taire ou vert, fruit
d’une col la bo ra tion avec son col lègue du dé par te ment de phi lo so phie
de l’Uni ver si té de Ve nise, Luigi Vero Tarca. En 2003, il pu blie ra avec
ce der nier le livre cité qui tire les conclu sions de cette ex pé rience  :
La fi lo so fia come stile di vita. À la même pé riode il dé couvre les écrits
de Pierre Hadot (1922-2010), en par ti cu lier les Exer cices spi ri tuels et

10
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phi lo so phie an tique. Ceux- ci lui per mettent de trou ver des points de
re père fon da men taux pour ses re cherches sur la pos si bi li té d’une
phi lo so phie bio gra phique. Il dé couvre en effet dans la tra di tion des
écoles phi lo so phiques gréco- romaines de l’âge clas sique cette même
vo ca tion de trans for ma tion per son nelle as so ciée à la tra di tion des
exer cices spi ri tuels.

En 1998, Mà de ra pu blie un livre d’in tro duc tion à l’œuvre de Jung qui
s’in ti tule – cela n’est pas for tuit – Jung. Bio gra fia e teo ria (« Jung. Bio‐ 
gra phie et théo rie  »). Dédié à Paolo Aite, son pre mier ana lyste, le
livre, comme il l’écrit dans l’in tro duc tion, n’avait ni la pré ten tion d’ex‐ 
pli quer la psy cho lo gie de Jung de ma nière ob jec tive, ni d’être une
simple bio gra phie in tel lec tuelle du psy cha na lyste suisse, mais se don‐ 
nait comme objet la my tho bio gra phie propre à Jung, à sa voir « la
vie com prise comme un mythe qui se dé ploie et se ré vèle » (Mà de ra
1998  : 6) 19 en lien étroit avec son œuvre. Dans le der nier cha pitre,
Mà de ra s’ar rête aussi sur l’hé ri tage de la psy cho lo gie de Jung et sur
ce qu’il consi dère comme dé pas sé dans son œuvre. Nous re vien drons
sur ce point. Mais il est né ces saire pour l’ins tant de si gna ler un pas‐ 
sage de ce cha pitre qui illustre l’ap proche per son nelle de Mà de ra
dans le contexte de la psy cho lo gie ana ly tique :

11

Mais re ve nons à Jung : per sonne plus que lui, aussi bien pour sa
théo rie, que pour le sen ti ment so li taire de soi, n’a le droit d’être pris
en consi dé ra tion in dé pen dam ment de ses dis ciples et de son école.
Le cœur de son mes sage – le pro ces sus d’in di vi dua tion – in vite
constam ment les as so cia tions jun giennes à la dif fé ren tia tion et à
l’uni ci té des par cours sin gu liers. Et jus te ment en cela, pa ra doxa le ‐
ment, on de vrait re con naître l’unique fi dé li té pos sible à l’hé ri tage du
maître (Mà de ra 1998 : 146) 20.

C’est pen dant ces an nées que la ten ta tive de com bi ner la pra tique
ana ly tique avec la tra di tion des exer cices spi ri tuels, telle qu’elle
émer geait des écrits de Hadot, conduit Mà de ra à une nou velle ap‐ 
proche dans le « souci de soi » (au sens phi lo so phique et ana ly tique)
qu’il nomme «  Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique  »
(Ana li si bio gra fi ca ad orien ta men to fi lo so fi co). Par cette ten ta tive de
re nou vel le ment de la phi lo so phie, ins pi ré à la fois de l’hé ri tage de la
psy cho lo gie ana ly tique et de la tra di tion des exer cices spi ri tuels, il
par ti cipe en 2006 à la fon da tion, d’une école su pé rieure de pra tiques

12
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phi lo so phiques ap pe lée Philo 21 avec des amis et des col lègues qui
par tagent les mêmes as pi ra tions. L’école à son siège à Milan, ville
dans la quelle Mà de ra oc cupe de puis une quin zaine d’an nées le poste
de pro fes seur de « Phi lo so phie mo rale et pra tiques phi lo so phiques »
au sein du dé par te ment de sciences de l’édu ca tion de l’Uni ver si té
Milano- Bicocca. De puis, Philo pro pose une for ma tion pro fes sion na li‐ 
sante d’«  Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique  » qui
donne accès au titre de  « Ana lis ta bio gra fi co a orien ta men to fi lo so fi‐ 
co » (« Ana lyste bio graphe à orien ta tion phi lo so phique »), po si tion re‐ 
con nue of fi ciel le ment et ré cem ment par la lé gis la tion ita lienne 22.

La même année Mà de ra pu blie Il nudo pia cere di vi vere, où l’on re‐ 
trouve des bribes de sa bio gra phie phi lo so phique, no tam ment au
sujet de son rap port à la pen sée d’Épi cure. La phrase sui vante illustre
par fai te ment ces an nées de ré flexions : « Vaine est toute phi lo so phie
qui n’est pas thé ra pie ca pable de gué rir de tout trouble  » (Mà de ra
2006 : 96) 23; et elle fait écho au cé lèbre apho risme d’Épi cure : « Notre
seule oc cu pa tion doit être notre gué ri son  24 ». Voilà le fil rouge mar‐ 
quant la bio gra phie in tel lec tuelle de Mà de ra qui se tisse entre l’hé ri‐ 
tage de la tra di tion phi lo so phique et celle de la psy cho lo gie des pro‐ 
fon deurs, qui a donné vie à l’ex pé rience de l’ana lyse bio gra phique à
orien ta tion phi lo so phique 25.

13

2. L’ana lyse bio gra phique à orien ‐
ta tion phi lo so phique 

2.1. Qu’est- ce que l’ana lyse bio gra phique
à orien ta tion phi lo so phique ?

Com ment l’ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique  se
définit- elle et com ment se dé ploient sa théo rie et sa pro po si tion dans
le do maine thé ra peu tique ? Dans un essai in ti tu lé « Che cos’è l’ana li si
bio gra fi ca a orien ta men to fi lo so fi co? » pu blié une pre mière fois en
2006 dans un ou vrage col lec tif 26 et re cueilli en suite en 2013 dans
Una fi lo so fia per l’anima, Mà de ra pro pose une dé fi ni tion dé taillée :

14

C’est une ana lyse qui a le sa voir bio gra phique, im pli cite et ex pli cite,
comme ori gine et mé thode. Le sa voir bio gra phique est un en semble
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de sa voirs, na tu rels, im pli cites, quo ti diens, spé cia li sés, in dis so lu ble ‐
ment conno tés par des vécus émo tifs et af fec tifs, re cueillis en ré cits
de vie d’une per sonne. Le sa voir bio gra phique est ma tière et forme
en mou ve ment, en construc tion in in ter rom pue, qui, dans l’ana lyse,
est sou mise à un exa men at ten tif de tous ces as pects, point par
point, lien par lien, des ti né à dé pis ter et à tis ser les trames pré sentes,
pas sées, pos sibles. On sait tou jours quelque chose de la vie qu’on
mène et on en sait tou jours trop peu. Le peu est plus im pli cite qu’ex ‐
pli cite, il est sur tout un sa voir pré su mé parce qu’il n’a pas été re con ‐
nu comme sa voir par les autres et avec les autres. L’ana lyse bio gra ‐
phique est ainsi le par cours qui tend à rendre ex pli cite l’im pli cite
avec l’aide d’un autre, d’un té moin pri vi lé gié avec le quel on par tage
l’ex pé rience de la re cherche et de la construc tion (Mà de ra 2013 :
249) 27.

Cette dé fi ni tion montre dans quelle me sure « l’ana lyse bio gra phique à
orien ta tion phi lo so phique » s’ins crit dans la tra di tion psy cha na ly‐ 
tique, no tam ment par le re cours à la no tion d’« ana lyse ». Tou te fois il
ne s’agit pas ici d’une ana lyse « clas sique » se conten tant de faire ad‐ 
ve nir au conscient ce qui est in cons cient 28, mais d’une ana lyse se
don nant l’ob jec tif de re trans crire son his toire per son nelle afin d’en
re pé rer le sens. Cette nou velle ap proche se pro pose donc d’ajou ter
aux ou tils psy cha na ly tiques tra di tion nels à par tir de la di men sion in‐ 
cons ciente de la psy ché (tels que l’ana lyse des rêves, ou en core l’ana‐ 
lyse de toute ac ti vi té liée au monde de l’ima gi naire), la di men sion
consciente des pen sées et de tout dis cours fi gu ré, sym bo lique et my‐ 
thique, soit de tout signe au tour du quel se construit la di men sion de
sens de la vie d’un in di vi du. D’où l’im por tance don née à la no tion de
« bio gra phie », si gni fiant éty mo lo gi que ment « signe » (gráphein) « de
la vie » (bìos), comme le rap pelle Mà de ra 29.

15

Il s’agit alors d’un tra vail pre nant en compte tout le ma té riel
conscient et in cons cient dans le but de re pé rer le noyau de sens qui
se cache et se dé ploie dans le ma té riel bio gra phique. Bien évi dem‐ 
ment, Mà de ra puise abon dam ment dans l’hé ri tage de la psy cho lo gie
ana ly tique. Cette ap proche doit beau coup à l’en sei gne ment jun gien, à
tra vers quatre points fon da men taux 30. Pre miè re ment, elle im plique
de trai ter le ma té riel ima gi na tif, comme par exemple les rêves, les
ima gi na tions spon ta nées et les ima gi na tions ac tives, les contes, les
mythes, etc. 31 Deuxiè me ment, elle est at ten tive aux dy na miques de

16
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« com pen sa tion » entre conscient et in cons cient (sur tout en re la tion
avec l’ana lyse des dy na miques du trans fert et du contre- transfert
entre ana lyste et ana ly sant). Troi siè me ment, le « pro ces sus d’in di vi‐ 
dua tion » y est cen tral, comme pro ces sus de trans for ma tion per son‐ 
nelle qui se dé ploie entre connais sance de soi et de ve nir soi. Qua triè‐ 
me ment enfin, cette ap proche donne à la re cherche du sens une
force thé ra peu tique, sur la quelle nous re vien drons.

