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IJne sociologe de la désesl)érance :

parudisme écononaique, trutte de

Jocelyne RoenRT
Hautes Etudes Commerciales - Liège

I_.a sociologie afronte sdfir îesse celui qui la
pratique à des réalitis rudes; elle désenchante.

Pietre BounorBul

Une sociologie de la désespérance

La question du déterminisme, d'une pârt, ceile de la rationalité des choix
individuels, d'autre part, constituent, pour la sociologie, des enjeux
fondamentar*. À I'heure actuelle, les événements sociurl* 

-qo. 
,o.r, 1.,

fusions et suppressions dlentreprises nous incitent à vouloir comprendre la
part de déterminisme et de radonahtê consciente dans les actions et les
choix opérés.

Il nous a dès iors semblé utile de préciser ce qui dans I'analyse de pierre
Bourdieu pouvait nous aider à appréhender les jeux de pouvoir, le poids
des structures et le niveau d'autonomie des acteurs. La. so.iologi.
déterministe de Bourdieu privilégie les rapports de classes. En dénorrç"'rrt
la domination de certaines catégories sociales sur d'autres, les situatitns
d'exclusion et de marginalisation, Pietre Bourdieu démonte les
mécanismes qui conduisent certains groupes à reproduire inconscienrment
ies inégalités.

Nous souhaitons poser I'hypothèse selon laquelle pierre Bourdieu
construit sa sociologie sur des bases qui i'amènent à analyser les actions
sociales sous urr angle parfois contradictoire. En effet, si la sociologie de
Pierre Bourdieu peut être qualifiée de déterministe, en ne laissant ou. o.,,

F,euue ù lInstitat de lociologie - 2002/ 1-4
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de choix aux âcteurs sociaux, le sociologue â, surtout dans ses derniersr ,écrits, accordé' "ï TpoT"nce de pt.-i., ordre aux individus, et ..-i ,jrrâvers la méthodorogie adoptée (importance des disiours, des entretieni ,

et les conceprs retenus (str.atégie, intérêq capitar). u". 1"". rryp""# ,

guidera notre analyse: il-s'agit de ra place àe lhabito. .orrr-É'dré;;
explicative de la logrque de reproduction de1 inégalités ;r;;; ;",.ode dépasser cerraines conttadictions iiées à b pïace âe |individu et à Ia ,possibilité qui Iui est reconnue de poser des actËs .orr..i.rr* et ratjonnels
face à un déterminisme implacable.

* 11 Lpp"trît cependant difficile de remettre en câuse lapptoche deBoutdieu. En effeq à ra iumière des recherclr., ,.i."rinq,r.s et des diverses
1!serv1ti.onS(spontânées>quio'l.Poêtrefaites,lep"ià,î.,déterminismes et des structurËs se révèle énorme. Les possibilités desmoins qualifiés sembrent bien souvent sâns issue,les positions de certaines
assemblées de_responsables relèvent d'une..rtuirr. *iur.irrira> accréditantun état de fzit et une situation d'immobili.-..'è.f.ndan! certainsindividus sembrent moins déterminés que.d'autres, à moi'ns quîs ne soientdéterminés à I'être moins...

Nous allons cependant voir ra difficurté qu'éprouve Bourdieu àmaintenir le tejet de toute stratégie et acrion cônsciente dès individus.Pour lui, seuls res gïoupes et leJ institutions semblent déveropper desstratégies.

or, ces groupes nrexistent pas de manière totarement indépendante. cesont ]es individus qui façonnent- pâr reurs actions et interactions, ra vie desgroupes et des institutions qui les amène à se positio.rrr., d. telle ou detelle manière.
Pour dépassef cette contradiction (a reconnaissance, d,une part, desindividus et la négatil:, 

.9'u"Tg purr: d: t.rrr, forriiiUre, d,actions),Bourdieu fait appel à r'habitus. L'introduction de ù ,rre.ri. de l,habituspefrnet de comprendte comment se pâsse ra reproductio. a.s inégarités etdes rapports de dominarion et de repondr. a iu q*J;; de savoir si lesindividus élaborent consciemment ou non des ,ouugi.r, voire définissentrationnellement des actions à mener. Nous reprendrons certaines citationsde Piere Bourdieu 
"p.d: monfter que re pôi,', a. ',.o. .'unge seron lesgroupes sociaux, que I'habitus joue son rôle àe manière diffétente selon lesgroupes.

un autte moyen, ké. àra théorie de I'habitus, pefinet au sociorogue decomptendre la position contradictoite des iniivid,r, aai..mi.rés par lest3:qt.: mais disposant cependant d'une cefiaine latitude d,action. Ils'agit de la maîtrise des règres àu jeu. ceile-ci varie seron t., gro..rp., et est
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hée à.la notion d'intérêt. Cet intétêt, médiatisé par l'habitus, he setait

cependant le plus souvefit qu'inconscient..'

i"u prémisses sur lesquelles Bourdieu fait. reposer sor analyse

sociologique expliquent le peu, voire i'absence totale, de possibiJités

laissées-aux individus d'être maîtres de leurs choix, Pierre Bourdieu tejette

en effet une sociologe qrx privilégierait comme objet d'étude la pdse de

décision, tant il crùnt de répondrc à Iz demande naïve de chacun et

d'oubliet que ces choix n'appartienneflt ( pas âu sujet qui les accomplit

rnais au système complet des relations dans lesquelies et pâr lesquelles elles

s'accomplissent (...) les relations sociales ne sauraient se réduire à des

fapports entfe subjectivités animées p^f des intentions ou des

'moti.rations' parce qu'elles s'établissent entre des condidons et des

positions sociales et qu'elles on! du même coup, plus de rêalrtê que les

sujets qu'elles lient >2.

Chaèun d'entre nous fait avec les moyens dont il dispose dans des

cadtes déIimités, et ce en fonction des lessources dont il dispose et des

slfuctufes qui limitent ses possibiltés. À certains moments la théotie de

l'habitus semble infalsifiable, parfois tautologique ; à drauttes, elle est

rematquabie tant elle sembie juste et présenter une possibiJité de

compïéhension et d'exp)ication inégalée; à d'autres encofe' elle semble

impossible à croire quand on entend les tationalités et stratégies cyniques

qui se déploient allègrement dans tous 1es gtoupes sociaux.

On sent chez Bourdieu, à travers la dénonciation des inégalités, le souci

de ptendte la défense des plus démunis, des marginaux. Ceci apparaît

particulièrement dâns ses derniers travâux et dans ses positions politiques

et scientifiques des dernières années. Il y a aussi son souci,de souligner le

désaroi des classes moyennes qur, après avoir ( investi > dans l'école afin

que leurs enfants occupent des positions sociales plus élevées, se trouvent

trompées devant une dévaluation des titres scolaires et un marché du

tarvail. des plus compétitifs. On ne sait pas si le refus de Boutdieu de

concevoiï chez les individus des stratégies conscientes et des actions

rationnelles est dû âu peu de moyens dont certains groupes disposent ou

au poids des structures qui ne pext qu'aveuglet tout individu, q.t:l que soit

le gtoupe auquel i} appartient. A moins qu'il ne s'agisse de voir dans ce

refus le rejet systématique de toute rationalisation à posteriori effectuée

par les acteufs et le rejet de ce qui tessemblerait trop à une sociologie

ipontanée. Les discours des individus, matériaux de recherche privilégiés,

s" voierrt alots décryptés essentiellement selon les prémisses de Ia théode
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À certains égards, Bourdieu place les individus au centre de ses
préoccupations en développant une dénonciation des inégalités, en étant,
attentif aux discours, en scrutant le moindre geste de ses sujets d'enquête;
à d'auttes, il nie leur présence efl ne leur donnant d'existence qu'à o".,r.r*'
des groupes et des classes, en les voyânt comme agis par des mécanismes
impitoyables. Et c'est là que nous appataît <désespérante> I'approche de
Bourdieu, à I'image de la < désespérance > du monde qu'il anaiyse.

Nous retrouvons dans son oeuvre la tragédie du sociologue attentif à'
maintenir une vigilance scientifique, mais confronté de manière
peffianeflte à un objet social en mouvement. Nous y retJouvofls la rigueut
scientifique de Durkheim dans I: suicide, mais également les poritiorn
normatives et politiques qu'il fle peut s'empêcher de prendre. Èoutdieu
n'échappe pâs au dilemme qui, selon nous, pârcoufi son analyse.

Après avoit tenté de présenter la multiplicité de l'æuvre de Bourdieu,
nous reprendrons certairis concepts qu'il efnprunte au monde de
l'économie. Pattant de la question des choix des individus, les concepts de
strâtégie, d'intétêt et de matché retiendront notre attention. De même,
nous évoquerons I'approche que Bourdieu fait du pouvoir et de I'intérêt au
sein de I'entteprise, et ce dans un contexte où les individus sont
déterminés par les structures. Nous aborderons la manière dont Bourdieu,
par Ia théotie de I'habitus, explique I'incidence des strucnrres sur les
individus et les groupes sociaux.

