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Le sens pratique BOURDIEU Pierre, Paris, Editions de Minuit, 1980 Fiche de lecture réalisée par Eric Paris (ENS Lyon) Avertissement : la présente fiche porte essentiellement sur les aspects liés au corps du Sens pratique. On s’est essentiellement intéressé au chapitre 4 " La croyance et le corps ", ainsi qu’aux aspects plus épistémologiques et méthodologiques, présentés dans la préface et l’avant-propos.



Le sens pratique dans l’édifice bourdieusien Dans Le sens pratique, Bourdieu explicite sa théorie de l’action. Celle-ci répond à la question " comment les agents décident-ils d’agir de telle ou telle façon ? Quels sont les déterminants sociaux de la pratique ". Autrement dit, il s’agit de rendre compte de la logique des pratiques. A la différence de livres, tels que Les héritiers ou l’Amour de l’art, qui explorent surtout la logique des champs, Le sens pratique explore les motifs de l’action, de la pratique. Cela dit, comme on va le voir, la logique pratique ne peut guère se penser indépendamment de la logique du champ dans lequel elle prend place. Aussi l’explicitation de cette logique des champ a-t-elle malgré tout la part belle dans Le sens pratique. Il faut entendre pratique comme opposé à théorique. En d’autres termes, on se situe plus du côté du faire que du côté du discours. Dans la pratique, Bourdieu implique les actions rituelles, et tend à montrer que la pratique est gouvernée par la logique du rituel, c’est à dire la logique symbolique. Le sens pratique est à la fois un ouvrage de sociologie générale, qui prétend décrire les logiques universelles sous-tendant la pratique, et un ouvrage anthropologique explorant la culture, les pratiques et les représentations de la société Kabyle. Ce terrain est largement privilégié dans l’œuvre bourdieusienne, puisqu’il donne la base empirique de Travail et travailleurs en Algérie, du Déracinement (Paris, 1964, avec A. Sayad), de La domination masculine (Paris, 1998). En outre, le premier livre publié par Pierre Bourdieu est un Que sais-je ? Sociologie de l’Algérie (19??). Les principaux résultats du Sens pratique sont repris, de façon plus lisible mais moins systématique dans Raisons pratiques (Seuil, Paris, 1994).



Épistémologie et méthodologie La perspective sociologique du Sens pratique pourrait se résumer à ces mots " Il faut objectiver l’objectivation ". En effet, le rapport du discours savant à la pratique est gouverné par un double biais. D’abord, la posture de surplomb du discours savant par rapport à la pratique tend à rejeter la pratique dans une position dominée, d’impensé prélogique, éventuellement irrationnel, pourquoi pas primitif. De fait, le savant ne considère la pratique qu’à partir de sa propre vision du monde social,