Si l’œuvre de Mà de ra s’ins pire d’une part de cer tains des ré sul tats
fon da men taux de la tra di tion psy cha na ly tique du 20 , cette en tre‐ 
prise s’ins pire tout au tant des tra vaux de Pierre Hadot met tant en va‐ 
leur la concep tion pré do mi nante dans l’an ti qui té, conce vant la phi lo‐ 
so phie comme cure de l’âme et comme une « ma nière de vivre et de
voir le monde,  comme un ef fort de trans for ma tion de l’homme »
(Hadot 2002 : 71) 32.

17

e

Selon Hadot, cette idée de la phi lo so phie avait la forme d’un dis cours
qui ne ten dait pas à «  in for mer » mais plu tôt à « for mer » 33. Elle se
ca rac té ri sait donc par l’as pi ra tion à un sa voir concer nant l’in di vi du
dans sa to ta li té et dans toute sa di men sion exis ten tielle 34 et par l’in‐ 
time convic tion que seule une vie dé diée à la sa gesse est digne d’être
vécue. Une ma nière de vivre qui, pour Hadot, trouve son com men ce‐ 
ment dans un mou ve ment de «  conver sion  » (me tas tro phè) de l’âme
du sujet 35, dans une double dé cli nai son de « re tour à soi » (epi stro‐ 
phè) et de « trans for ma tion de soi » (me tà noia) 36. Mais cette conver‐ 
sion, écrit Hadot (2002  : 65), «  de vait sans cesse être re con quise  »,
d’où l’exi gence de la pra tique quo ti dienne des exer cices spi ri tuels.

18

2.2 Exer cices spi ri tuels et pra tiques
phi lo so phiques

Si la ma nière d’en tendre la « conver sion » chan geait selon les dif fé‐ 
rentes écoles phi lo so phiques, le but était tou te fois com mun : il s’agis‐ 
sait jus te ment d’ap prendre à vivre jour après jour le dis cours phi lo so‐ 
phique et de main te nir sa propre « conver sion » tou jours ac tive. En
effet : si seule une vie dé diée à la re cherche de la sa gesse est une vie
heu reuse, alors l’at teinte de ce but rend né ces saire de re nou ve ler
l’exer cice quo ti dien per met tant l’en tre tien de sa propre «  conver‐ 
sion » phi lo so phique pour at teindre la phro ne sis (la sa gesse). Tou te‐ 
fois, toutes les écoles es ti maient la phro ne sis im pos sible à at teindre
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pour les hommes, les quels ne pou vaient que vivre au mieux en es‐ 
sayant de la pour suivre, en la re cher chant en tant qu’idéal. C’est à ce
titre qu’ils s’ap pe laient philo- sophos :

Grâce à ces exer cices, on de vrait ac cé der à la sa gesse, c’est- à-dire à
un état de li bé ra tion to tale des pas sions, de lu ci di té par faite, de
connais sance de soi et du monde. Cet idéal de la per fec tion hu maine
sert en fait, chez Pla ton, chez Aris tote, chez les épi cu riens et les
stoï ciens, à dé fi nir l’état propre de la per fec tion di vine, donc une
condi tion in ac ces sible à l’homme. 
La sa gesse est vrai ment un idéal au quel on tend sans es pé rer y par ‐
ve nir, sauf peut- être dans l’épi cu risme. Le seul état nor ma le ment ac ‐
ces sible à l’homme est la philo- sophie, c’est- à-dire l’amour de la sa ‐
gesse, le pro grès vers la sa gesse. Les exer cices spi ri tuels de vront
donc tou jours être re pris, dans un ef fort tou jours re nou ve lé (Hadot
2002 : 63).

Pour don ner quelques exemples d’exer cices spi ri tuels sou le vés dans
les tra vaux d’Hadot, on peut citer l’exer cice de confron ta tion avec la
mort comme moyen d’être conscient de l’ins tant pré sent, ou bien les
exer cices ayant pour but le dé pas se ment de la di men sion égo tique.
Autre exemple  : l’exer cice du dia logue dont le but n’est pas de faire
pré va loir l’opi nion de l’un sur l’autre, mais bien le par tage de la même
as pi ra tion vers la vé ri té (cela est par ti cu liè re ment vrai pour l’école
pla to ni cienne), ou l’étude de la phy sique (cela est par ti cu liè re ment
vrai chez les aris to té li ciens et chez les épi cu riens) comme exer cice de
contem pla tion de la na ture. De même, l’exer cice fon da men tal de la
maî trise des pas sions, sou vent consi dé rées comme la source de toute
souf france (exer cice pré sent dans toutes les écoles mais plus spé ci fi‐ 
que ment, avec des mé thodes et des vi sions dif fé rentes, dans l’école
stoï cienne et épi cu rienne), le quel com porte aussi un tra vail de maî‐ 
trise du corps. Ou en core (c’est par ti cu liè re ment le cas des stoï ciens),
l’écri ture d’un car net per son nel de pen sées comme dis pense de
conseils de sa gesse pour s’orien ter dans la vie, sur le mo dèle des Pen‐ 
sées à soi- même de Marc Au rèle 37. C’est éga le ment la lec ture comme
exer cice d’in ter pré ta tion d’un texte ou de mé di ta tion à par tir d’un
texte 38.

20

Avec l’Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique, Mà de ra sou‐ 
haite re nou ve ler l’an cienne vo ca tion thé ra peu tique de la phi lo so phie
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en re don nant vie à la tra di tion des exer cices spi ri tuels de l’an ti qui té,
sous une forme mo derne, laïque et œcu mé nique. Ce re nou vel le ment
passe par une in té gra tion de cer tains parmi les plus im por tants ac‐ 
quis théo riques et pra tiques issus de la tra di tion de la psy cho lo gie
des pro fon deurs 39. Ainsi des exemples Parmi des exemples d’exer‐ 
cices spi ri tuels re nou ve lés, on re trouve l’exer cice du dia logue sous la
forme de la «  com mu ni ca tion biographique- solidaire  » 40, l’exer cice
de la lec ture sous la forme de la Lec tio phi lo so phi ca 41, celui de la mé‐ 
di ta tion phi lo so phique (à tra vers les quatre mo ments : epo ché, pro so‐ 
ché, parresìa et « arrière- plan ») 42 com pre nant l’exer cice de la pleine
conscience de l’ins tant pré sent et celui de la trans cen dance. Ce der‐ 
nier, comme le sou ligne Mà de ra (2012  : 58), vi sant à ap prendre à
« mou rir à sa propre pri son égo tique » 43.

Mais dans ce re nou vel le ment des exer cices an ciens, on trouve aussi
la pra tique consis tant à re vivre sa propre his toire per son nelle à tra‐ 
vers la confron ta tion émo tive et af fec tive avec l’autre, comme c’est le
cas dans l’ana lyse. D’où la prise en compte de l’ir ra tion nel qui nous
ha bite, là où la tra di tion phi lo so phique de l’an ti qui té était cen trée et
li mi tée à la sphère ra tion nelle de l’homme 44, À ce pro pos, Mà de ra
écrit (2012 : XI et ss.) que si Freud a le mé rite d’avoir mis en va leur le
monde de l’ir ra tion nel, ce n’est qu’avec la psy cho lo gie de Jung qu’on
trouve la re con nais sance dé fi ni tive, à par tir de l’œuvre Wand lun gen
und Sym bole der Li bi do, de ce que le psy cha na lyste suisse ap pe lait les
« deux formes de la pen sée »  : la pen sée di ri gée (« ge rich tetes Den‐ 
ken ») et la pen sée non- dirigée (« un ge rich tetes Den ken »), que Jung
ap pelle éga le ment rêve ou fan tasme («  Träumen oder Phan ta sie‐ 
ren ») 45.

22

L’un des ob jec tifs de l’ana lyse bio gra phique est donc aussi l’ac ti va tion
de l’ima gi naire. Par le biais évi dem ment de l’ana lyse des rêves et de
l’ima gi na tion ac tive, en sui vant plus par ti cu liè re ment les traces de
Jung, mais aussi via des ou tils tels que le jeu de sable, les ré cits, les
contes, les mythes, ou d’autres formes d’ex pres sion ar tis tique pou‐ 
vant contri buer à faire émer ger tout conte nu sym bo lique la tent ou
in cons cient sus cep tible de des si ner un ho ri zon de sens pour chaque
sin gu la ri té. Ce tra vail cor res pond à ce que Mà de ra ap pelle, en se ré‐ 
fé rant di rec te ment à l’œuvre de Bern hard, une «  my tho bio gra phie
his to rique », qu’il dé fi nit comme « l’en semble des in fluences, des ac‐ 
tions, des formes de per cep tion, des idées et des va leurs qui peuvent
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re pré sen ter les mo tifs sou te nant la vie même d’un in di vi du » (Mà de ra
2013 : 169-170). Ainsi il ap pelle « her mé neu tique sym bo lique » (Mà de ra
2012  : 245-254) l’exer cice d’ex pres sion et d’in ter pré ta tion des formes
de la « pen sée non- dirigée » ap pa rais sant dans le tra vail ana ly tique.