Nous n'avons pas résisté à I'envie d'évoquer lz question de
I'individualisme méthodologqr., telle que la 

-développe 
Raymond

Boudon, afin' de montrer les divergences de pointr ài vue. Nous
évoquerons succinctement ce point, car notre qn.rtlotr de dépat relative
aux choix et âux actions rationnelles est I'objet de positioni largement
divergentes de la part des deux sociologues. Même si ces diffétences
semblent pouvoii être nuancées, même si I'individualisme présenté par
Raymond Boudon est un outil de recherche au même titt. qrr. i".
situations < idéal-typiques >l de Piere Bourdieu, le rôle accord,é à I'individu
(socialisé) par chacun des deux sociologues se révèle bien différent. Sans
qu'ils ne se citent I'un I'aufte, on ûe peut s'empêcher de voir se manifester
dans certaines évocations leut opposition.

Nous terminerons en soulignant I'importance âccordée par Bourdieu à
ra relation entre le sociologue et ses < sujets > d'enquête. Nous
soulignetons également combien le rôle du sociologu e, attachl à démonter
les mécanismes de détermination, est perçu par pietre Bourdieu côïnme
tragique et désespéré.
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Une sociologie multiple

: La sociologie de Pierre Bourdieu nous âpparaît multiple à plus d'un
tiue.

Le nombre de thèmes abordés contribue, ceffes, à tendre compte de

cette divetsité : I'Algérie, l'école, ie mariage, la vie quotidienne, la

reproduction des inégalités, l'exclusion, I'Etat, pow n'en citer que

quelques-uns. Mais la réflexion et I'analyse ne s'artêtent pâs 1à. Il s'agit

également, pour Boutdieu, d'effectuer une sociologie de la sociologie,
d'analyser la pratique et < le métier > du sociologue, de se [vrer à une

sociologie de la connaissance, en analysant la méthode sociologique, les

techniques de recueil d'informations et leur impact sur les résultats des

recherches entreprises.
La diversité des approches apparaît également dans le nombre de points

de vue adoptés : celui du philosophe, celui de l'économiste, celui du
sociologue, celui de I'historien, celui de I'anthropologue. Chaque question
posée ouvre la porte à une série d'interogations qui se rapportent elles-

mêmes à des < champs > disciplinaires diversifiés. Nous voudrions plus
spécifiquement mentionner ici le souci de Pierre Bourdieu de liet
ethnologie et sociologie et son recours à I'histoire: histoire des familles,
histoire des pratiques et des comportements ; mais aussi la réf&ence à la,

pensée et âux concepts économiques, I'interogation coûstâ{rte quârit au
poids des structutes et du déterminisme, la recherche d'une théorie, celle
de I'habitus, pemettant de comprendre cofirment les individus, dans des

structures spécifiques, agissent.

La multiplicité des points de vue nous renvoie à une autre distinction
qui nous semble caractériser I'ensemble de l'æuvre de Pierre Bourdieu.
Celle-ci se définit à la fois cornme intrinsèquement scientifique mais aussi

cofirlne politique. Cette double approche nécessite, d'une part,l^ distance
épistémologtqo.,la ruptute avec le sens cornmun, mais aussi, d'autre pârt,
la dénonciation des inégalités et des mécanismes qui les reproduisent. Les
deux aspects sont présents dans toute I'analyse sociologique et.lton ne peut
nier les valeurs de noffe auteur, lesquelles orientent le choix des thèmes
abordés et |analyse effectuée. Mais, ce qui nous semble spécifique ici, c'est
qu'à travers ce-s deux aspects intimement liés (scientifique et politique), la

rigueur épistémologque et méthodologique est I'objet d'un incessant

ftavztl,dfin d'éviter une sociologie < spontanée > et << natve >r.

Ce souci de vigilance méthodologque explique Ia. diversité des

techniques de recueil de f information et la nécessité de précision qui lui
est associée. L'origine sociale exerce un poids important sut les pratiques
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82 J. ROBERT

observées. Il s'agit alors de s'interoger sur I'origine sociale du père et de la
mère, mais aussi de soulignet la position des gtands-pârents, de se poset la
question de I'incidence des génétations précédentes. Le nombte d'éléments
à prendre en compte est élevé, la richesse des informations importante,
i'analyse détaillée. Cette exigeflce à un prix, celui du temps nécessaite au
recueil des informations, à leur znalyse, ainsi que I'importance des moyens
à développer. Cette exigence, vu son ampleut et les moyens de réalisation
parfois limités, n'a cependaflt pas toujours pu éviter les critiques. Mais le
travail du sociologue n'est-iJ pâs toujours uri trâvail inachevé ? Ne devrait-
il pas toujours être un travail en perpétuelle reconstructjon ?

Une analyse conradictoire

Pour Bourdieu, les individus ne semblent, le plus souvent, exister qu'à
trâvers les luffes entre dominânts et dominés. Seuls les individus des
classes sociales privilégiées semblent disposer du capital leur permertant
d'utifiset consciemment les ressources dont ils disposent et d'élaboter des
stratégies. Ceci nous amène à mettre en évidence une contradiction. En
évoquant les notions de stratégie, dlntérêt, de capital, à travers le discours
des agents, ces derniers sont néanmoins le plus souvent ptésentés cofirme
totalement déterminés, privés de la moindre possibijité de poser
consciemment, dans un contexte social déterminé, une action rationnelle.

certes, on ne peut confondre les moyens d'analyse utirsés et la, rêahté
de la situation observée. Citons, par exemple, le recours à la terminologie
économique, associée à la dénonciation du champ qui ptomeur cette
terminologie. Face à la nécessité de décrire et de démonter le mécanisme
de domination d'un champ sur I'autre, il peut être nécessaire de tecourir à
la logique du champ qui inscrit sa domination afin de comprendte la
manière dont les choses se passent, mais I'emprunt à la terminologie
économique nous semble aller au-delà. comme si rien n'échappait à Lz

logique économique, la terminologie du champ économique devient outil
d'analyse sociologique.

L'importance accordée aux structures conduit Bourdieu à concevoir un
individu qui semble privé de possibilités d'acrions conscienres er
rationnelles. Pourtan! si cette situation existe, on ne peut nier que bon
nombre d'entre nous se trouvent souvent amenés à se poser la question du
meilleur comportement à âdopter, des paroles les plus adéquates à
prorioncer, de la meilleure attitude à prendre, et ce d'autant plus que la
situation est nouvelle. Mais si réflexion il y a quant à I'attitude à adopter,
c'est sans doute selon la ou les formes spécifiques laissées aux individus.
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Agssant en fonction des capitaux économiques, culfirrels, sociaux qu'il a
'in?agrer, I'individu n'aurait d'autres possibilités que celies laissées par

irr"fri*r. Ne serait_ce pas alors une évidence que de dire que nous

,gru,]* .r, ron tioo d. ïos connaissances, de nos manières de faire et de

neflser âcquses âu cours de notre socialisation ?

""L'ilil explique comment les individus agissent d',ne certaine

-;J;; ,^r* qoiil jugiss. d'un choix conscient. Les individus ayânt tntêgr-ê

certaines manières aJfnir. en fonction des stnrctures où ils se trouvent' de

i.* eao.ution, agissent, se tfouvent 1à où il faut sâns que ce ne soit

nécessairemeût le résultat d'un calcul'

I-tt < sujets ts sonl en réalité fus agettfi agisrunfi et connaisants dotés d'un serc praliqae ("')'

ysfineLcquis de préférenæt, de pincipesje uision er de diuition (ce que l'on appelle lordinain

an goût), de rtrucfuret *gnitir* arrnitut (qui sontpottr /'esstrtiet te produjt de l'incorporalion des

stàctuis objectiaes) et ie scltènes d'acîion-qui oienîenî la perception de la ituation et la nponst

adaptée. L'habitas e^rî cetle sorte de nns pratique de ce qui e$ àfaire lay une situalion donnée -
* qu, l,oo appelte, en spor.t, k nu iu jeÀ a.rf d'anticiper l.'auenir du jeu qui est inscrit en

poàûlb dooi t,ltntprlriot dujet (...) te sey dujeu deuient 
/e 

plu en.plus néæssaire à mesare

'qor, ,o**, c'est le cas en France et aussi au iapon, let ftièret rc diue.rsifent et se bnuillenî

innnent choisir antre w élablissement en renow- qai déclhe et me éc1/1 refuge en ascension?)'

L, *onrr*rots de la boarce des ualears scolahts nnt dfficiles à anticiper el ceux qui peuuent

bénefcier (...) d'une irfonnaïion nr hs cirlaits de formation et l€ff rindement ffirentiel, actael

etpotettiel,peuaentplicer au mieux leurs invulissements scolairu et tirer le neillearproft de leur

,op;tot *ninl.