socialement construite et issues d’un long processus de désenchantement scientifique. Autrement dit, le surplomb du savant est avant tout l’expression d’un rapport social reflétant un certain arbitraire. Par ailleurs, le discours savant sur la pratique est avant tout un discours catégorisant. En d’autres terme, il tend à isoler les différentes pratiques d’un groupe social les unes des autres, pour les étudier indépendamment. Ainsi, il y aurait d’un côté les rituels de la femme et de la fécondité, d’un autre les rituels initiatiques de passage, d’un autre côté encore les jeux festifs masculins, séparées toujours les techniques spécifiques de production etc. Cette catégorisation effectuée, les différentes pratiques sont qualifiées dans le discours savant par la place arbitraire qui leur est dévolue dans la catégorisation savante, et sont comparées en fonction de cette catégorisation arbitraire. Or, ce que Bourdieu montre essentiellement dans le Sens pratique est que les pratiques ne peuvent être comprises indépendamment du contexte dans lequel elles sont socialement produites et qu’elles produisent socialement. De même, les pratiques ne peuvent être comprise indépendamment les unes des autres, dans la mesure où elles participent ensemble à la production d’un contexte symbolique cohérent et spécifique. Échapper à ce double biais nécessite d’éviter certaines apories de la science sociale. D’abord, il faut se méfier de l’objectivation, qui tend à considérer les pratiques sous l’angle arbitraires des catégorisations qu’elle produit. Pour paraphraser Marx, l’objectivation tendrait à confondre " les choses de la logique et la logique des choses ". L’objectivation repose sur la fiction d’une rupture entre l’objectivisme et le subjectivisme, accordant une valeur explicative supérieure à l’objectivisme. L’autre aporie à éviter est le subjectivisme faux de l’observation participante. L’observateur ne peut parvenir à être un participant de bonne foi, dans la mesure où le terrain qu’il étudie lui est par définition étranger, et qu’il ne peut réellement incorporer les schèmes spécifiques de perception qui le sous-tendent. S’il le faisait en effet, il deviendrait incapable de repérer ceux-ci, car le principe même de l’incorporation de ces schèmes de perception est leur naturalisation, qui rend impossible un discours sociologique sur ces schèmes. Et tant que l’observateur n’incorpore pas ces schèmes, il reste incapable de participer réellement au terrain qu’il étudie. Pour Bourdieu, ce mode d’observation est avant tout une fiction sociologique romantique, un double jeu (voir un double je) qui suppose une rupture entre l’objectivisme et le subjectivisme, en offrant une valeur explicative supérieure à la subjectivité. " Les bons sentiments font le plus souvent de la mauvaise sociologie. " Pour échapper au double biais de la posture dominante du discours savant sur la pratique, et au caractère arbitrairement catégorisant du discours objectiviste, sans tomber dans le romantisme du subjectivisme faux, le sociologue doit d’abord objectiver l’objectivation, c’est à dire mesurer et prendre conscience du caractère social, c’est à dire socialement construit, de sa propre pratique sociologique, et toujours mettre en relation l’objet étudié et le contexte qui l’a produit. Ainsi, il faut " caractériser tout élément par les relations qui l’unissent aux autres en un système, dont il tient son sens et sa fonction ", et non le caractériser selon les catégories arbitraires du discours savant. " L’intellectualisme est, si l’on permet l’expression, un intellectualocentrisme conduisant à mettre au principe de la pratique analysée, à travers les représentations construites pour en rendre raison (règles, modèles etc.), le rapport au monde social qui est celui de l’observateur et, par là, le rapport social qui rend possible l’observation. Le fait de projeter un rapport théorique non objectivé dans la pratique que l’on s’efforce d’objectiver est au principe d’un ensemble d’erreurs scientifiques, toutes liées entre elles (en sorte que ce serait déjà un progrès considérable si l’on faisait précéder tout discours savant sur le monde social d’un signe qui se lirait " tout se passe comme si… " et qui, fonctionnant à la façon des quantificateurs de la logique, rappellerait continûment le statut épistémologique du discours savant). " Pour autant, cela ne signifie pas qu’il faut se borner à décrire les pratiques telles qu’elles sont



décrites par les informateurs. Il faut chercher la logique sous-jacente au système des représentations, des représentations des pratiques et des pratiques elles-mêmes, qui souvent échappe aux agents. Il faut appliquer un mode de pensée relationnel, car pour Bourdieu, le réel n’est pas rationnel (comme le veut montrer l’objectivisme) mais relationnel. Il faut cependant rester méfiant vis à vis de cette reconstruction, car la logique pratique n’est pas absolument cohérente. " Si j’évoque ces heures passées avec Abdelmalek Sayad (…) à essayer de résoudre ces contradictions au lieu d’en prendre acte d’emblée et d’y apercevoir l’effet des limites inhérentes à la logique pratique qui n’est jamais cohérente qu’en gros, jusqu’à un certain point, c’est surtout pour faire voir combien il était difficile d’échapper à cette sorte de demande sociale, renforcée par une vulgate structuraliste, qui me portait à recherche la cohérence parfaite du système. "