En in sis tant sur la di men sion bio gra phique, l’écri ture du jour nal in‐ 
time de vient pri mor diale en tant que « voie royale à la sur cons cience
à la quelle vise la phi lo so phie bio gra phique » (Mà de ra / Tarca 2003  :
80) 46, la quelle prend en compte tant la vie diurne (faits et pen sées
conscientes) que la vie noc turne (rêves). De la même ma nière, l’écri‐ 
ture de sa propre au to bio gra phie per met d’ac com plir ce pas sage dé‐ 
ci sif qui va de la bio gra phie jusqu’à la « my tho bio gra phie », et que Mà‐ 
de ra dé crit ainsi :

24

- Après une pre mière ré dac tion de l’au to bio gra phie – ou après un
pre mier tra vail d’ana lyse bio gra phique ou psy cho lo gique – lais ser dé ‐
po ser et en re gis trer le ma té riel suc ces sif […] ; 
- Com men cer à l’ana ly ser, en le com pa rant avec la pre mière ré dac ‐
tion (ou avec le tra vail ana ly tique qui a déjà été fait) ; 
- Re ve nir de ma nière sys té ma tique au pre mier tra vail et en élu ci der
les struc tures, à la fois nar ra tives et psy cho lo giques, avec les épi ‐
sodes ou les fi gures qui pour raient être sym bo liques à l’in té rieur du
pro ces sus ; 
- Re pé rer les pa ral lèles dans les my tho lo gies d’ap par te nance et dans
les my tho lo gèmes si mi laires, en les ins cri vant dans l’his toire col lec ‐
tive, re gar der son propre récit comme s’il était par cou ru par le fi li ‐
grane d’un récit historico- mythique ; 
- Es sayer une syn thèse nar ra tive, ima gi nale et concep tuelle qui
puisse pré sen ter un sens ca pable de rendre compte du passé et
d’être pour sui vi au pré sent et au futur, en y re pé rant la courbe par ti ‐
cu lière des my tho lo gèmes vécus (Mà de ra 2012 : 257-258) 47.

Pour conclure, on peut citer un autre exer cice fon da men tal dans la
ré ac tua li sa tion des pra tiques phi lo so phiques que l’ana lyse bio gra‐ 
phique in duit et qui est plu tôt no va teur par rap port à la tra di tion
ana ly tique clas sique 48  : il s’agit du tra vail de per cep tion et de
conscience de son propre corps, car, comme l’écrit Mà de ra (2013 :
261) :
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La bio gra phie est écrite avant tout et en der nière ana lyse dans le lan ‐
gage du corps. L’ana lyse bio gra phique doit être ca pable de sa voir
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écou ter le corps, le dé li vrant du rôle qui lui avait été at tri bué par la
grande ma jo ri té des psy cho lo gies des pro fon deurs à une di men sion
juste in ter pré tée et pas sive 49.

Si la phi lo so phie au 20  siècle s’est li mi tée à in ter pré ter et ca té go ri ser
la psy cha na lyse, soit dans le but de la ré cu ser, soit d’en mettre en va‐ 
leur les dé cou vertes, on re trouve a contra rio dans le cas de Mà de ra la
ten ta tive d’éman ci per le re gard de la phi lo so phie sur la psy cha na lyse
d’une pers pec tive stric te ment her mé neu tique, pour les faire enfin in‐ 
ter agir, voire pour les fondre en semble et à ac com plir ainsi ce pas‐ 
sage qui mène de la vé ri té du dis cours à la vé ri té de l’ex pé rience :

26 e

Quant à l’ana lyse bio gra phique, il s’agit ainsi d’un en ga ge ment et
d’une trans for ma tion, en contact avec l’at ti tude phi lo so phique, de
toute tech nique, mé thode, concep tua li sa tion – qui pro viennent du
vaste champ des psy cho lo gies des pro fon deurs et des psy cho thé ra ‐
pies en gé né ral – consi dé rées […] comme aptes à com prendre et ap ‐
pro fon dir les pos si bi li tés de la part de l’ana ly sant à re trou ver un récit
bio gra phique ca pable de tenir la barre du sens de la na vi ga tion de la
vie (Mà de ra 2013 : 252) 50.

Il est évident que l’ana lyste ne fait pas ex cep tion à cet «  en ga ge‐ 
ment » et à cet exer cice de « trans for ma tion » ; par consé quent il est
né ces saire qu’il reste tou jours «  phi lo sophe  » au sens ori gi nel du
terme 51. Il faut donc, comme les an ciens phi lo sophes, que sa
«  conver sion  » soit tou jours re nou ve lée. C’est en ce sens que, écrit
Mà de ra (2012  : XXI), l’ana lyse sera ainsi «  un des exer cices phi lo so‐ 
phiques de l’ana lyste. »

27

Ce pen dant, le pas sage cité nous offre éga le ment un aper çu de l’ap‐ 
proche œcu mé nique dont se charge l’ana lyse bio gra phique et qui ca‐ 
rac té rise les ac ti vi tés de l’école Philo. En ce sens, Mà de ra syn thé tise
avec l’ex pres sion d’«  œcu mé nisme bio gra phique  » 52 une ap proche
ou verte à tout type d’orien ta tion psy cho thé ra pique dont les théo ries
et les tech niques peuvent ap por ter des ou tils à l’in di vi du dans sa
quête per son nelle. La me sure de l’« œcu mé nisme bio gra phique » se
trouve ainsi dans le ca rac tère unique de l’in di vi dua li té de cha cun
consti tuant le « concept » et le « but » au ser vice du quel se place la
mé thode et non l’in verse (Mà de ra / Tarca 2003 : 36).
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C’est pour quoi, le par cours de for ma tion d’ana lyste bio graphe à
orien ta tion phi lo so phique in clut dans les heures obli ga toires d’ana‐ 
lyse per son nelle les ana lyses d’orien ta tion freu dienne, jun gienne, ad‐ 
lé rienne, rei chienne, la ca nienne, « Ges tal tiste », psy cho syn thé tique 53

et tran sac tion nelle. Cet es prit œcu mé nique vise ainsi éga le ment au
dé pas se ment des conflits entre écoles ayant ca rac té ri sé l’his toire du
mou ve ment psy cha na ly tique au cours du 20  siècle.

29

e

Cette ap proche syncrétique- œcuménique ne se li mite pas aux bornes
étroites des tra di tions psy cho thé ra peu tiques mais s’ouvre éga le ment
à di verses tra di tions spi ri tuelles en se fai sant le porte- parole de la
de mande, tou jours plus ur gente à l’époque ac tuelle, d’une spi ri tua li té
laïque. Elle prône ainsi la ren contre avec des voies di verses, mais
unies par la même as pi ra tion vers la sa gesse et l’évo lu tion spi ri‐ 
tuelle 54. Pour cela, l’Ana lyse bio gra phique es saie d’in té grer et de re‐ 
nou ve ler aussi les pra tiques mé di ta tives et contem pla tives des di‐ 
verses tra di tions re li gieuses d’Oc ci dent et d’Orient. À ce pro pos on
peut citer l’ac cent par ti cu lier qui est donné à cer taines tech niques de
mé di ta tions pro po sées par le moine boud dhiste viet na mien Thich
Nhat Hanh (1926) (Mà de ra / Tarca 2003 : 91-92), prô nant l’at ten tion à
l’ins tant pré sent et la pleine conscience. Dans ces pra tiques hé ri tées
de la tra di tion du boud dhisme zen, Mà de ra re con naît éga le ment une
si mi li tude, et presque une ré sur gence tout à fait for tuite, des exer‐ 
cices qui étaient pro po sés avec les mêmes fi na li tés au sein de cer‐ 
taines des écoles phi lo so phiques de l’an ti qui té, no tam ment l’école
épi cu rienne :

30

Par l’in ter mé diaire de Thich Nhat Hanh, je dé couvre le sens très pro ‐
fond du ju ge ment d’Epi cure, dans cette mise en com mun du soin des
af faires do mes tiques et l’exer cice conti nu de la vraie phi lo so phie,
comme exer cice de gaîté, de joie. En se concen trant sur les gestes les
plus simples, Epi cure et Tich Nhat Hanh réa lisent le pas dé ci sif qui
conver tit les voies sa vantes d’Oc ci dent et d’Orient à la re com po si tion
de l’exis tence, au- delà de toute scis sion (Mà de ra 2006 : 124-125) 55.

Il est par ailleurs im por tant de re mar quer ici la dis tance entre l’at ti‐ 
tude in clu sive de l’ap proche de Mà de ra en vers les pra tiques orien‐ 
tales et la po si tion de Jung qui consi dère celles- ci comme in adé‐ 
quates pour la psy ché oc ci den tale 56.
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2.3. La ques tion du sens et le pro blème
de l’ou ver ture au monde
Re ve nons alors à la ques tion du sens émer geant de façon es sen tielle
dans la pro po si tion de Mà de ra. En cela, en core une fois, il suit les
traces de Jung.

32

Dans une confé rence de 1929 (pu bliée deux ans plus tard) sur les
« Moyens et les buts de la psy cho thé ra pie » (See len pro bleme der Ge‐ 
gen wart ), Jung re mar quait déjà qu’un tiers en vi ron de ses pa tients ne
souf frait « d’au cune né vrose cli ni que ment as si gnable, mais seule ment
de l’in uti li té, du vide et de l’ab sur di té de [leur] exis tence » (Jung 1970 :
114). D’où la né ces si té pour le thé ra peute de prendre en compte la
ma nière avec la quelle les pa tients s’orientent dans le la by rinthe du
monde, où il s’agit de prendre très au sé rieux leur ma nière de trou ver
des re pères dans leur vie à l’in té rieur d’un ho ri zon de sens, car, en
dé fi ni tive, sou ligne Jung, dans la plu part des cas, les ques tions qui se
posent dans la cli nique conduisent très sou vent à ce qu’il ap pelle les
« prin cipes der niers » :

33

Ces su jets savent sou vent que leurs conflits tournent au tour du pro ‐
blème fon da men tal de l’at ti tude, et que celle- ci, en dé fi ni tive, dé pend
de cer tains prin cipes ou de cer taines re pré sen ta tions gé né rales,
c’est- à-dire, en somme, et en der nière ana lyse, de cer taines convic ‐
tions re li gieuses, éthiques ou phi lo so phiques. C’est grâce à des cas
de cette na ture que la psy cho thé ra pie s’étend et doit s’étendre bien
au- delà du cadre de la mé de cine so ma tique et même de celui de la
psy chia trie, at tei gnant des do maines dans les quels, aux époques pré ‐
cé dentes, s’af fai raient les prêtres et les phi lo sophes (Jung 1970 :
251) 57.