Et voici I'habitus directement lié aux possibilités de calcul, de tationalité'

Le recours à I'habitus, qui permel aux individus de se situer là où il faut'

comme ii le faut (et ce àmme si le comportement adopté était non voulu,

natutel), pefmet de décrire un système totalement déterminê pzt Ia

maîtrise d-es capitaux économiques, sociaux et culturels que les individus

possèdent er, 
'forrrtion de leur position sociale et de leut héritage

à.orro-iq.re, social et culturel. Des changemerits peuvent cependant.avoir

)ieu, cat les limites du système étudié sont floues et la mxge de liberté

laissée aux individus varie. Cette marge dépend cependant de la ]iberté

laissée par I'habitus.
L^ âé^arrhe de Pierre Bourdieu se révèle à tout le moins complexe,

voite à cetrâifis moments contfâdictoire. Il s'agit de développer une

sociologie déterministe qui place à la fois les stnrctures de reproduction'

mais arissi I'individra u,r'..rit . de la démarche. Pierre Boutdieu cherche

dans l'éducation et la position sociale des familles les éléments

d,explication de la ,eprod,rction des inégalités, alors que les lieux de

socialisation se démulkp1ent et que le changement constitue la ttame

d'existences multiPles'

I
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Mais explicitons les empn:nts que Pierre Bourdieu fait
économique avant que d'en montrer les limites.

Les emprunts à la logique économique: stratégie et intérêt, du
modèle aux pratiques

L'analyse de Pierre Bourdieu s'appuie sur de nombreux concepts.
économiques.

L'utilisation de ces coflcepts pennet à Bourdieu de mette I'accent sut'Ia",''r
situation des individus démunis face à un modèle économique insensiblg:,,'
et calculateur, tout en soulignant cependant que le champ économique est 

,

composé de sous-cham,ps aux logiques distinctes. L'individu est prii dr.r, l

un jeu de rapports de domination, cyniques et sans scrupules ajouterions-
rrous, qui constituent un râpport de dominants/dominés, créant le rejet et ,
I'exclusion. Cetre description est-elle celle d'un ( type idéal >, outil de

Cet extrait confère à la famille cette aptitude à accomplir des actes
rationnels en vue d'atteindre une fin en fonction des moy.ttr ftiens et
stratégies) qu'elle peut mettre en æuvre. Ce comportement économique
est construit à posteriori en fonction des études réalisées. On pàut
éga-lement penser qu'il s'âgit d'un modèle éiaboré à priod et respectârrt 1..
règles de la logique économique. L'action des familles r.mbl. bi.r,
rationnelle en opposition avec la situation plus que déterminée des
individus.

recherche par rapport auquel nous pouvons citer différentes situations, ou 
-r'

est-eile plutôt une description de Iz rêahtê.? Elle nous semble être tantôt
I'un, tantôt I'autte. 't'','.'

Parmi les emprunts au raisonnement économique, un premier concept '
que nous souhaitons retenir est ceiui de suatégr'., urroËié dans I'extait
suivant à la notion d'investissement: ,,',

écrit Bourdieu, sant des corpt (corporate bodies) aùnér d'une torle de conatur, au
uns de SpinoTa, c'ut-à-din d'une tendatce à perpétaer hur âhv socia/, aaec tow set pouaoirs el
w piuilèges, qui ut au pincipe du stralégies de repmduction, ttmtegiu de jïcondiié, stratégies 

.,

malimonialu, ilrategies ruccerorale4 strategiu iconomiquu et enfn et trtrtout stratîgiet .,
éduutiaet. Elhs intestisrcnt d'autanl phs darc léducation solaire (..) q* har capital artùrcl
est plut inportant er qae le poiù rclatf de leur capital cuhanl par rapport i hur capital
étonomique e$ plw grand et ausi que let autnt stmtêgier de npnduction (notanneit les
tbatégie: tuccessorahs uitattt à la lransmision dincn du capital écononique) sonl moirc eficaces
ou moins renlablu relatiaemen/,
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.

:i.,L,extrait 
suivant nous pofte .à 

penset quq la description présentée ci-

dessus se réfère à rrn modàle qui.rôrx p." et de comptendre I'attitude des

?t*ut;;;;;lus particulièreme"t des < familles ptivilégiées > :

1,;,, 
Ce modèlr,'qui peut paraître trÈs abstrait, permû ds cor@rcndre liflthît ffoisant qua hsfanilles'

;-,:: eî turtout trr fu*a,r pîikgii"l, p'#: t:!tÏ d: hs janiks d'intellectuels' d'en'reignants o, dt

. , Tyembns d, pnfrOons il"iif^itt,ptit* à l'éducation âans totts fu pay auancés' eî sans doute au

Japon plas qae partoui'"aiie,oo'; ;t pr*.rt de mmprendn aut.ri gae les phr.r hautes inslittrliont

scolaircs, ælks qai ;;dr*;t' atix plus hautei poitionl màales, soient de plus en plus

complètenent n*rprnîiipli--n, ,ryolm du catêgoies pùilegiées, et cela aussi bien au lapon ou

on) Éux-U rfu qa'en Francl'

T.a norrtsuite d,intérêts tfouve ici une explication dans le processus de

reproduction (qui i^i*'" ttp"ndant une certaine place aux chanpments)'

d,une part, et d"rrs i. rô1à des institutions, d'autte pârt' Il s'agrt d'une

concrétisation du Àodèle qui pelmet à Pierre Bourdieu d'expliciter les

comportemeûts et attitudes de ces familles'

Mais ra notion ïr"icra, est à rerativiser. L'intérêt, tel qu9. le définit

Bourdieu, ,. ae*"[oe de celoi des uti]itaristes' Et Bourdieu d'en donner

;;;;;. q..r. I'acteur peut, à tïavers les < tègles du jeu ))' se montrer

àésintéressé :

I-es agerts qui se battent pour du fns con:idhées peaaent itrt possédés par æs fnt' (") Itur

nlation à tafn *r;;;;;i;ettpat du nut le calcul'conrcient d'uiitit{ qw leurprête I'atilitarisme'

phitosophie que l,on .piii, ,ïir,;ty 
1ax ytions des autres.Ik ont k sens du jeu ; par exenple

dans des jutx rù;t't'";; être <désinréresfisD poar riassir,.ils peuuenl accomplir, de maniàre

Çrrànârn a*ntéhrée' des actions conformes à leurs inlérêtso'

La notion d'intérêt est ici ttaduite efi terme d'intégratiofl et de mise en

æuvre des règles du ieu'
Une distance est également prise par tlpP-ott à i'< économisme >' en

menant laccent ,* tùïrr..rce d"intérêir rp{.inq"es en^fonction d'univers

distincts , n L,évolution des sociétés tettd â fure apparaîtte des univers (ce

q;;^pp.Ue des champt) q"i:l:.d"t lois propres' qui sont autonomes

(...). on est ici 
^"" 

;rip;dËs d. l'économisme qui consiste à appliquer à

i"i ;i "î# iJ-";r" J' carâctéristi que-du champ 
.économi 

que >7'

À tit . d,.*.rrrpi" de cetre diversità, Bourd"ieu lite denx < champs > qui

"d;Ë;; 
a., ,agio i"".rr". à celles de l'économie: le champ artistique et

l. .ha*P bureauctatique :

L,atl pur, nalt forrne d'art uêitabh ælon lu nomes rpéàfqyes dtt cltanP autL'tLtile' refun ks

' fns commercialet' 1")ît " 
*"""e yr la.b.an 4n" îolioido*ettale qui e$ la nigation pa la

dénégation) d, f é;;;;;, t que nal n'entre ici s'it a des prioccupations.nymerciales' Atlre chanp

qai se constilue ,r;;;;";r';; ntne tge de dénégati,i dt 
TtiUret 

: ! chanp bureaucratiqae' ("')

I-a repr{seûatio, ;ii, ,hra buni)ctatique întend se donner et donner fu hi-nêne est linage

d,ax uniuers drr;;;'Li j,riâ.rr*a, est le seruice pablic ; un uniters dans lequel les agenls
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toriaux n'onr pas d'inrérêt perconnel er sanifent hurc intérâtu propres au public, au reruiceà /'uniuercef .

iY*. :.Y:O:'._"_ ::trt,produit une forme dïntérêt < qui, du n.iij :i;il,;,. On re.*, ss rvruLtd

ffi j""if:,ir:**ï*^.1^."r,"p:?::iu".:T-.d3sr3tàress.-:;;ï:--"uvrrrLrrL : I (

;,"-1t1: lblyrdité, ,-iiqy. de realisme, fotie, etc.)"r. I,.*.i."..,Ïi'intérêg si elre est rerativiùe, n'en "r,."pË**il;; ##;:::
Intérêt et désintéressemenr

Plus encore, ce désintérêt semble
rappelé, et des sanctions mises
désintéressement ca4 écnt Bourdieu, (( on fie vit pas impunément sousI'invocation permanente de la .tr"r*, parce qu'on est pris dans des

calcul de désintéressemenr, I'intention ."r."re. aî.,ffi "il; rJ;r.'$' Jde monffet qu'on est capable de la surmonterr>r3.
cependant, le doute subsiste : << des univers sociaux dans lesquers ledésintétessemert est la norme officiene r1 ,o:dr_.pu, pou, 

^ut'îttégis depart en p^rt pM le désintéressement: derriète i'uppirerrce de piéié, deverhr, de désintéfessemenr, il y 
^ des intérêt. ,;'dtr;;;mouflés, et re

i5rum.i:,:m.:e,leme,,ile servire'r d.l,È;;, i'"J, u.,,,i cerui qui

ii'6ésintérer
i, èstée sar

I

ili
il

li

t.