Définitions et concepts La démonstration du Sens pratique repose sur l’utilisation de quelques concepts, qu’on se propose de définir brièvement ici. Habitus : système de goûts ou de dispositions acquis commun à un ensemble d’agents qui donne une même signification à l’ensemble de leur pratique. Au delà, c’est aussi un système de définition du monde, reposant sur des catégories à peu près cohérentes et socialement construites. La combinaison de ces catégories rend le monde ainsi socialisé lisible et sensé pour l’agent, qui trouve dans cette cohérence la justification de ses pratiques, qui naturalisée, rentrent dans la logique de l’évidence (" C’est comme ça "). Hexis corporelle : liée à l’habitus, l’hexis corporelle est un ensemble de dispositions pratiques corporelles, manières de se tenir, de parler, de marcher… Ces manières, naturalisées dans la logique de l’habitus, renvoient métaphoriquement à la logique catégorique de l’habitus et deviennent par là des manières durables de sentir et de penser. L’hexis corporelle est dans cette perspective l’habitus fait corps. Autrement dit, ces dispositions corporelles ne sont pas naturelles, mais socialement construites, font sens et tiennent leur logique du contexte social et du système des représentations qui les construisent. Schème de perception : il s’agit d’un module logique de l’habitus qui substitue spontanément, dans la pensée de l’acteur, à un objet réel et neutre un objet socialisé et sensé dans son inscription dans le monde social. Les objets sont alors pensés et perçus comme liés à des catégories sociales, tels que le genre (une chaise, un canapé, un bâton, une vigne…) Schème générateur ou schème moteur : c’est un module logique de l’habitus qui permet à l’agent, lorsqu’il a perçu une situation, de générer un comportement pratique adéquat, correspondant à ce qui est attendu de lui par le contexte social dans lequel il est inscrit. C’est en quelque sort le sens du jeu, qui permet à l’acteur de savoir intuitivement et immédiatement ce qui doit être fait face à une situation donnée, identifiée et classée par le jeu des schèmes de perceptions. Sens pratique : ces quatre concepts fondamentaux du Sens pratique font du monde objectif un monde socialement construit, dans lequel opèrent des agents socialement construits dont les pratiques répondent à des exigences essentiellement sociales, exigences qui, incorporées dans l’habitus, sont naturalisées et rendues évidentes. C’est dans cette capacité à faire correspondre à une situation particulière une pratique adéquate, sans qu’un calcul préalable et fastidieux soit nécessaire, que réside le sens pratique. " Le sens pratique oriente des " choix " qui pour n’être pas délibérés n’en sont pas moins systématiques, et qui, sans être ordonnés et organisés par rapport à une fin, n’en sont pas moins porteurs d’une sorte de finalité rétrospective ".



Le sens pratique et son contexte Le jeu et ses enjeux Le sens pratique n’est pas totalement arbitraire, bien qu’il soit essentiellement un arbitraire culturel. Cela dit, il s’inscrit dans un contexte objectif précis dans lequel il est opérant. Inséré dans un autre contexte, il cesse de l’être : l’agent multiplie les fautes de goût, impolitesses, n’agit pas conformément aux normes implicites de ce contexte. Parallèlement, c’est le sens pratique, couplé aux schèmes de perception, qui donne du sens au contexte, qui fait que celui-ci n’apparaît pas comme étant totalement absurde, mais au contraire tourné vers une direction, un à venir, qui fait que ceux qui y participent en perçoivent les enjeux. L’intériorisation de l’habitus adéquat fait que cet enjeux spécifique est jugé comme digne d’intérêt, et permet l’adhésion aux présupposés du jeu. C’est ce que Bourdieu appelle l’illusio. En effet, ces enjeux spécifiques sont conformes à la logique du champs social dans lequel ils s’inscrivent, et participe à sa pérennisation, sa reproduction. Autrement dit, les enjeux perçus par les agents, pour lesquels ils acceptent de jouer et estiment que le jeu en vaux la peine, ne sont pas les enjeux objectifs reconstruits par le sociologue, qui trouve dans l’adéquation des enjeux et des pratiques du champ des mécanismes sociaux de reproduction et de domination. Ainsi, les enjeux subjectifs de l’école républicaine par exemple, sont la diffusion d’une culture jugée valable, une haute culture, la formation d’un ethos citoyen et la construction de la nation. Le sociologue bourdieusien y voit un mécanisme de reproduction social des élites (cf. Les Héritiers). L’entrée dans le jeu suppose une adhésion à ses enjeux. Lorsque le jeu se donne comme une construction sociale arbitraire – c’est le cas d’un sport ou d’un jeu de société comme le Monopoly – cette adhésion peut être objectivée dans un quasi-contrat, tel que le serment olympique, ou l’acceptation tacite ou explicite de règles du jeu explicites. C’est le fameux fair play, sans lequel les enjeux perdent de leur validité. Mais lorsque le jeu n’est pas conçu par les agents comme un construct arbitraire, lorsque c’est un champ social, l’adhésion à ses règles de fonctionnement et aux enjeux spécifiques n’est pas explicite, ni même consciente. On n’entre pas consciemment dans le jeu, on naît dans le jeu. L’illusio, qui se donne pour ce qu’elle est dans le cadre d’un jeu (" ce n’est qu’un jeu ", " l’important, c’est de participer ") est alors d’autant plus inconditionnelle qu’elle s’ignore comme telle. " Le mot de Paul Claudel, " connaître, c’est naître avec ", s’applique ici à plein, et le long processus dialectique, souvent décrit comme " vocation ", par lequel " on se fait " à ce par quoi on est fait et on " choisit " ce par quoi on est " choisi ", et au terme duquel le différents champs s’assurent les agents dotés de l’habitus nécessaire à leur bon fonctionnement, est à peu près à l’apprentissage d’un jeu ce que l’acquisition de la langue maternelle est à l’apprentissage d’une langue étrangère : dans ce dernier cas, c’est une disposition déjà constituée qui s’affronte à une langue perçue comme telle, c’est à dire comme un jeu arbitraire, explicitement constitué comme tel sous forme de grammaires, de règles d’exercices, et expressément enseigné par des institutions expressément aménagées à cette fin ; dans le cas de l’apprentissage primaire, au contraire, on apprend en même temps à parler le langage (…) et à penser dans ce langage (plutôt qu’avec ce langage). "