Sur la base de cet ar gu ment, Jung dira plus tard que la confron ta tion
avec les pro blèmes sou le vés par la concep tion du monde est une
tâche qui s’im pose aux psy cho thé ra peutes, les quels, en ce sens, de‐ 
viennent d’une cer taine façon des «  mé de cins phi lo sophes  » (Jung
1970 : 309) 58. Voici le point fon da men tal où, selon Mà de ra, il est pos‐ 
sible d’ac com plir, à tra vers Jung, cette trans for ma tion de la psy cha‐ 
na lyse de cure des né vroses en cure du sens 59. En outre, en s’ap‐ 
puyant sur les tra vaux du cé lèbre étho logue au tri chien Irenäus Eibl- 
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Eibesfeldt (1928), élève de Kon rad Lo renz, Mà de ra met en re la tion
l’at ti tude hu maine consis tant à se créer un ho ri zon de sens dans
l’exis tence avec la no tion d’adap ta tion, en vi sa gée d’un point de vue
évo lu tion niste. Dans ses re cherches 60, Eibl- Eibesfeldt montre com‐ 
ment le dé cou plage exis tant entre les ac tions et les ins tincts, rendu
pos sible au cours de l’évo lu tion à tra vers di vers pro ces sus, tels que le
dé ve lop pe ment cé ré bral, l’ac qui si tion de la sta tion de bout et la li bé‐ 
ra tion des mains pour la construc tion et l’em ploi des ou tils, et enfin
l’usage du lan gage, « four nit la condi tion d’un com por te ment ré flexif
et donc ca pable d’al ter na tive, c’est- à-dire d’un com por te ment vé ri ta‐ 
ble ment cultu rel  » (Mà de ra 2013  : 91). Pour cela Mà de ra af firme, en
sui vant I. Eibl- Eibesfeldt, que ce qui ca rac té rise l’Homme par rap port
au monde ani mal est donné jus te ment par sa ca pa ci té de « pen ser au‐ 
tre ment » 61. Il s’en suit que le trouble, écrit Mà de ra (2012  �144), « n’a
pas son ori gine dans la na ture ins tinc tuelle et pul sion nelle, mais dans
cette ca pa ci té de pen ser au tre ment » 62.

À par tir de ces pré misses, Mà de ra reste alors dans le sillage de l’une
des cri tiques dé ci sives de Jung adres sée à la psy cha na lyse freu dienne,
mais en in sis tant tou te fois sur la ques tion du sens en tant que fac teur
thé ra peu tique fon da men tal, il va même jusqu’à en ra di ca li ser la pen‐ 
sée. Car, à son avis, sans né gli ger l’im por tance du monde pul sion nel, il
est tou te fois ré duc teur de pen ser aux pa tho lo gies psy chiques en tant
que pa tho lo gies du désir, comme l’a fait toute la tra di tion psy cha na ly‐ 
tique. Ces pré sup po sés amènent Mà de ra vers une autre cri tique qu’il
adresse à Freud, mais éga le ment à Jung. Pen ser l’homme à par tir de la
sphère ins tinc tuelle, au lieu de celle des ho ri zons de sens, amène à
cir cons crire l’ana lyse à la sphère du sin gu lier, res tant ainsi fermé à
l’égard du monde ; ce qui est très ra di cal chez Freud, qui pos tule une
phase de nar cis sisme pre mier dans le dé ve lop pe ment de la sexua li‐ 
té 63, et de façon moins évi dente chez Jung, dont la théo rie des ar‐ 
ché types met néan moins en évi dence l’in ter re la tion dans la vie psy‐ 
chique de l’ex pé rience per son nelle et des in va riants com por te men‐ 
taux ou si gni fiants col lec tifs hé ri tés.

35

La no tion jun gienne d’ar ché type est sou mise à une im por tante cri‐ 
tique de Mà de ra et ré in ter pré tée à par tir de la no tion de re la tion par
rap port aux ca rac té ris tiques phy lo gé né tiques hé ri tées 64. Les ar ché‐ 
types res tent les élé ments por teurs de sens dans la vie psy chique
bien que Mà de ra cri tique la ré duc tion jun gienne des ar ché types à la
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di men sion ins tinc tuelle 65, au lieu de voir l’in ter re la tion de l’ins tinct
avec le monde de la culture et avec les in va riants com por te men taux
hé ri tés qu’il ap pelle, en pui sant dans l’étho lo gie, des « constantes an‐ 
thro piques ». Ainsi, Mà de ra (2013 : 100) pro pose de re pen ser la théo‐ 
rie jun gienne des ar ché types en lien entre les constantes an thro‐ 
piques et les mo dèles cultu rels :

La di men sion ar ché ty pique des images fait ainsi par tie d’un en semble
de di men sions my thiques, his to riques et bio gra phiques. Ces di men ‐
sions ar ti culent la co- implication des constantes an thro piques et des
mo dèles cultu rels qui vivent et se trans forment, ou pé ris sent, dans
un contexte historico- social 66.

Si l’on trouve chez Freud une ten dance gé né rale de ré duc tion du psy‐
chique au bio lo gique et chez Jung la ré duc tion du cultu rel au psy‐ 
chique, on pour rait ré su mer la po si tion de Ma dé ra sur ces deux pen‐ 
seurs comme ten ta tive de si tuer le psy chique entre le bio lo gique et le
cultu rel. La conclu sion est que le monde historico- culturel et le psy‐ 
chique s’in cluent ré ci pro que ment. L’ana lyste a donc comme tâche
pre mière la lec ture des pa tho lo gies en lien avec les mu ta tions cultu‐ 
relles, car, comme l’af firme Ma dé ra, une grande par tie du ma laise des
in di vi dus trouve son ori gine dans le contexte so cial, éco no mique et
po li tique dans les quels leur vie se dé ploie :

37

Dans mon vo ca bu laire la psy ché est une réa li té in ter mé diaire : en elle
se re pro duisent les mé ta phores du lien in dis so luble entre le vital
(bio) et la culture, his to ri que ment dé ter mi née, d’une so cié té. Le bio- 
graphique veut être ce com po sé tri di men sion nel de cor po réi té na tu ‐
relle, d’his to ri ci té so ciale et d’éla bo ra tion psy chique qui peut as pi rer
à de ve nir forme consciente de vie. (Mà de ra in Ja ni gro, Ed.
2015 �109) 67

Ainsi, Mà de ra essaie- t-il de pen ser la vie psy chique à par tir du
contexte et tente de sor tir du bi nôme désir- du-singulier/né vrose ca‐ 
rac té ri sant la psy cha na lyse clas sique. Ce chan ge ment de pa ra digme
l’amène mettre en re la tion des nou velles pa tho lo gies avec ce qu’il ap‐
pelle la « ci vi li sa tion de l’ac cu mu la tion » 68. Selon Mà de ra, cette ci vi li‐ 
sa tion porte en core en elle la marque du « deuil du père » liée à la fin
du pa triar cat. Ce der nier était ca rac té ri sé par la di vi sion dé ter mi née
du tra vail, des rôles so ciaux et par un sys tème dé ter mi né de va leurs

38



Romano Màdera et l’Analyse Biographique à Orientation Philosophique

Licence CC BY 4.0

dont on re trou vait au som met l’homme adulte, chef de fa mille et por‐ 
teur de la loi. Avec la fin du pa triar cat, on as siste à l’émer gence d’une
so cié té où la loi du père est rem pla cée par la loi du mar ché où le
prin cipe de pres ta tion et la ca pa ci té de consom ma tion jouent le rôle
de do mi nants cultu rels. Ce pas sage socio- historique conduit à la
crise des cadres tra di tion nels et de la construc tion iden ti taire, ainsi
qu’à celle des formes tra di tion nelles de contrôle des corps 69. Cette
crise rend alors ur gente la ques tion de la construc tion bio gra phique
dans un pro ces sus condui sant de la mort des mythes col lec tifs à la
re cherche de son propre mythe per son nel :

Être ca pable de réa li ser une my tho bio gra phie […] entre en ré so nance
avec les voix qui ré pondent et ap pellent, de puis le dé sert sym bo lique
dans le quel ont été confi nées les his toires du sens par la pré va lence
en va his sante du seul récit au jourd’hui ca pable de faire l’his toire et de
rendre fonc tion nel à soi tout autre récit : Mon sieur le Ca pi tal 70, que
j’ai me rais bien tra duire, avec une nuance re li gieuse, Le Sei gneur, le
Ca pi tal. » (Mà de ra in Mi ra bel li / Pran din 2015 : 25) 71