,tlrr

comme nous venons de r'évoquer, pierre Bourdieu montfe or,il .",,r;,i
:;ïiï i:T:-i:ï: {'1ct9s 

désintéressés er une "p;;;il; l. i5*;i,champs à I'intérêt éco1o.mr1ue. cependant, cene porriurute;;;;p^ ffill
::iï:S:, j :: "*13:*:':,F" 

.*t cetains 
".tà, ae,i,,iJ,.,,e, peuvent.,être liés à un intérêt symborique. ro,rt a*e serair dès lors uui"iriJiii,fitl

T:tïr,J:1.)oï.^::lt l::_:;": dans une phitosophie a.l, .o,,*.tence;,it ,;est,évidenl (.) que toutes les acrions âppâremm"",-aeiîI;:r"rj;i.
cacheronr des intentions de maximiser une roÀ" querconque"à.îîir,i:,]''.

Même dans un univers où ra norme est re déri";;;;;;:;q h recherche,:,,de profit est susceptible d'apparaître. Elle est alors dJ;;Ë;;;;ffi:..
normes explicites ou des injonctions tacites >11. .::

Mais face à lk évidence > des conduites < intéressées r>, dans le cadre ,d'une philosophi" i. -iu conscience, er de l'existencl;;;;*.;ir; .,symbolique qui <radicarise.en querque sorte Ia mise en question de Ia,.,

i'"::-ï5', f,'^,::1:-1', ]es 
pi''s, '^i",., (J ;;;;;;r';;Ë;r*àoî ,suspectées (...) d'être 

.inspirées p 
^, 

r^ ,rrhuÀJ aipr.ar'rËiï6.'il ',i
:i,i:3,"ï"0"'^::l:*:u:ï!i:lu,Pierre-lo:idi;;."";;;Ïililî""î,,,1iexpliquer les conduites désintétessées. L'h^bi* ";;;.;ii'.T-n:JïiJ " .

3T"1,,îT,1,.^,.r:::1il.f- 1ïi"ru1.s 
sées. qui n,oni ;;-il nd"* ;;, t,,,,

ir,"ttaoott^il
i:. .. llexistenc
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nismes et qu'il y a des sanctions' qui rappetlent à I'obligation de

14

téressement >'-'

.u:'#'i:iiÏli, 
"u"^' ra description TêT: ,* j::::::'#:":,:i

i{:i:/i.(JÎ} r-çuvuvv' ,r le désintétessement. Des acteslj:l.ocsité de sanction pour mamteil -*Lr^
,Ëlif;rJlffi: r"it 1r aJ". possibles sans sanction ? La question semble

I ::'ff:ËÏ;i;ï;"pra, les prémisses qu'il po:? uo travail u"'i"10.s'1i::

l,ir;.j""i*- te' czràctère. conscient d3_s 'îg:1i: f:..::":"_:::i:, ii;i,l'fecoûnalu"-.t' .-o"-":-",r^-:;^^ ; -^ tieu recourt à la

""i;*"irÀ.e 
d'univets où domine la notion d'intérêt' Bour<

,',,notion d'habitus';;-;q+'. l^ ::TTf:"::^ 1:11*;Y .T,:iirtl:: qu'il p.,rt y',,
ae cerAinS i,i

..;.r".:i"tiiË;" .J;;, 
-i,iai"ia"'- 

sont plus que d'autres susceptibles

r,d,élaborer a.u *t 
^ta'fr, 

,un*o"*fois remettte erl câuse son parti pris de

'Ïr"rï rtaAs. h aussi"il s'agit de ûuancet I'analyse'
-uer4--' - -

.,, <Les .sujets, ,orrr.r, àalttê. des agents agissants et connaissants dotes

d'un sens pratiqu"i'j, svstème utqoiu ,ft"ltt-t"Ïlt1.lî TÏ:l';.*r-, ï;;;Hd;]L"i;d.l'on app.elte d'ordinaire un goût), de structures

i:' cognitiv., a*^tiJr'à;:;"t po*i"rt"ntiel le produit de f incorporation

,r,, des structures "UiàË*"t) :; 
de schèmes d'action- qui orientent 

'a
.' perception de t" 'i*utlo" 

et la réponse adaptée>16' et Piere Bourdieu de

.'prendreuflexemplequinepourraitpasmieuxillustrerlalogique
économique.

L.ts mouutmenX de Ia botrse des ualeafi scolains sont dfficites à anticipei et ceux qai peuaent

bénefcier, à lraoers n'ii'*itn' p'rents'frères ,tt,sûuff' eI'' ou leu's telations' d'ane inforznatiott

sar les circuits d, fr*1";;r,;;;'hu, noldrrrot d.fférentiel, actle! et p,te.ntie!, peuuent placer aa

mieux leurs lu*rtlrrr*ni, scolaires eî tirer le nitkar parti de hur capital,aitarel' C'est là tme

d*s médiations , o*rlrr"i*i*irt"to dorrit, nttr;" -i, ,aot, - r rittache à f oigine socialet''

DanslasituationoùilsSetfouvent,disposantdesressourcesdontils
airp"t."a, les individus sembleraient donc pouvoir mettre en ceuvre un

."ttuitt nombre de sttatégies'

Nous devons ..p".rai'.r, reconnaître ici que cette volonté varie selon la

situation socio-é.olî-rU:"t, taux de chôàage, sit*ation de 1a sécurité

sociale,interventionsdemandéesâulentteprises''intétêtsdansles
équilibres politiq't"'l 'i*utio" 

budgétaire' "tt' 
btt s'attendrait à ce qu'un

développem*n, a" 
'tu- iog'q"t dtî "g"t't' 

(dans une 
' 
situation sociale

donnée, dispofant d'o" huËitos spécifique) soit mis en évidence'

Qu'il s'agisr. d.;;;;;att ""à 
intéies*és ou désintéressés' les individus

sont liés âux ,rirr*r., dans lesquelles iis se t(ouvent. c'est p2,f

l,intermédiaire de lî;bi t; q..r" l. poids des structures se manifeste dans les

activités quotidienn*. Si #."ot,'ie il y L, cette autonomie est 1iée à ce que

les structures, que médiatisent les habitus' laissent d'autonomie'

) va pâs saô(,,i
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En conclusion, << si le désintéressement est possible sociologiquemenq rï
iit:par. Iz rencofltre entre des habitus prédlsposés

des univers dans lesquels le dé'sintérerr.ir.o,
ça ne peut être
désintéressement
récompensé >18.
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L'habit's perrnet a'x individus d'agir conformément âux règles du jeu,
et ce en fonction de leut position dans le champ et des capitaL ao.ri it,
disposent- Ils agissent ainsi de manière ,rai,,r.lle sarrs afficher de
rationalités spécifiques mais pourtant conformément aux règles du jeu en
vigueur dans le champ ; et de prendre I'exempie du joueur dJ tennis q"l ,.
trouve là où la balte va tomber, cat il a-intégré les disposid.; ;;;lesquelles il sait cornment le jeu se déroule. MaiJcette situation n,est-elle
pâs tout aussi utopique qu'un modèle de type rationalité économiqu. ?
Mêmç si on acceptele catactère flou des règiÂ, oo peut se demander dans
quelle mesure cemr maîtrise,des règre1 t'e.h"pp. pâs au plus gtand
:.oTbl:, et ce quel que soit re milieu de référenË. .? h, capitau*-dont
JJndwrdu dispose. on doit reconnaître le rôle de ra volonté, dans
I'acquisition, à un prix parfois élevé, des règles du jeu ( âdéquâtes ).

Marché, système scolaire et lutte de classes

.. certains champs semblent, pour piere Bourdieu, prus autonomes que
d'autres. Le système d'enseignement conserve une certaine autonomie par
f-apport au système économique. Le premier produit des connairrurr..J 

"tdes titres (de potée universelle) atois_qoe le second produit des postes
(aux changemeflts rapides en fonction de l'économi.). d" assiste, entre ces
deux systèmes, à une distinction de temps et de dutée: < à la différence
des autres systèmes, le système d'enseignement a une autonomie relative
fo.rte. par rapport à l'économie, donc une durée strucn:rale particulièrement
décalée pâr rapport à l'économie. une économie capitalisie peut âvoir un
sys tème d'ens eignement p artieilement médi êv aI >>1e .

cette distinction de temps se manifeste encore d'une autre manière :
< Le temps du titre n'est pas celui de la compétence : I'obsolescence des
capacités (équivalent à I'usure des machines) est marquée-niée p^t
I'intemporalité du tirre. c'est là un facteur supplémentairË ae décalage
temporel >20.

on peut cependant se poser aujourd'hui Ia question de cette autonomie,
et ce, d'autant plus que l'on se sitr:e dans d'auàes systèmes que le ,ystèm"
français. Par ailleurs, cette autonomie confrontée au marché du travail
nous ramène âu centre de Ja logique économique. Fait de transactions, ce
marché est le lieux de stratégies et de ruttes. il i'agit de < construire un lieu