L’entrée dans le jeu Le champ suscite l’adhésion par deux modes, qui sont deux formes variés de la socialisation, c’est à dire l’acquisition de l’habitus, des schèmes de perception et des schèmes générateur, du sens pratique adéquat. Le premier mode est celui de la socialisation primaire effectuée lorsqu’on naît



effectivement dans le jeu. Le second mode est celui du droit d’entrée. Le droit d’entrée est un processus par lequel l’agent acquiert l’habitus et l’hexis correspondant au champ par lequel il va être adopté, et que sanctionne un rite de passage correspondant à une nouvelle naissance. Le concept de rite de passage a été développé par Van Gennep [1] et Turner. Un rite de passage se déroule en trois étapes. Lors de la phase de séparation, ou phase préliminaire (de limen, le seuil), le candidat l’initiation est symboliquement séparé du groupe social auquel il appartient. Cela peut prendre la forme d’une mort symbolique, comme c’est le cas dans certains sociétés ou le rite de passage à l’âge adulte s’initie par un simulacre d’enterrement. Suit la phase de latence ou phase liminaire. Celle-ci est relativement longue. Le candidat est symboliquement et souvent matériellement isolé du monde social, car il n’appartient plus à aucune catégorie. Dans le rite d’adoubement, le futur chevalier doit rester seul à prier une nuit durant, et nul ne doit lui adresser la parole. Cette phase lors de l’initiation à l’âge adulte chez les Guayakis [2], le candidat est isolé dans la forêt pendant trois jours, et doit survivre seul sans voir personne. Ceux qui le voient sont maudits, et doivent conjurer le sort par un rite spécifique de purification. Enfin vient la phase d’agrégation ou phase post liminaire. Au cours de celle-ci, le candidat est symboliquement accueilli dans son nouveau groupe. Cette phase est souvent matérialisée par le passage d’un seuil, un marquage (scarifications), la remise d’un symbole (diplôme) reflétant la réussite d’une épreuve (l’accolade dans le rite d’adoubement). Chez Bourdieu, ce rite de passage peut prendre des formes informelles. Les différentes séquences s’allongent, et au cours de celle-ci, le candidat acquiert les automatismes de pensée et de pratique entraînant son adhésion au jeu et à ses enjeux. Cette lente déconstruction et reconstruction de l’individu est marquée par la sanction ou l’exclusion de ceux qui détruisent le champ (avertissement de travail et de conduite au collège). Mais pratiquement, les opérations de sélection et de formation des nouveaux entrants sont de nature à obtenir qu’ils accordent aux présupposés fondamentaux du champ l’adhésion indiscutée et préréflexive permettant de naturaliser la logique interne du champ (" c’est comme ça "). " On comprend que l’on n’entre pas dans le cercle magique par une décision instantanée de la volonté, mais seulement par la naissance ou par un lent processus de cooptation et d’initiation qui équivaut à une seconde naissance. "