Si toute mo di fi ca tion so ciale et cultu relle pro duit des mo di fi ca tions
psy chiques que l’ana lyse doit prendre en compte, l’ac tion de l’ana lyse
pro duit éga le ment des ef fets sur le plan cultu rel, so cial et po li tique,
car toute ac tion pro dui sant une mo di fi ca tion spi ri tuelle et psy cho lo‐ 
gique pos sède éga le ment une im por tance so ciale et po li tique.
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D’où la cri tique adres sée à la psy cha na lyse clas sique at teinte, selon
Mà de ra (2012 : 115), d’« ato misme épis té mo lo gique » et d’« in do lence
po li tique », ac cu sa tion qui s’adresse au tant à Freud qu’à Jung. D’im‐ 
por tants pion niers du mou ve ment psy cha na ly tique, no tam ment Al‐ 
fred Adler (1870-1937) et Wil helm Reich (1897-1957) sont tou te fois ex‐ 
clus de cette cri tique. Ce der nier en par ti cu lier est un au teur que Mà‐ 
de ra a beau coup lu, écri vant aussi une pré face à l’édi tion ita lienne de
The Fonc tion of Or gasm (1961) 72. Outre qu’il a mis en évi dence le lien
entre pa tho lo gie du sin gu lier et pa tho lo gie de la so cié té, aux yeux de
Mà de ra Reich a éga le ment joué un rôle im por tant dans la mise en va‐ 
leur de la cor po réi té dans la di men sion ana ly tique. Erich Fromm
(1900-1980) mé rite à son tour une place im por tante dans ce cou rant
ayant mis en va leur le lien entre sin gu lier et col lec tif. Enfin, sur tout,
dans le cou rant jun gien, Erich Neu mann (1905-1960) dont le texte
écrit en Israël pen dant la deuxième guerre mon diale et pu blié en 1948
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sous le titre de Tie fen psy cho lo gie und neue Ethik (Psy cho lo gie des pro‐ 
fon deurs et nou velle éthique), trace le che min d’une psy cho lo gie du
sin gu lier à une psy cho lo gie ou verte vers le monde, en lien étroit avec
la di men sion éthique 73. Dans son « In tro duc tion » à l’édi tion ita lienne
de Tie fen psy cho lo gie und neue Ethik  de Neu mann, Mà de ra écrit
(2005  : 9) qu’il s’agit «  […] d’un livre es sen tiel pour notre temps qui
de vrait faire par tie des biens de pre mière né ces si té pour af fron ter,
avec un bon équi pe ment psy cho lo gique et éthique, le grand chaos du
monde. »

3. Conclu sion
L’Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique se ca rac té rise
donc par son ou ver ture sur le monde, en vers les autres et en vers
l’autre qui est en nous. À l’in té rieur de cette der nière image, nous
pou vons re pé rer le but ul time de cette ap proche, c’est- à-dire l’émer‐ 
gence du Soi. La no tion du Soi, le grand hé ri tage de la psy cho lo gie
ana ly tique, que Jung dé fi nis sait comme le centre de la per son na li té
en glo bant le Moi et l’In cons cient, re pré sente, à notre avis, le cœur du
tra vail my tho bio gra phique. Mà de ra ne pense pas le Soi comme une
en ti té trans cen dan tale, mais comme le ré sul tat de la ren contre avec
les autres et le monde. La cure bio gra phique se donne ainsi pour ob‐ 
jec tif de « rap pro cher les scis sions entre soi et soi- même, entre soi- 
même et les autres, entre soi- même et le monde  » (Mà de ra,
2012 �42) 74.
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La connais sance de soi, dans la ren contre avec l’autre et l’ou ver ture
vers le monde, est peut- être le fil conduc teur al lant de la phi lo so phie
an tique à la psy cho lo gie des pro fon deurs que Mà de ra es saie de re‐ 
pen ser et de ré ac tua li ser. Mal gré les cri tiques adres sées à cer tains
as pects de l’œuvre de Jung, ce concept re pré sente un point sur le quel
l’œuvre de Mà de ra s’ins crit pro fon dé ment dans l’hé ri tage de Jung, au
cœur du quel se trouve le pro ces sus d’in di vi dua tion. Mà de ra en re‐ 
nou velle le lan gage et la forme, le re tra duit, nour ri de l’hé ri tage
d’autres tra di tions, à par tir de la phi lo so phie bien sûr, mais aussi de
l’étho lo gie et de la so cio lo gie. Ce pen dant, il nous semble que l’es‐ 
sence reste la même : une thé ra pie pour l’âme vi sant à l’émer gence du
Soi et au pou voir gué ris seur et li bé ra teur de la sa gesse. Nous sou hai‐ 
tons alors conclure par la des crip tion que Mà de ra (2006 : 134-135) fait
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bonne sta bi li té de l’âme qui connaît le plai sir bien pensé. 
Cela semble être ma vraie mai son, celle que j’avais re cher chée du rant
toutes mes an nées : je dois me fa mi lia ri ser avec elle. Me lier d’ami ‐
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1  Sur la gé néa lo gie his to rique de l’  «  Ana lyse bio gra phique à orien ta tion
phi lo so phique », voir le cha pitre d’in tro duc tion de R. Mà de ra « Ap pun ti bio‐ 
gra fi ci di un pra ti cante », dans Mà de ra / Tarca (2003 : XXII- XXX) et l’essai
de R. Mà de ra, « Dalle or gi ni di Philo uno sguar do sul me to do », dans Mi ra‐ 
bel li / Pran din, Eds, (2015 : 17-27).

2  « […] come se lì si po tes se ro tro vare le chia vi per ve nire in chia ro, fi nal‐ 
mente, dei mis te ri del mondo. »

3  Milan a été un des centres de la contes ta tion étu diante de mai 68 en Ita lie
avec no tam ment l’oc cu pa tion des plus im por tantes uni ver si tés de la ville
(Sta tale, Cat to li ca, Po li tec ni co).

4  « … thé ra pie dans le sens du grec an cien, comme en semble de ser vice,
d’aide, de cure et de culte » [« Te ra pia nel senso del greco an ti co, come in‐ 
sieme di ser vi zio, di aiuto, di cura e di culto. »]; R. Mà de ra, « Per toc care lo
spi ri to nel quo ti dia no », in Ja ni gro Ed. (2015 : 120).

5  Cf. Mà de ra / Tarca 2003 : XXII.

6  Bien des an nées après, en 2006, Mà de ra écrit à pro pos de l’in fluence que
la pen sée de Karl Marx a exer cé sur lui  : « Marx a été une de mes grandes

Mà de ra, Ro ma no (1977). Iden ti tà e fe ti‐ 
cis mo. Forma di va lore e cri ti ca del sog‐ 
get to, Marx e Nietzsche, Milan : Moiz zi
Edi tore.
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lo so fi ca, Milan : Raf fael lo Cor ti na.

Mà de ra, Ro ma no (2013). Una fi lo so fia
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ana li ti ca e pra tiche fi lo so fiche, es sais
re cueillis et pu bliés par Chia ra Mi ra bel‐ 
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Mà de ra, Ro ma no (2005). «  In tro du‐ 
zione » à Erich Neu mann, Psi co lo gia del
pro fon do e nuova etica, Milan : Mo ret ti
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Mà de ra, Ro ma no (2010). «  Reich parla
an co ra al fu tu ro », in Wil helm Reich, La
fun zione dell’or gas mo, Milan : Il Sag gia‐ 
tore/Net.
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pas sions ju vé niles, et il reste sans doute un de mes maîtres, même si je suis
en désac cord avec son ré duc tion nisme his to rique et so cial » [« Marx è stato
una mia grande pas sione gio va nile, e ri mane un mio maes tro, anche se dis‐ 
sen to dal suo ri du zio nis mo storico- sociale. »] (Mà de ra 2006 : 70).

7  « La cel lu la bio gra fi ca ».

8  « […] pas sar la al va glio delle fe rite dell’es pe rien za. »

9   « Di qui la scel ta di pas sare dall’au toa na li si, nel mio caso ab bas tan za in‐ 
con clu dente, alla psi coa na li si, e a quel la jun ghia na in par ti co lare. »

10  Cf. C. J. Jung. « Il m’ar ri va alors de vivre un ins tant d’in ha bi tuelle clar té au
cours du quel se dé rou la de vant mes yeux le che min que j’avais jusque- là
par cou ru. Je pen sai : « Tu pos sèdes main te nant une clé qui te per met de pé‐ 
né trer dans la my tho lo gie, et tu as la pos si bi li té d’ou vrir toutes les portes de
la psy ché hu maine in cons ciente ». Mais là, en moi, se fit en tendre un chu‐ 
cho te ment : « Pour quoi ou vrir toutes les portes ? » Et aus si tôt s’éveilla l’in‐ 
ter ro ga tion concer nant ce que je pou vais bien avoir ac com pli. J’avais ex pli‐ 
qué les mythes des peuples du passé; j’avais écrit un livre sur le héros, ce
mythe dans le quel l’homme vit de puis tou jours. « Mais dans quel mythe vit
l’homme de nos jours ? - Dans le mythe chré tien, pourrait- on dire. - Est- ce
que toi, tu vis dans ce mythe ? de man da quelque chose en moi. - Si je ré‐ 
ponds en toute hon nê te té, non ! Ce n’est pas le mythe dans le quel je vis. -
Alors, nous n’avons plus de mythe ? - Non, il semble que nous n’ayons plus
de mythe. - Mais quel est ton mythe à toi, le mythe dans le quel tu vis ? » Je
me sen tis de moins en moins à l’aise et je m’ar rê tais de pen ser. J’avais at teint
une li mite. » (Jung 1973 : 274) [«  Da mals er lebte ich einen Au gen blick
ungewöhnlicher Kla rheit, in der ich mei nen bi she ri gen Weg überschaute.
Ich dachte: Jetzt be sit zest du einen Schlüssel zur My tho lo gie und hast die
Möglichkeit, alle Tore zur unbewußten men schli chen Psyche zu öffnen.
Aber da flüsterte es in mir: «warum alle Tore öffnen?» Uns schon tauchte
die Frage auf, was ich denn ei gent lich zu wege ge bracht hätte. Ich hatte die
My then ver gan ge ner Völlker erklärt, ich hatte ein Buch über den Hel den
ges chrie ben, über den My thus, in dem der Mensch seit jeher lebte. «Aber in
wel chem My thus lebt der Mensch heute?» - «Im christ li chen My thus,
könnte man sagen.» - Lebst du in ihm?» fragte es mir. «Wenn ich er lich sein
soll, nein! Es ist nicht der My thus, in dem ich lebe.» - «Dann haben wir kei‐ 
nen My thus mehr?» - «Nein, of fen bar haben kei nen My thus mehr.» - «Aber
was ist denn dein My thus? Der My thus, in dem du lebst?» - Da wurde es
unan ge nehm, und ich hörte auf zu den ken. Ich war an eine Grenze ge kom‐ 
men. » (Jung 1962 : 174-175)]
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Cette ci ta tion est ex traite des pages bio gra phiques de Jung ras sem blées par
sa se cré taire Anie la Jaffé dans le livre "Ma vie". Sou ve nirs, Rêves et pen sées,
pu blié après la mort de Jung en 1962. Il est pour tant pro bable que Ma dame
Jaffé ait tiré ce pas sage d’un sé mi naire donné par Jung en an glais à Zu rich
en 1925 et ré édi té en 2011 sous la di rec tion de S. Sham da sa ni avec le titre
In tro duc tion to Jun gian Psy cho lo gy: Notes of the Se mi nar on Ana ly ti cal Psy‐ 
cho lo gy Given in 1925 ; ré cem ment pu blié en tra duc tion fran çaise avec le
titre In tro duc tion à la psy cho lo gie jun gienne – Le sé mi naire de psy cho lo gie
ana ly tique de 1925. Voir Jung (2015) : 87. Sur la gé néa lo gie et les contro verses
liées à l’ou vrage de Jung, "Ma vie". Sou ve nirs, rêves et pen sées, re cueillis et
pu bliés par Anie la Jaffé, voir Sham da sa ni (1995). « Me mo ries, dreams, omis‐ 
sions », in Spring, 57, 1995  ; Et Maillard (2002). « Le livre de Ma dame Jaffé.
Ma vie de C.G. Jung  : re mé mo ra tion, lé gi ti ma tion, mo nu men ta li sa tion », in
Les Ca hiers jun giens de psy cha na lyse, 2002/2, n° 104.