I-tt
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ar/,



)glquefnenq
Cisposés xu
sement est

gles du jeu,
Lux dont ils
Lfficher de
s du jeu en
:nnis qui se
sitions par
n n'est-elle
nomique ?

ander dans
rlus grand
itaux dont
rnté, dans

omes que
romie par
ssances et
les postes
entre ces

lifférence
e relative
Iièrement
avoir un

manière:
ence des
riée par
décalage

lonomie,
système
u travail
tions, ce
: un lieu

;ï
r )rj

' uNE,socIoLocIEDEL{.pÉsP'spÉnawcB"' 89

sfi s'engendrent pratiquement les sffatégies > et de procéder à une

<,analyse des structures obiectives > :

't. Dè, que /ott pon aini h pmblène de la relation enlre le titre et le posfe comttte manfestation ay

' oirron de [ixpéienæ prit;qnt du r@port enhe le îenp: de tran{onza,tion de la techniqae, de

l,économie et de lénli, on )oit s, réùtnduire la politique (autrenent éuacuée) soas la forrue de

stratégie: indiuid.uelles qae les agents mettent en \eailre pLnr se defendrc conîre /exploitation ou

. bour"lexsrcer - dans is hrttts ie claoes quoridiennes -, pour obtenir h rendemenl maximam de

'hro titres ou tirer h plus grand prcft-de leurs Ptlter ; utt encufe soas la forrue de stmtégies

collecliaes, mises en oain par fu s1ùimts et ùsant à établir, par le conflit o.u la négocialio4 ane

relation garantfu entn h i;tre et li port , relalion qui est à chaqae.mum.eflt f etjea d'une l:t!r:, lt:
uendeurl de ftauail deuanl <fairc ialoir leurt titret > tandis qa.e hs acheteurt cberchent à obtenir

au noindre pix lès c@acites qae ces titn'r sont ænsés garaûiy't'

Ces stratégies se réfètent aux pratiques des individus :

Its :tratégies de nproduclion, et en particulier li,s rtrafégin de rcconuertion par hquelks les

indiuiduslu tes fanitles uisent à mainletir ou à atttêliorer leur potition dans f espace en

maintenant ou en augmentant ktr eapital aa pix d'une recônuercion d'unt erpèce de capital dans.

utte autn plus rentabk et/ oa plui tegitine (par exenph da capital êcowmiqae en capilal

rultan/)22.

Cette anaiyse englobe I'analyse des structr:res obiectives mais renvoie

aussi, impli.itement, â11 mécanisme qu'explique Raymond Boudon

d'agtég"tion des comportements individuels et à la présence sous-iâcente

de"ce'qu'on a pu âppelef les effets pervefs. Il s'agit de souligner le

fonctionnement du marché des titres et des postes :

On uoir qae h marchô despostes ffixs au titre rolaire n'a cesré de t'accroîtn, aa détinent bien

sur det ion-diplônés. I-.aiansfomation de la distibution des postes enh'e les détentettrs de titres

qai rctuln ainmatiquenent de l'acadrement du nombn de titulaimfaiî Qu'à chaque mLment

)ne panie des dénniurs ù titrvs (.'-) est uictirue de la déualualion2t '

Il est difficile de fle pâs voir dans I'analyse de Piette Bourdieu I'exercice

de stratégies conscientès et volontaires. Cependant, ces stfâtégies sont la

plupart du temps dépendantes des gtoupes et classes'

L.es rtrafegiu de reconaersior ne sont pas aulre chose qu'an arpect des actions et rvactions

perrnanenis par hquelles chaErc groapi lffiræ de mainlmir ou de changer sa posirion dans la
'structurv 

soiale ou,-p/us exailement, à un stade de /iuolution det sociétés diuifies en classet oîr

l'on nepeut consert qr'ro changeant, de changerpour coflJen'eîTn'

Un exemplç de cette dualité entre les structures et les démarches

d'individus socialisés est à trouver dâns l'anaiyse de l'école colnme lieu de

reproduction des inégalités sociales, de classement et de déclassement:

bt $mtegiw qrc les agenît enploient pour éuiter la déaaluation des tihts qui e$ corrélatiue de la

nuh;pficàioi'du tittrùiret, et dont on ne reconnaîl ordinairement qae les plus uisiblq c'eil-à-dire

tr, ;t*figiu collectiues par lesqrclles trn Srortpe doniyé dn.à mainllnir ott à atrgruenler les

,aaantasi acaltit, hvaint ainii ktr fondenent daw le décalage, partimlîàreneU marqaé dans
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certainu cotyoncture.r et certaines poiliow .roriales, enlre les cha)ces objectircment ffirtet à trn
mLrueflt donnri du renps et h arpirations réalistu qui ne sont pas antricbos qn, lr;,r;;;;;
autn état det chanæs.objecriues : ce décarage itt k plw ,onrroi l'ryrt d,un arci;n pairEpro'i|
tralecîoire indiuidaelh 

.ou 
c1llectiue qui se tmtuait intcrite nnne pltentialité itirarri ao^ iàporilion anîéiutre et dans la tr4ectoire corduimnt à ætte posiîion2t.

te poids des structures semble plus fort que tout, les individus
apparaissent déterminés. Pierre Bourdieu prend pour modèle ..triïu
système des particules en physique. Ir exp[{ue, à tiavers I'exemple ao"re
q3: "i "physicien 

(Àdaxwell), cornment un tri se fait entre les particules afin
d'équiJibrer la chaleur des particules et de maintenir un ordre dans la
matière. Les particul.r r"-bl.rrt dirigées p^t^:<un démon qui, parmi res
particules en mouvement (...) opère oo ù >26. De même, a piopo, d,,
système scolaire, celui-ci < maintient l'ordre préexistant, c'est-à-àhË r'écari
entre les élèves dotés de quantités inégies de capital culrurei. plu;
précisément, par toute une série d'opéruùo.r, de sélectjon, il sépare les
dé-tenteus de capital culturel hédté de ce,r* qui en sont dépouràr. r.,
differglcgs d'aptitude étant inséparables de différences sociales selon le
czpitalhênté,il tend à mainænir les differences sociales préexistantes ,,rr.
Cependant, cette référence est rapidement temise e' qrrËrtiorr.

L'image du dénor de Maxwell (.) estgnre dunepbitonphie de l,acrion tout àfaitfaure et
d'une uision nnsenatile.!u monde nciil (.). Enfa;a hr'agenh roion*, élèaes qui crtoisitteil
une flièn or une di:cipline (..) ne rtnt pa! dw particuhs iani:u à di form'nhanlquet et
agissant tous la contraifie de cauvr ; i/s ne sonl pat daaantage det sajer.r conrcients et
conraissants obâissant à des raisorc eî agissanl en phiie ,oornirrooi de caure, comme le croint
let deJenseurc de la RationalAction Theogfs.

comment les choses se pâssent-elles ? <'Les particules, qui s,avancent
vers le 'démon'portent en elles-mêmes, c'est-à-dire dans leurlabitus,la loi
de leur direction et de leur mouvementl 1.,ln".ip, de la location, qui les
oriente vers telle institution ou telre discipline u)0. u' autre phénomène
(qui remplace le < démon >>) est celui dà l'acrion des proflsseuts qui
classent les élèves et leur appliquent des systèmes d'Jppréciation qui
maintiennent les classements.

L''.nalog|e et le recour-s à_<Ia métaphore du démon est dangeteuse),
nous dit Bourdieu, car <.e1le favorise re phantasme du complor, iu, l.q,r.ion imagine qu'une voronté malveilaÀte_ serait ,.rpo.rrâ.bl" a'. .. qor
advient. cette impression de < machine infernale rr, d'u.rgr.nage tragique,
extédeur-et supérieur âux âgents >t est due, selon BourdËrl a, aitî, q".
chacun des agents es.t 

_en 
querque solte contraint de participer, pâur

exister, à -un jeu qui lui impose d'immenses effots et d'immenses
sacdfices >30.
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, Et les individus semblent bien démunis car, dans son analyse du

système scolaire, Pierre Bourdieu conclut : < Autrement diE I'action du
système scolaire est la résultante des actions plus ou moins gtossièrement
orchestrées de milliers de petits démons de Maxwel] qui, par leurs choix
ôrdonnés selon I'ordre objectif tendent à reproduire cet ordre sans Ie

savoir, ni le vouloir >31.

Le pouvoir au sein de ltentreprise

Avant d'effectuer une râpide incursion du côté de I'individualisme
méthodoiogque et d'esquisset eri quoi la méthode qu'adopte R.aymond
Boudon se distingue de celle de Pierre Bourdieu, nous voudrions situer la
question du déterminisme, d'une part, celle de I'intérêg d'autre part, dans la

sphère de l'entreprise, lieu de rencontte < idéai typique > des stratégies

individuelles. La situation de I'entreprise est déterminée par la structure du
champ et la positioû que I'entreprise y occupe, mais aussi pu la, stTucture

de pouvoir 
^tr 

sein de lz firme et les < dispositions (socialement
constituées) des dirigeants agissant sous la contrainte du champ du
pouvoir au sein de la frrme et du champ de Ia firme dans son entier >r32.