11  « Il far af fio rare alla luce il mi to lo ge ma che sta alla base del des ti no del
sin go lo. »

12  Sur cet as pect de l’œuvre de Bern hard il est im por tant de citer l’ar ticle de
Ro ma no Mà de ra, « La spi ri tua li tà di Ernst Bern hard nel contes to della psi‐ 
co lo gia ana li ti ca  », paru pour la pre mière fois dans la Ri vis ta di Psi co lo gia
Ana li ti ca, n.s. n.2, 54/1996, Milan, Vi va rium ; en suite in té gré dans Mà de ra,
Una fi lo so fia per l’anima. All’in cro cio di psi co lo gia ana li ti ca e pra tiche fi lo so‐ 
fiche. Voir Mà de ra (2013) : 223-247.

13  Le jeu de sable voit le jour à Londres à par tir de 1925 à l’ini tia tive de la
psy cha na lyste an glaise Mar ga ret Lo wen feld et s’ap pe lait à l’ori gine « jeu du
monde », pour en suite être re pris et éla bo ré dans le cou rant jun gien par la
psy cha na lyste zu ri choise Dora Kalff, élève di recte de Jung, qui com mence à
l’uti li ser comme outil thé ra peu tique à par tir du 1955 dans le contexte de la
psy cho thé ra pie in fan tile. À par tir de 1969, Paolo Aite a com men cé à uti li ser
le jeu de sable avec les adultes y voyant une grande pos si bi li té d’ex plo rer
des formes d’ex pres sion non ver bales dans le pro ces sus de sym bo li sa tion
des émo tions. Cf. Aite (1970).

14  « E l’ana li si con Paolo Aite, usan do il gioco della sab bia, è stata l’es pe rien‐ 
za in tel let tuale più vi vi fi cante della mia vita fino ad oggi. ».

15  « Mo ti vo guida ».

16  « Delle sette per sone che pro va ro no ques to me to do solo una si ritirò a
un certo punto, per chè il mo ti vo guida che si an da va enu clean do era trop po
do lo ro so da sop por tare. »
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17  Il est im por tant de pré ci ser qu’en ces temps- là en Ita lie, les études en
psy cho lo gie étaient une branche des fa cul tés des sciences hu maines. Pour
ac cé der à la for ma tion de psy cha na lyste au près de l’A.I.P.A., un di plôme de
fin d’études uni ver si taires en phi lo so phie suf fi sait. Alors qu’au cours des an‐ 
nées quatre- vingt-dix avec la nais sance des dé par te ments de psy cho lo gie
au to nomes, le di plôme de fin d’études uni ver si taires en psy cho lo gie, ou bien
en mé de cine, est de ve nu la condi tion né ces saire de l’accès à cette for ma‐ 
tion.

18  Sur la com mu ni ca tion biographico- solidaire voir Mà de ra (2012  : 168 et
ss.) et le cha pitre «  Re gole e fi na li tà della co mu ni ca zione biografico- 
solidale », tou jours dans Mà de ra (2012 : 227-233).

19   « Il nos tro filo condut tore non sarà la bio gra fia di Jung, ma la sua mi to‐ 
bio gra fia: la vita com pre sa come un mito che si dis pie ga, che si ri ve la. »

20  « Ma ri tor nia mo a Jung : nes su no più di lui, sia per la sua teo ria, sia per il
suo sen ti men to so li ta rio di sé, ha di rit to a es sere preso in consi de ra zione
in di pen den te mente dai suoi se gua ci e dalla sua scuo la. Pro prio il cen tro del
suo mes sag gio – il pro ces so di in di vi dua zione – fa delle as so cia zio ni jun‐ 
ghiane, quasi ne ces sa ria mente, com pa gnie in vi tate cos tan te mente alla dif‐ 
fe ren zia zione e alla ir ri pe ti bi li tà dei per cor si dei sin go li. E pro prio in ques to,
pa ra dos sal mente, si do vrebbe ri co nos cere l’unica fe del tà pos si blie alla
conse gna del maes tro. »

21  Philo. Scuo la su per iore di pra tiche fi lo so fiche. (Via Pi ra ne si 12, Milan). Sur
l’his toire, les pra tiques et l’ap proche au sein de l’école Philo voir le ré cent
ou vrage col lec tif sous la di rec tion de Mi ra bel li / Pran din, Eds. (2015). Philo.
Una nuova for ma zione alla cura.

22  La « So cié té d’Ana lyse Bio gra phique à Orien ta tion Phi lo so phique » (So‐
cie tà di Ana li si Bio gra fi ca a Orien ta men to Fi lo so fi co – Sabof), née en 2007, a
été re con nue par la loi ita lienne n°4, ali néa 1, du 14 jan vier 2013.

23  « Vana è ogni fi lo so fia che non sia te ra pia ca pace di gua rire da ogni tur‐ 
ba men to. »

24  Épi cure, dans le Gno mo lo gium Va ti ca num, § 64.

25  En 2012, Mà de ra pu blie La Carta del senso, livre ré su mant ses ac quis
théo riques et pré sen tant sa pen sée de la ma nière la plus com plète.

26  29 Bren ta ri, C., Mà de ra, R., Na to li, S., Tarca, L.V., Eds. (2006 : 81-103)

27  « È un’ana li si che ha il sa pere bio gra fi co, im pli ci to ed es pli ci to, come sua
ori gine e suo me to do. Il sa pere bio gra fi co è un in sieme di sa pe ri, na tu ra li,
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im pli ci ti, quo ti dia ni, spe ci lis ti ci, in dis so lu bil mente conno ta ti da vis su ti emo‐ 
ti vi e af fet ti vi, rac col ti in rac con ti della vita di una per so na. Il sa pere bio gra‐ 
fi co è ma te ria e forma in mo vi men to, in cos tru zione in in ter rot ta, che viene
– nell’ana li si – sot to pos to a di sa mi na in ogni sua parte, par ti co lare per par ti‐ 
co lare, nesso per nesso, così da rin trac ciarne e da tes serne le trame pre sen‐ 
ti, pas sate e pos si bi li. Noi sap pia mo sempre qual co sa della vit ache condu‐ 
cia mo, e ne sap pia mo sempre trop po poco. Quel poco è più im pli ci to che
es pli ci to, so pra tut to è un sa pere pre sun to per chè non è stato ri co nos ciu to
come sa pere da altri e con altri. L’ana li si bio gra fi ca è quin di il per cor so che
tende a ren dere es pli ci to l’im pli ci to con l’aiuto di un altro, di un tes ti mone
pri vi le gia to con il quale si cn di vide l’es pe rien za della ri cer ca e della constru‐ 
zione. »

28  31 Freud em ploie pour la pre mière fois le mot « Psy cho ana lyse » en 1896
pour in di quer la mé thode qui per met de faire re mon ter le ma té riel re fou lé
de la par tie in cons ciente de la psy ché à la conscience, en tra vaillant sur
l’état conscient à tra vers la pa role (Freud 1952 : 379).

29  Dans un écrit ré cent, Mà de ra ex plique ainsi que la si gni fi ca tion de l’idée
d’ana lyse bio gra phique consiste en l’« ana lyse d’un récit, d’un bios qui laisse
une trace, un gra phos qui joue le rôle de ré ci pient, même de ses dé cou sures
et de ses ef fa ce ments  » [«  un’ana li si di un rac con to, di un bios che las cia
trac cia, un gra fio che fa da conte ni tore, per si no delle sue scu ci ture o delle
sue can cel la zio ni »] ; Mà de ra, « Per toc care lo spi ri to nel quo ti dia no » in Ja‐ 
ni gro, Eds. (2015 : 109).

30  Cf. l’essai de Mà de ra (2013 : 197-210). « C.G. Jung come pre cur sore di una
fi lo so fia per l’anima ».

31  Cela aussi à tra vers des ou tils comme par exemple le « jeu de sable ».

32  Et en core, la phi lo so phie an tique, écrit Hadot (2001 : 152), « est exer cice
spi ri tuel, parce qu’elle est un mode de vie, une forme de vie, un choix de
vie. »

33  Cf. aussi ce pas sage  de Hadot (2001  : 101) : «  […] Les œuvres phi lo so‐ 
phiques de l’an ti qui té n’étaient pas com po sées pour ex po ser un sys tème,
mais pour pro duire un effet de for ma tion  : la phi lo so phie vou lait faire tra‐ 
vailler les es prits de ses lec teurs ou au di teurs, pour qu’ils se mettent dans
une cer taine dis po si tion. »

34  « Le mot spi ri tuel per met bien de faire en tendre que ces exer cices sont
l’œuvre non seule ment de la pen sée, mais de tout le psy chisme de l’in di vi‐ 
du » (Hadot 2002 : 21).
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35  Cf. le cha pitre « Conver sion » in Hadot (2012 : 223-238).

36  « Le mot latin conver sio cor res pond en fait à deux mots grecs de sens
dif fé rents, d’une part epi stro phè qui si gni fie « chan ge ment d’orien ta tion », et
im plique l’idée d’un re tour (re tour à l’ori gine, re tour à soi), d’autre part, me‐ 
ta noia qui si gni fie « chan ge ment de pen sée », « re pen tir », et im plique l’idée
d’une mu ta tion et d’une re nais sance » (Hadot 2002  : 223)  ; Cf. aussi Hadot
(1953 : 31-36), « Epi stro phè et me tà noia dans l’his toire de la phi lo so phie ».

37  Sur l’écri ture comme exer cice spi ri tuel dans l’an ti qui té voir Hadot (2002 :
30 et ss.)

38  Ce der nier est peut- être le seul parmi les exer cices spi ri tuels des an‐ 
ciennes écoles phi lo so phiques qui soit resté vi vant dans la phi lo so phie au‐ 
jourd’hui. Sur la lec ture comme exer cice spi ri tuel voir le cha pitre «  Ap‐ 
prendre à lire » dans Hadot (2002 : 60-74).

39  À l’heure ac tuelle, la Phi lo so phische Praxis ini tiée en Al le magne au cours
des an nées quatre- vingt par Gert Achen bach, qui est de ve nue cé lèbre dans
le monde anglo- saxon sous la forme du Phi lo so phi cal coun se ling, se donne
éga le ment comme ob jec tif de re nou ve ler la phi lo so phie dans une orien ta‐ 
tion plus pra tique, voire thé ra peu tique. Mais avec une dif fé rence fon da men‐ 
tale : l’« Ana lyse bio gra phique à orien ta tion phi lo so phique » ne se place pas
en op po si tion au tra vail psy cha na ly tique, comme dans l’ap proche d’Achen‐ 
bach, mais plu tôt en vue de son in té gra tion. De la même ma nière, l’Ana lyse
bio gra phique ne conçoit pas la phi lo so phie à l’ins tar des autres mé tiers,
mais plu tôt comme une at ti tude qui ac com pagne tous les mé tiers, en par ti‐ 
cu lier celui du thé ra peute. Cf. Achen bach (1984). Phi lo so phische Praxis.
Vorträge und Aufsätze. Co logne : Din ter.

40  Cf. Mà de ra (2012 : 227-233).

41  Cf. Mà de ra (2012 : 233-239).

42  Cf. Mà de ra (2012 : 239-245).

43  « Mo rire al pro prio car cere egoi co. » 

44  Ce qui était le trait ca rac té ris tique de la nais sance de la phi lo so phie en
tant que dis cours ra tion nel en op po si tion aux grands ré cits my thiques ou
cos mo lo giques.

45  Cf. le cha pitre « Über die zwei Arten des Den ken » in Jung (2011 : 21-47).

46  « Il dia rio è dunque la via regia alla so vra con sa pe vo lez za alla quale mira la
fi lo so fia bio gra fi ca. »
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47  « - dopo una prima scrit tu ra dell’au to bio gra fia – o dopo un primo la vo ro
di ana li si bio gra fi ca o psi co lo gi ca – las ciar de po si tare e re gis trare il ma te‐ 
riale suc ces si vo […];

- co min ciare ad ana liz zar lo, com pa ran do lo con la prima ste su ra (o con il la‐ 
vo ro ana li ti co già com piu to);

- ri tor nare in modo sis te ma ti co al primo la vo ro ed enu clearne le strut ture,
sia nar ra tive sia psi co lo giche, in sieme agli epi so di o alle fi gure che po treb‐ 
be ro es sere sim bo liche dell’in tero pro ces so;

- tro vare i pa ral le li nelle mi to lo gie d’ap par te nen za e nei mi to lo ge mi af fi ni,
ins cri ver li nella sto ria col let ti va, guar dare al pro prio rac con to come se fosse
per cor so dalla fi li gra na di quel lo storico- mitico;

- pro vare una sin te si nar ra ti va, im ma gi nale e concet tuale che pre sen ti un
senso ca pace di dar ra gione del pas sa to e di es sere per se gui to nel pre sente
e nel fu tu ro, in di vi duan do la pe cu liare cur va tu ra in di vi duale dei mi to lo ge mi
vis su ti. »

Sur ce thème, voir aussi Mi ra bel li (2015 : 69-80) « Dall’au to bio gra fia alla mi‐ 
to bio gra fia », in Mi ra bel li / Pran din, Eds., et Fres ko (2014 : 119-129). « Com‐
po ni la tua sto ria  : tra bio gra fia e mi to bio gra fia » dans Ri vis ta di Psi co lo gia
ana li ti ca, vol. 90/2014 n°38.

48  En fai sant ex cep tion de Wil helm Reich et de ses conti nua teurs.

49  « La bio gra fia è scrit ta in nan zi tut to e in ul ti ma ana li si nel lin guag gio del
corpo. L’ana li si bio gra fi ca deve saper as col tare e for mare il lin guag gio del
corpo, li be ran do lo dal ruolo as se gna to li dalla grande mag gio ran za delle psi‐ 
co lo gie del pro fon do di di men sione solo in ter pre ta ta e pas si va. » Sur l’im‐ 
por tance don née à l’at ten tion au corps dans l’ap proche de l’Ana lyse bio gra‐ 
phique voir les es sais de Ivano Ga mel li « La pos tu ra dell’ana lis ta : consa pe‐ 
vo lez za cor po rea come pra ti ca fi lo so fi ca  » et celui de Maia Cor nac chia,
« Corpo e sa pere or ga ni co nell’ana li si bio gra fi ca a orien ta men to fi lo so fi co »,
dans Mi ra bel li / Pran din. Eds. 2015 : 29-40 et 69-80.

50  « Si trat ta dunque, quan to all’ana li si bio gra fi ca, di un’as sun zione e di una
tras for ma zione, a contat to con l’at teg gia men to fi lo so fi co, do ogni tec ni ca,
me to do, concet tua li zaz zione – che pro ven go no dal vasto campo delle psi‐ 
co lo gie del pro fon do e delle psi co te ra pie in ge nere – consi de ra ti, dopo un
at ten to esame della si tua zione, adat ti a com pren dere e ap pro fon dire le pos‐ 
si bi li tà dell’ana liz zante di rin ve nire un rac con to bio gra fi co ca pace di te nere
il ti mone del senso nella na vi ga zione della vita. »
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51  Cf.  L’ « in tro duc tion » à La carta del senso (Mà de ra 2012 : XI et ss.).

52  Dans Il nudo pia cere di vi vere Mà de ra (2006 : 7), l’ « Œcu mé nisme ra di‐ 
cal » est dé fi ni de la ma nière sui vante: « Œcu mé nisme veut dire ce qui unit
les ha bi tants de la pla nète, ra di cal veut dire ce qui in ves tit les ra cines, et les
ra cines sont les bio gra phies, des si nées par les condi tions his to riques et les
grandes fi gu ra tions de sens (les mythes d’au jourd’hui), mais aussi par la
forte au to no mie d’in no va tion et de cor rec tion de la men ta li té col lec tive,
dans la consciente ac cep ta tion de l’in ter dé pen dance de tous par tous et par
tout. » [« Ecu me ni co si gni fi ca cio’ che unisce gli abi tan ti del pia ne ta, ra di‐ 
cale si gni fi ca che in veste le ra di ci, e le ra di ci sono le bio gra fie, di se gnate
dalle condi zio ni sto riche e dalle gran di fi gu ra zio ni di senso (i miti d’oggi),
ma anche fonte au to no ma d’in no va zione e di cor re zione della men ta li tà col‐ 
let ti va, nella consa pe vole ac cet ta zione dell’in ter di pen den za di tutti da tutti
e da tutto. »].

53  La psy cho syn thèse est une forme de psy cho thé ra pie qui a été pro po sée
au sein du mou ve ment psy cha na ly tique en Ita lie par le psy chiatre vé ni tien
Ro ber to As sa gio li (1888-1974) à par tir des an nées 1910.

54  Sur le concept de spi ri tua li té laïque, voir le cha pitre « Spi ri tua li tà laica e
mis ti ca fi lo so fi ca. In tor no alla mente es ta ti ca  », dans Mà de ra (2012 : 297-
342).

55  « At tra ver so Thich Nhat Hanh, sco pro il senso pro fon dis si mo della sen‐ 
ten za di Epi cu ro, in ques to met tere in sieme la cura delle fac cende di casa e
l’eser ci zio conti nuo della fi lo so fia, come eser ci zio di al le gria, di le ti zia.
Concen tran do si sui gesti più sem pli ci, Epi cu ro e Thich Nhat Hanh com pio‐ 
no il passo de ci si vo che converte le vie sa pien zia li d’Oc ci dente e d’Oriente
alla ri com po si zione dell’esis ten za, al di là di ogni scis sione. »

56  Voir Jung (1995b), Ge sam melte Werke, Band 11 : « Zur Psy cho lo gie west li‐ 
cher und östlicher Re li gio nen ») ; Cf. les es sais en tra duc tion fran çaise parus
dans C.G. Jung, Psy cho lo gie et orien ta lisme, Paris  : Albin Mi chel, 1985. Pour
un ré su mé de la thé ma tique du rap port de Jung avec l’Orient voir Maillard
(2008). L’Inde vue d’Eu rope. His toire d’une ren contre (1750‐1950), Paris : Albin
Mi chel; Maillard (1996  : 155-168). «  L’ap port de l’Inde à la pen sée de Carl
Gus tav Jung  » in Hulin / Maillard. Eds. L’Inde ins pi ra trice, Stras bourg  :
Presses Uni ver si taires de Stras bourg  ; Choné (2009). Ru dolf Stei ner, Carl
Gus tav Jung, Her mann Hesse, pas seurs entre Orient et Oc ci dent, Stras bourg :
Presses Uni ver si taires de Stras bourg.
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57  « Solche Leute wis sen oft sehr genau – was der Neu ro ti ker sel ten oder
nie weiß –, daß es sich bei ihren Kon flik ten um das fun da men tale Pro blem
der Eins tel lung han delt und daß diese von ge wis sen Prin zi pen oder All ge‐ 
mein vors tel lun gen abhängt, das heißt von ge wis sen religiösen, ethi schen
oder phi lo so phi schen Überzeugungen. Die Psy cho the ra pie ers treckt sich
dank sol cher Fälle weit über den Rah men der so ma ti schen Me di zin so wohl
wie der Psy chia trie hi nauf und reicht in Ge biete, auf denen sich in früheren
Zei ten Pries ter und Phi lo so phen betätigten. » Jung (1958[1951] : 130). Grund‐ 
fra gen der Psy cho the ra pie.