Cependant, à" parw de I'exemple d'Henry Ford, Bourdieu note que le
système < de contrainte et de sollicitations (...) qui porte les entrepdses
dominantes à agir dans le sens le plus favorable à la peqpétuation de leur
domination n'a den d'une faahtê ou même d'une sorte d'instinct infaillible
qui orienterait les entrepdses et leurs dirigeants vers les choix les plus
favorables à la conservation des avantages acquis >33.

Comment expliquet que le producteur automobile le meilleut marché au
monde détruisit les capacités compétitives de son entreprise < en faisant
p^t1r presque tous ses mânâgers les plus erpérimentés et les plus
compétents, qui furent à I'origine de la téussite de ses concuffents>>3n?La
question reste sans téponse. Bien que Bourdieu, quelques lignes plus loin,

^vlflce 
quelques expiications : < des rapports de force entre les agents

majeuts du champ de pouvoit dans I'entreprise: riotâmment la
prééminence, à I'origine des entrepreneurs maîtrisant les nouvelles
technologies et capables de rassembler les fonds nécessaires pour les

mettre efl æuvre, puis I'intervention de plus en plus inévitable des

banquiers et des institutions financières, puis I'ascension des managers >3s.

Son attention se porte sur ce qu'il appelle la forme de la. configuration des

pouvoirs au sein du champ du pouvoit sur lenttepdse. Mais, il semble

cependant difficile de nier le jeu des individus :
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I/ e1t day el ffit que æsfns (re:fnt de l'enrrepriv) nnt des enieux de luttet et r-..rationneh d'ui < ilr;drni , irlnin )/ f.,,t ",,l.it..^- t - t, ,, i,. lile' aux calçuli':!i:/;,!î::!n:f;,':''ji::'/::: ':!::::; v1 
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De la même manière, l'intérêt des agents fle peut se comprendre quràpartir de la strucrure du champ de l'entràpdr., n ii ],on entre dans Ia .boîte
noire' que constitue I'entreprise, c'est pour y trouver non des individus,mais, une fois encore, une srructure, Ëele i" lrr"-p JJ't,..ro.prise, quidispose d'une autonomie rerativ e p'r'',pport aux contraintes associées à raposition de l entteprise dans le champ dàs e.rtr.pdr.;r;1 

-^'

Le poids des sttuctures et celui dË h distribution des tessources restentles. éléments expricatifs fondamentaux de lanaryse de Bourdieu. Lesactions individuetes n'ont que peu de poids ,o, r., structures. Mais, iciaussi, on atmetatt en-.savoir plrr. , .or.rrrr.nt les agents lro.iuUrer, agissantdans des strucrures 
{.î":gir-es, lesquelres agissent eres-mêrnes dans dess.tructures plus globares), déciden*|., por.nrils des actes ? on est ici à ralimite - sorre de frontilr: -.."y: t.. iropo, de Bourdieu, farouchemenropposé aux défenseurs de ra théorie'd" i'r.tior, *;;;;;ï., er ceux deBoudon qui tentent de montrer lutfité de ceffe 

".e"" ,^i.nnerie (comrnemodèle méthodolo$que) dans I'analyse des actions ,;;;r. On aimeraitcomptendte, expliciter ce qui ,. prrr. à cette frontiète.
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:;lfi'irrai"iaualisme méthodolo$qo"

I'. *.,o, âvons tenté de décrire Ïanalyse de pierre Bourdieu en frous

ii;,,, tt:*" -'".-" 
- --- r r^ *^^iÀ+p l^.t ." ,{ernier emDnrnte et appliquefl#;;;;;."rt àla manière do't ce dernier empmnte et applique

ilio:i^^' concepts ie h théoti. :.?1o1q":i 
à rïl'::i1':::l Xî::,::

i ;i#Ë;il; 1", 
".,ior,t 

individuelle.. L'uoulysé que propose Bourdieu

,,r;r*, ;; opporitlo' aux théories de I'actio" 
:î_-iîî^tT::t^::::,:it^:1:

: :ffi;;;;ii; poids des structr:tes dans I'analyse de la reproduction et
vL*--

,r,, âîio*es de la di*i"otio" qu'exercent certains. gr""pt: :î- 1, ÏT"t:^,- *
îif ' 

t"".iJoi'il.,.**uirrt"rr"rri, 
par lamise en évidence de quelques points

,r.;, .a"'.iïiltJt""-;;;;tt de préciser si 1'approche d1 
^t":T*g:*:Ï:it iutoiiit.ti.,, q"'^aopte Raymond Boudon' petmet de comptendre

:,. '
iii:Lr,,,les choix qrr. io Laiolà"t .sont 

âmenés à op;rer-Yi:-Ï:":Î:)S

i gi, r i*r"*"* lir., cerrains écrits de pietre Bourdieu pâr rapport à la

ii't- à"e*"t.}t" *erft"à"f"Sqt'" d'agrégation 9: comportements et de

tlitl . I"t""J,à des acte,," 
'Lottttot 

par Raymond Boudon'

ii.r ,' '"ïiïai"ia"^firme méthodotogiq,r. pose ia question de la rationalité des
'li.:1'

f ' ##*;;il;i. 'y"a-. d?:"_""'. ,: îpj.:^1i^:':,1'".:"',î*:'"jii
iïrt't'., il";;;*";.;; l.s élé*errts du système" L-évolution du système peut

ili,,,,.ê;;.édi;f ilidé;'"'-:*9::î.,îi*îiffiîoriî:.,::J,,,,,,,,,,,,,fJ,"ï:
#;":r*;"p;é".i, ,o., éàiotion (systèm. o."""9. si le résultat de

l,agrégation d., .o*poftements individuels peut êtte linverse de celui qui

est attendu, 1., .ff.L de cette agrégation seront considérés comme des

.i;, - 
"rj""î"'î"J*due11es. 

L'action rationnelle est une ft'férence

,:i:. .. ïerfr.aofoErque qui pefrnet de situer les actions individuelles (Ies plus

.', ffi;.""Ë;!"* iitiaividu) et-de comprendre ies, r,arsoy 3tÏ,ï:î

:é, Bourdieu,
reprise totti
:xistence de,
jeu qui sert,
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rdieu. Les
. Mais, ici
s, agissant
; dans des
est ici à la
uchement
t ceux de
e (comme
r aimerait

effets pervers.-^ 
r^ppi".rre de < I'individualisme méthodolosqr. o situe 1z

compréhension des actions âu centfe des préoccupatiôns. À linverse des

ilr#;;, posées pu, Bo*dieu, la démarihe comptéhensive que définit

iàyr""a borraor, * ,.;"tr. pas f importance de la prise en compte des

motivations :

(..) conprcndrc ne signife pas chercber à.épmaulJ dw sffitiments analogtes à ceux de f adeur' une

efitrerire uilâs a léchic,it en tout cat iicontnôlable, Compnndn, at! !c/1r aébéiry /e:f étublir

det relatiottt enlre Ia situation de /actear et ses aoîiualions et actiont' tellet qae /obseruatear

îr;ttî-riJr;t - ,t 
'oo''olo* 

nn ,ecteur de conclurc - qae' dans la même tilualion' il aarait

' 
sans doate fail comme /adeuy'e '

Lanotiondedéterminismeestdavantage]iéeauxrelationsentreles
éléments du système. Certains systèmes (àuverts) Ie.:t-ent 

indéterminés'

D,autres (fermés) f.,r.r"rr, être àéterminés et ptévisibles' Les systèmes
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prévisibles et déterminés n'imolic
individus Et o;;ffi. il;5;"*':: ::I-*l 

oiï,1""J^';ï::_ff
indéterminé n'a pas moins d'intérêt pour ra .orrînirrurrie qu,un processusrigoureusement déterminé >>a0. paff<.
acteurs n,ont aucune raison a. .hoi,tlt' 

on ne voit pas pourquoi certains

< on, ne ,,oi,fu, il,q;J i""ï*ï ;i1i.#i:,ï;iÏJï,iïffi,îHî;que ltautre >41, 
- r --- ---rvrçrrarrL I

De même' ( aucune relation générare ne peut être étabrie entre râcapaaté d'un observateur de coÀprendr.-,r.r'pro..Jrr. .a re caractèrerigoureusement déterminé, parrierlËment dére;iné, À.r rigo*.usementindéterminé de ce pro.arrr^ oor. 'urL, (-'

Les situations ouvertes et res innovations non prévisibres dont rendentcompte res sciences sociares expriquent que ( re postulat du déterminisme("') peut ("') dans re cas.de proàrrl, no.à,r* ,";";;, ;voir pour effet deconftarier ou d'inhiber I'analyse de la connaissance >03.s'il reconnaît ra pertinen.é d. ra notion d,intérêt, Raymond Boudon n,ennie pas pont 
^uàrrt 

ra pertin.rr.. d" théories ,rel-*uoirres meftântI'accent sur I'importrrr." à. ra sffucture de la ,itoueo' dans raqueile setrouvent res âcteufs' par ai1r3s15, Outfe I'incidence de ra situationdrinterdépendunce, 
-. 

I!, passé i.rfluence re mode d,agrégation descomportements individuels dans une situation dorrrre.: < Considérant leprocessus ve'' lamont, si l'apparition de linnovaioï .r, t est anaryséecomme un effet d'agrégation résurtant de ra structure de Ia situationcaractérisant teile ou. teuà catégorie d'acteurs en E cefte sffuctufe est elle_même le résultat de données siiré.s très en a*ière i""r l. ,.-ps )44.Raymond Boudon inttoduit ra notion de temps, non en terme dedécalage enrre prusieuts systèm., a*, re cadre d. il;";^;e pouvoir, maiscornme élément d'expJ.ication, notamment dans lén'*g;;* d,innovations.certains passâges àe Bourdieu rious amènent a .orïriJlr.r sa dématchecomme proche de celte de I'individualisme _é;;;;;;;que, mais noussavons combien elle s'en distingue profondément.
Nous alons citer quatre extraits qui ne semblent pas, à priori, siéttangers à une théorià de I'acrion ,"i."".'.:ï;;.*er concerne lavaleur des titres scolair_es, le second,;; ;",C; Ë;ï., en prace Iabourgeoisie d'affaires afin de maintenir sa positiJn, eties deux derniers, rastratégie d'enueprise et cele des cadres dirigeants. Nous montreronsensuite que Bourdieu raisse_ une place 

",r* 
.h-"rrg.m.nts, mais que cespossibilités ne sonr guère analysées.

À propo, des tiies ;.;#;;ourdieu évoque : ( (...) t,ensemble desstratégies que les détenteurs de tiues dévarués ârr, *ir!r'.n oeuvre pour
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rnaintenir leur position héritée ou pour obtenir de leurs titres l'équivalent

réel de ce qu'ils garantissaient dans un étzt antéieur de la relation enlte les

dtres et tes post.s #s. Poursuivant la. réflexion, Bourdieu explique le

désenchantement que produit l'écart entre les attefltes et le résultat du suivi

scolairea6. Il ne s'agii cependant pas chez Bourdieu d'une stratégie de

fâppoft corit/bénéfice, qu'une approche en terme à'homo aconomicus

luir.eruit supposef, mais du résultat de I'habitus par lequel I'individu intègte

des comportemefits; des modes de pensée, des attitudes, ptoduits de sa

position iociale, de son capital social, économique et culturel.
' L. ,".ond extrait concerne les sttatégies de la bourgeoisie d'affaites

pour maintenjt sa Position:

I-a reconaersion du capiîal économique er tapital :colair esl uæ des stmtégiu qui pntrellent à la

bourgeoisie d'afaires de maintenir la position d'une paftie ou le la tolalilé de ses héitien en leur

peàemnt dtln/rur une part dn bénefæs des entrrpises indnilielles et commerciales nusforme
- 

d.e mlaires, nodet d'apprEiaïion mieux disinulé - et sans doute plas sûr- que /a rentlT.

De même, à la lectute de l'analyse des firmes que flous livre Bourdieu, il
est difficile de résister à lenvie de pousset le raisonnement jusqu'à y

découvrir là aussi, implicite et sous-jacen! le mécanisme d'agrégation des

comportements et de tationalité des acteurs'

Si les stratégies des entrcprisr (en natière de prix notamment) dependent de ta pwifion qu'e//e1

ocntpent dais ta structun da cltamp, elles dependent aassi de Ia $ructure det positions de pouaoir

conititatiues du goauervemenî iùerne de lafrme ou, plus exactement, des dirposilions (ncialenent

constitTées) des dirigeants agirant rour la conlrainle du chanp du pouuoi.r au seitt de la firme et

du ,hnnp de ta ftrne en ion entier (que I'on peul caraclériser à lrauen du indices xe/s que la

c0r/tori;i011 hiéiarchiqae de la main-d'uuure, le mpital scolaire et en partimlier.scientifEte de

/encadremettl, n degi dt ffirenciation barcauffatique , h poids des gtndicats, etc.fq.

Nous voyons ainsi se développer une sociologie où la position de

f individu feste déteminêe par le jeu des structures, mais où I'individu

semble consciemment développer des stratégies afin de maintenir la valeur

de ses tittes êt sa position. Ce < pouvoir > de I'individu est cependant

largement mis en question. Tantôt I'individu fatt parne d'institutions

élabotant des stratégies, tantôt il est incapable de Ia moindte rationalité.

Cependant, Boutdieu ne nie pas l'éventualité de changements, mais il
n'Jxpfique pâs cofirment ces changements sont amenés à se développef' ni

l" rÀl"-q,tô les individus sont amenés à y iouer. < Ceux qui entendent

échappei au déclassement peuvent en effet ou bien produire de nouvelles

profàùiottr plus aiustées à leurs prétentions (...) ou bien améliorer

conformément à leurs prétentions, par une tedéfinition impliquant une

réévaluation,les ptofessLns arr*qrrelËs leurs tites leur donnent accès >>ae'
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comme nous I'avons mentionné précédemment, si I'analyse de pierre,

Bourdieu peut, à certains égards, sembler contradictoire, cette
conuadiction est dépassée par une théorie gênérale, celle de I'habitus:,
difficilement falsifiable. Âussi sulprenânt que cela puisse paraîtte, la
théorie de I'habitus nous semble moins opposée qu'il ne pourrait semblii
aux théodes de la rationalité économique. Elle n'en nie pas I'existence
cornme modèle d'analyse spécifique face à. certaines situations par rappon
auxquelles certaines catégories sociales se trouvent confrontées. En .?f.g
I'approche de Pierre Bourdieu inclut différentes manières d'r* (toutes,
celles qui sont possibles pat I'habitus), et dès lors différentes manières
d'analyser ra Éahié sociale (d'où ses références multiples âux âutres
disciplines).

Les théories de la tationalité économique constituent un modèle parmi
d'auttes qui peut-êtte ne peut perrnettre d'analyser qu'un nombre iea"it
d'actions sociales plus ou moins éloignées du modèle dominant. pour
beaucoup d'actions sociales, le modèie dominant de Ia rationalité
économique perd de son utirté, et ia théorie de I'habitus offre d'auftes,
voies afi.n d'expliquer, pâr exemple,la reproduction sociale. l

A I'inverse, quand la théorie de lkindividualisme méthodologique>,
qnvisage la possibilité de I'existence de systèmes fermés, prédictiblÀs et
déterminés, il n'en conclut pâs poru âutânt à la passivité des individus.
Ceci rejoint ce que nous dit Bourdieu du :

bonjoueur qai ut en ql4elqtlg sorte hjeufait homme,fait à chaque instant ce qui ett àfairc, n
que dmande eî exige h jea, cela nlpplse ane inenlion pnmanffitt, indiEenwih po6 i'odopn,
à det sitaatiotts indéfniment uaiâes, janafu pafaiteneil identiquet. Ce qui ntarun'par
l'o!;iy1æ mécanique à la règle explicin, codfih (quaxd elk existe).-(...) I-z seis dujea leû'pas
irfaillibk ; il et inégahnent reparti, daw une rcciétd comme dans une iquip/o.

De là à reconnaitre la rationalité du jouzut il.y aun pas que Bourdieu ne
franchit pas : ( on peut refuser de voir dans la stratégie le produit d'un
.progtâmme inconscient sans en fafue le produit d'un calcul conscient et
rationnel >51.

Une sociologie du désenchantement pour conclusion

c'est par ce titre que nous souhaitons conclure notre parcours bien
incomplet et malhabile à ftavers I'ceuvre de Pietre Boutdieu.

Le déterminisme des structures qui marque la situation des individus
(< agents >), le catactère bien souvent inconscient de I'action de ces agents
mus pâr I'habitus donnent, selon nous, une présentation relativement
désenchantée de la situation des individus, comme l'évoque le conflit entte
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Ies << âutodidâctes à l'ancienne, partis trente ans plus tôt avec un certificat

Aet"a.t ou un btevet et ufie immense bonne volonté culhrrelle, et de

ieunes bacheliers ou licenciés ou des autodidactes nouveâu style qui

i,oporr.rr, dans I'institution leur humeur anti-institutionnelle > ? Ce conflit

"rË"a 
< ia forme d'un conflit ultime sur 1es fondements mêmes de l'ordre

io.iul: plus radicale et aussi plus incertaine dans ses fondements mêmes

qo. t^ Jontesation politique gl 11 f'*e ordinaire, cette sorte d'humeur

iéserrcha.rtée qui énoqoé ceile de la première gênénnon romantique

s'attaque en efiet aux àogrnes fondamentaux de I'ordte petit-bourgeois,
; auroèr"','situado n','p romlo tio at',' avafl c em ent','indicet, etc' 

"52'
On retrouve ce délenchantement et ce rynisme dans ce que Bourdieu

observe de la stratégie des firmes dont les actions dépendent de leur

< position dans le .Èu-p de fotces, c'est-à-dke dans la structute de la

dirt ibl]tion du capital sous toutes ses formes >53' Boutdieu telève la plus

grande liberté qui àst iaissée dans ces frtmes, < à i'art de iouer ))' (( efi taison