58  «  Ce n’est qu’à grand- peine que l’on peut dis si mu ler que, nous autres
psy cho thé ra peutes, nous sommes, au fond, ou de vrions être, des phi lo‐ 
sophes ou, mieux, des mé de cins phi lo sophes. Nous de vrions l’être et le
sommes en réa li té, – sans vou loir en conve nir, car nous ju geons en gé né ral
qu’il y a trop de dif fé rence entre ce que nous pra ti quons et ce qu’on en‐ 
seigne dans les Uni ver si tés comme étant la phi lo so phie. » Jung (1970 : 370).
Psy cho thé ra pie et concep tion du monde [«  Ich kann es kaum ver schleiern,
daß wir Psy cho the ra peu ten ei gent lich Phi lo so phen oder phi lo so phische
Ärzte sein soll ten oder viel mehr, daß wir es schon sind, ohne es wahr haben
zu wol len, denn ein allzu kras ser Un ter schied klafft zwi schen dem, was wir
be trei ben, und dem, was auf Hoch schu len als Phi lo so phie ge lehrt wird.  »
Jung (1958[1943] : 85). Psy cho the ra pie und Wel tan schauung] 

59  Sur cette thé ma tique voir aussi l’unique ar ticle de Mà de ra paru en
langue fran çaise « Em pi risme ou une phi lo so phie pour l’Âme ? » in Maillard,
Chris tine / Liard, Vé ro nique, Eds. (2014 : 43-62). C.G. Jung. Pour une ré éva‐ 
lua tion de la vie et de l’œuvre (Re cherches ger ma niques, « Hors série n°9 »),
Stras bourg : Presses uni ver si taires de Stras bourg.

60  I. Eibl- Eibesfeldt, Die Bio lo gie des men schli chen Ve rhal tens. Grundriß der
Hu ma ne tho lo gie. Piper : München 1984 ; trad.fr., Etho lo gie: Bio lo gie du com‐ 
por te ment, Paris : Ophrys, 2002.

61  Sur cette thé ma tique, voir aussi R. Mà de ra, L’ani male vi sio na rio, Milan : Il
Sag gia tore, 1999.

62  «  Ciò che per tur ba e può per ver tire, dunque, non ori gi na nella na tu ra
dell’istintuale- pulsionale, ma dall’im ma gi nare di ver sa mente e dal poter plas‐ 
mare la pro pria na tu ra, dalla pro pria se con da na tu ra. »

63  Cf. Freud, Sig mund (1924). Zur Einführung des Nar ziss mus, Leip zig  : In‐ 
ter na tio na ler Psy cho ana ly ti scher Ver lag,  ; trad.fr. in (2005). Œuvres com‐ 
plètes, vol. XII (1913-1914).
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64  Cf. Mà de ra (2013 : 89-100), « Cos tan ti an tro piche, mo del li cultu ra li e mi‐ 
to bio gra fia sto ri ca » in Una fi lo so fia per l’anima.

65  Cf. Le cha pitre « Ins tinct et in cons cient » in Jung (1993 : 94-103).

66  «  La di men sione ar che ti pi ca delle im ma gi ni è dunque parte di un in‐ 
sieme di di men sio ni, mi tiche, sto riche e bio gra fiche. Queste di men sio ni ar‐ 
ti co la no la coim pli ca zione delle cos tan ti an tro piche e dei mo del li cultu ra li. »

67  « Nel mio vo ca bo la rio la psiche è una real tà in ter me dia : in essa si pro du‐ 
co no le me ta fore del nesso in dis so lu bile del vi tale (bio) e della cultu ra, sto ri‐ 
ca mente de ter mi na ta, di una so cie tà. Il bio- grafico vuole es sere quin di
ques to com pos to tri di men sio nale di cor po rei tà na tu rale, di sto ri ci tà so ciale
e di ela bo ra zione psi chi ca che può as pi rare a di ven tare forma consa pe vole
di vita. »

68  Cf. Le cha pitre «  Le nuove pa to lo gie della so cie tà dell’ac cu mu la zione
» Mà de ra (2013 : 41 et ss.) ; et le cha pitre « La tec ni ca nella ci vil tà dell’ac cu‐ 
mu la zione. Una nota » (Mà de ra 2012 : 128-141).

69  Dans ce sens Mà de ra in ter prète d’un point de vue his to rique la psy cha‐ 
na lyse et la psy cho lo gie ana ly tique comme des symp tômes de la fin du pa‐ 
triar cat.

70  En fran çais dans le texte.

71  Jeu de mot avec l’ita lien «  Si gnore  », qui tra duit à la fois le fran çais
«  Mon sieur  » et «  Sei gneur  »  : «  Ren der si ca pa ci di una mi to bio gra fia (…)
consuo na con le voci che ris pon do no, e chia ma no, dal de ser to sim bo li co nel
quale sono state confi nate le sto rie del senso dal pre va lere per va si vo
dell’unico rac con to oggi ca pace di fare la sto ria e di ren dere fun zio nale a sé
ogni altro rac con to  : Mon sieur le Ca pi tal, che mi pia ce rebe tra durre  , con
una sfu ma tu ra re li gio sa, il Si gnore, il Ca pi tale ». 

72  Mà de ra (2010 : V-XII). « Reich parla an co ra al fu tu ro », dans W. Reich, La
fun zione dell’or gas mo, Milan : Il Sag gia tore.

73  Dans le cou rant jun gien nous pou vons éga le ment citer dans cette dé‐ 
marche les tra vaux de James Hil l man, de l’amé ri cain Renos Pa pa do pou los et
de l’ita lien Luigi Zoja.

74  « Nella cura bio gra fi ca si gni fi ca aver di mira l  ’av vi ci na men to delle scis‐ 
sio ni tra sé e sé, tra sé e gli altri, tra sé e il mondo. »

75  « Si, il vero Sé esiste, anche se non è qual co sa o qual cu no, o un’is tan za
psi chi ca con un conte nu to de ter mi na to; il vero sé è il rap por to della per ce ‐
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zione e dell’au to ri fles sione con gli altri e con il mondo. È la ri fles si vi tà
dell’in ter di pen den za, dell’in ter in traes sere.Sto ri ca mente, bio gra fi ca mente,
tem po ral mente e spa zial mente sempre di ver so, e tut ta via sempre uguale in
ques ta sua forma di cor re la zione e di strut tu ra di pun tua zione consa pe vole,
di ap par te nen za co mu ni ta ria e di ele men to della bios fe ra.

Il rap por to varia conti nua mente, ma il rap por to in quan to tale è eter no, e in
ques ta in ter re la zione è la ve ri tà. Pren dere di mo ra e ri fu gio in ques ta consa‐ 
pe vo lez za è il puro pia cere di esis tere, è la buona sta bi li tà dell’anima che co‐ 
nosce il pia cere ben pen sa to.

Ques ta ha tutta l’aria di es sere la mia vera casa, quel la che avevo cer ca to in
tutti i miei anni : devo fa mi lia riz zare con lei. Fare ami ci zia. »

Français
Pro fes seur de phi lo so phie à l’uni ver si té de Milan- Bicocca (Ita lie) et psy cha‐ 
na lyste à orien ta tion jun gienne, Ro ma no Mà de ra a dé ve lop pé tout au long
de sa car rière une nou velle ap proche thé ra peu tique et théo rique, à la fron‐ 
tière entre l’hé ri tage de la psy cho lo gie des pro fon deurs et l’essai de re nou‐ 
vel le ment des pra tiques phi lo so phiques, qui prend le nom d’ « Ana lyse bio‐ 
gra phique à orien ta tion phi lo so phique » (« Ana li si bio gra fi ca a orien ta men to
fi lo so fi co »). Dans cet ar ticle, nous nous pro po sons de pré sen ter au pu blic
fran çais l’œuvre de Ro ma no Mà de ra, en la met tant en re la tion avec les dé ve‐ 
lop pe ments du mou ve ment psy cha na ly tique et en nous ré fé rant plus spé ci‐ 
fi que ment à la psy cho lo gie de C.G. Jung.

English
Ro mano Màdera, a pro fessor of philo sophy at the Uni ver sity of Milan- 
Bicocca and a Jungian psy cho ana lyst, de veloped through out his ca reer a
new ap proach to ther apy and the ory called “Philosophically- oriented bio‐ 
graph ical ana lysis” (“An al isi bio grafica a ori enta mento filo sofico”). This ap‐ 
proach stands at the cross roads between in her it age of depth psy cho logy
and the pro posal to renew philo soph ical prac tices. This paper in tro duces
the work of Ro mano Màdera to a French audi ence by re lat ing it to the vari‐ 
ous de vel op ments of psy cho ana lysis while fo cus ing more par tic u larly on the
psy cho logy of C. G. Jung.
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