âu degré partiiolièr"ment élevé auquel les moyens et les fi'ns de l'action,

donc Ls itratégies, sont explicités, avoués, déclarés, voire cyniquement

oroclamés. notamment sous la forme de 'théories indigènes' de I'action

ittutégiqrrÉ uso. Ces théories servent à < assistet (...) les dirigeants, dans

i*ors ïé.itiofls ), elles sont enseignées dans les écoles de management-',-Lâ

théotie du management ( oscille continueliement entre le positif et le

normatif et repose fondamentalemefit suf une surestimation de Iz pztt

laissée alrx sff;tégies conscientes p-af rappoft aux conffaintes sttucturales

et aux dispositions des dfuigeants >s5.

pour dourdieu, il s'agit1à d'une (softe de cynisme institué>, qui < fait

que la frontière .rt .À ce cas moins matquée entre la représentation

i.raigane et Ia description scientifique >s6. Les prix ont une softe

dk Jbjectivité et d'universalité brutales qui ne laissent guète de place à

I,apprLcimcrn subjective r,s7. Et Bourdieu de décrire le ieu des firmes

do^Âinantes en privilégiant dès lors une analyse relevant de la logique

économique. Il ne s'agii plus cornme chez Boudon d'utiliset cette logique à

titte méthodologique mais de décrire le comportement stratégique, ftofl

spécifiquement àei agents, mais des frrmes qui dominent le marché et qui

ont:
intérêt à traaailler à lacntisnment de la deaande dont ils tirent un bénefæ partimlièrenent

. importan|, puitque proportionné à kur par't de marché, en etalanl de :'tJciter de noltwaux

ntitirotrnrr, d, 
-uooiro)* 

amges (...) nais surtoul ib doiuent defendre hur position nntre les

challengeri par l'inrouation pirmanente. (...) En raison de loas let auantages dont ik ditponn!

dans ù nàpétition (..,) ils puuent abaisser lears coûts et, parallèhnent, lrurs pix en linilant la

diminution de /eurs .orgi, rcndant hès dfficile l'atipée de nouueaux entrants et élininant les

illlruîeilts kr Plut dénuniis'
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ï,":"*: :l: d,es clefs.des ambiguiïés et contradictions

lîll,i:l:l* tre,ce rravair, tenté aJ -.*. ;;'r"'il.:':i::ji:,:::::,de comprendre.

ilîH:1îff :-,:u:;*'"::*::1îl{ïËJ:: j:n::îi,",1j;
pour Bourdieu, posé en termes << de contrainte et de sponr^iéité,a. uuirj

si intérêt et logique économiqu. iI y 
1, 's 

sont réservés a,r* dominunt_,idu champ économique. Er si, * ,.iri a,i .lr"-p;;;*"e, différentsii
:i: i.*,ii : r:::ï:* 

q,ï: ï*.j"^i* a" __,i,o ;îî;, d o rnin é s, .,.,i :ii

:il'ff I ;: 
te s rronti ère, à,, .h,-p ;i"J ;i." ft il.1^î:.,1 "ffiï 

o ",Ï
eltaLt\P D t -rrLruc <fU, ,,,i:il

Les lunes de pouvoir et de dominatign, ra défense des plus ae*uoill,#
::"^tj",:t:o*t I'analyse effectr-rée par tsoutdieu et traversenr 

'a-^^*1 
1:..::1;1,i

hïil'ïïi,"*',*.:ï:f *"'#.iî:,.î'i',i,?i*;lf ll:fi:"ceux qui ne rnaîttisenr pas i.' ,ad.,,l*î;;#;i:iiiiïl'J',r#:. 
';jiiïitr ;,ff m::' 

p"' aËi r'ili*, ;iË;.;'i.trrait d,accéder,,*i
Face à cefte situation, Boutdieu reclnlaît Ia possib'ité, pour ..rrril,t 

j$

i;:;[::'r;î,f iî::.'i'"î'i11*i::gl;;"q.,;;;r.,,ion,.fiuî,';i
pretenûons- r\Àt ',.'ê rpÂa'^';^- ,u\:nuger conformément à làurr, r,l:prétentions, pâr une redéfinition ;;ffiii :""i"Ëi;il;,t.**:.,',,n
fr: 1.ïi::i;Ë,n;:5: l::::"":: : ;1.i'_ 

ail.îj 
"*;,,â' i.,,,accen, .,,, ..,-,i."*'; :'uiil;"';:j ;:',',:: "l. i

i:;:::ïrtË.s'afftonter 
supédzuts .t ,rrboâo""er, i.#t, d,,r., poste e1,,. ,.,,,rirj- '- 

"'r' ':l'''lBourdieu démonte ra rogique éconornique comme esp^ce de jeu, o. 
' i'l

lumes et de concut"r:., -tr-- y analyse tu ,*;;;;;"qu. r^ Iogique ,

;:îXffir";":f:ï îj 
t':,:::. 

_d l*: qu,ele raisse aux individus. si ,,: ii,iBourdieu u'aivs" 
..ra pâ.itror, 

- J;-'#:r'"ij#'"#i tiit*j
économiqu., Ie,,, *":::: 

::4,;;;., {.e1 
strltég1es et d,agi, ,"ro,, ù

lii.iî:.î : lffi:l, fiï,ilJi,i ::*ï ri,;; î" i."" .,* 0. ;,,q,,.i * J
Si les ]uttes sont

sont,poureou,ai..,*::';i*:iï'"::1i;::i::':iilï:Ïti:'.1ï".î.
(".) nu: de: dfficaltés mEeures @our la nriolopie)
e,yi'o de t u,,i a,, ,i^,,'q,;;i,.î:,,1i,";;:;;ii'i,,:';i;i::;,i;{:;;,t:;:::u':i':;::li::
la nnologie arfnnre raÆ î€:'e æ/u; qur la'pmtique'à des r,ialités rudet ; elh ditincban*ur.I-t ndolosn a poar panicutaité a',i'i,iilïiii i,t 

^rhonp, 
a, ni,, iïir'i,it,*,ur t, ,horpdet lutlu de clastu mais h cbamp arr'Ii,u"tiriirprnr, lai-mâme. (..) cela, i/ doit lauoirlou1ourc à ,espit pour erayer a, ,"t rirr.ir*"rr"q); _ p_riq*, ,, ir,it *ifr, ne wil pat, cef:::f:: 

el ne fait pu - par exemple t* otlii'inut',r,,ti.,)6,1i,,'lïJ, 
à ta potirion
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ei,de nécessité >. La liberté d'^git pâf fappoft âux contfaintes fle se pose

Pui':' 
Ir liberti d'inaention, d'inrpmtisarion qù pemet de produire /infnifé det coups redus possibles

bar le ieu (comme aux hbect) a les mêmes linins qae lt j*' (...) On uoit qt'il n'1 a pas à poser le

'prbliry in tenne: de sponranéiti et de contrainte, fu liberté et de nécessité, d'indirida et de social.

,' 'L,hnbito, cymrile seff du jw ett k jea nciat incorpo.li, dnena nature. Nen n'eil plus libre ni

,', plas conîraint à lafois qoi loaio, fu ltonjoueur ("')6t '

,' Bourdieu reconnaît cependant que les possibilités de changement (qu'il

n'analyse pratiquement pas) semblent plus nombfeuses dans les sociétés

compiexes où ne cesse de croître < la libeté laissée à des stratégies

.o-pt."., de I'habitus, intégtant des nécessités d'ordre diffétent>6u. Mais

.., .h"ttg.ments ne peuvent empêcher les formes d'exclusions de se

démultiplier et la < misère du monde >> de s'accentuer.

La liberté des stratégies ne peut empêcher < i'ordte des choses > de jouer

son rôle : (...ceux qui sont dépounr-rs de capital sont tenus à distance, soit

physiquemeng soit symboliquement, des biens socialement les plus rares

.t tond^-nés à côtoyer les personnes ou les biens les plus indésirables et

les moins rates. Le défaut de capital intensifie l'expérience de la fi-nitude: il
enchaîne à un lieu >67.

Le désenchantement né de la misère du monde ignore les choix, les

intérêts et les stratégies de la logique économique. I1 confronte le

sociologue à < ses objeis qui sont des enieux de luttes ; des choses que I'on

cache, {ue I'on ..rrrrrr., pàur lesquelles on est prêt à mourir >68 :

À *rrrn que j'entendais cet deux jeunes (..) n* cela me deuenaiT attssi nattn'el, tanî était

pwsente, dins /eur parolet, et dans loaîe /ear atîilude, la < tiohnce inerte t de l'ordre det cborct,
- 

celle qui ett insnite dans les mécaniwes inplacables da marc/té de /enpkl du marché scolaire, da

racisme (.) Je /aaak pas à me forcer pour pafiager le sffitimenL inscrit en chaqtte mot, cltaqae

phran, et sirtwrt dani le ton de la uoix, Ies expressions du aisage oa du rorps, de /éuiderce de
^cette 

sorîe depoiw collectiae quifr@pe, comme anefatalité, Ioas celrx qui nnt ra.çsemblés dans les

lieux de relégation sociale, où /et misàres dà eltacan sont redoublées par îluter les misèret nies de la

coexistence it de la cohabitation de tout ks misérabkfe'
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