Le corps et ses catégories culturelles L’analogie Les schèmes de perception sont avant tout des manières de définir et de classer le réel. Mais cette manière de classer répond à une structure objective reconstruite par Bourdieu. Pour lui, le classement s’opère par l’apposition de paires dichotomiques de qualification. Ces paires dichotomiques, beau/laid, grand/petit, sec/humide, ne sont pas isolées les unes des autres. Au contraire, elles forment un réseau analogique de significations. Ainsi, chaque paire est une métaphore de toutes les autres. Ainsi, lorsqu’il applique une paire particulière à un objet, il inscrit celui-ci dans un monde catégorisé par l’ensemble du réseau analogique. Aussi un objet n’est-il jamais appréhendé par l’agent comme un élément isolé, mais comme la partie d’un système cohérent de significations, qui lie chaque objet à tous les autres. Métaphore les unes des autres, ces structures dichotomiques reflètent également le rapport domination spécifique à l’œuvre dans un champ, qui permettent à celui-ci de perdurer et de reproduire. Cette mise en rapport généralisée rend la domination dans le champ logique évidemment légitime pour les agents. Ainsi, l’intériorisation du rapport de domination participe son occultation, et donc de sa reproduction.
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Les postures corporelles n’échappent pas à cette règle de classement. Intériorisée, et naturalisée par des exigences de confort (les manuels de savoir-vivre sont remplis de justifications de ce type : il faut se tenir confortablement à table, être à l’aise dans son costume trois pièce avec cravate, utiliser le langage adéquat confortablement… Les postures corporelles, qui reflètent un ordre social particulier sont justifiées par des exigences quasiment biologiques) ou de bienséance n’ayant d’autre justification qu’elle même. La posture corporelle est alors présentée comme une fin en soi, alors qu’elle renvoie à des sentiments et des pensées qui lui sont associées et qui prend sa place dans la logique du champ. Ces postures sont de véritables valeurs faites corps, une mythologie politique incorporée. La pédagogie se rend alors " capable d’inculquer toute (…) une politique à travers des injonctions aussi insignifiantes que " tiens toi droit " ou " ne tiens pas ton couteau de la main gauche " et d’inscrire dans le détail des apparences les plus insignifiants de la tenue, du maintien ou des manières corporelles et verbales les principes fondamentaux de l’arbitraire culturel, ainsi placés hors des prises de conscience et de l’explication. "



La division sexuelle du travail et la division du travail sexuel Ce jeu de coextensivité est particulièrement visible dans les oppositions entre homme et femme, dans la société Kabyle. L’excellence masculine, le nif, se caractérise de multiples façon. L’homme d’honneur est décidé et résolu, il se tient droit, mange franchement avec toute la bouche, va droit au but, est tourné vers le haut et l’extérieur. L’excellence féminine, lah’ia, elle se pose comme étant, à peu près, l’exact contraire. La femme vertueuse a peur de s’engager, marche courbée, mange du bout des lèvres, est réservée, tournée vers le bas et l’intérieur. De fait, on peut montrer le caractère métaphorique des paires dichotomiques dans le tableau suivant : Masculin Féminin Nif lah'ia Droit Courbé Sec Humide Extérieur Intérieur Haut Bas Grand Petit Fort Habile



Ce jeu d’opposition, dont le support matériel est le corps même, se traduit dans la division sexuelle du travail. Bourdieu donne l’exemple de la cueillette des olives : la femme tend le tabouret à l’homme (bas), l’homme dressé (droit) fait tomber les olives avec la gaule (extérieur, fort) que la femme ramasse (bas, courbé, habile). On le retrouve aussi dans d’autres sociétés : les femmes tapent à la machine parce qu’elles sont habiles de leurs doigts, raison pour laquelle aussi on les retrouve majoritaires dans les métiers du textile, lorsque les professions fortement masculinisées sont marquées par la force (manœuvre), la rigueur (le comptable, qui est parfois une femme, garde une désignation masculine). De fait, la division sexuelle du travail devient une métaphore de la division du travail sexuel : on pénètre (extérieur) ou on est pénétré (intérieur), on a le dessus (haut) ou le dessous (bas) etc. Ici se lit encore le caractère occulte des rapports de domination, la place dans la division du travail



semblant découler de la vocation naturelle. Et, dans la légitimation de la domination, le corps occupe une place centrale, de part son caractère fondamental : on est un corps. Aussi est-ce dans soi-même que se lit la légitimité de l’ordre social, inscrit dans la nature reconstruite d’un corps symbolique. " Ce qui est appris par corps n’est pas quelque chose que l’on a, mais quelque chose que l’on est ". " Qualifier socialement les propriétés et les mouvements du corps, c’est à la fois naturaliser les choix sociaux les plus fondamentaux et constituer le corps, avec ses propriétés et ses déplacements, en opérateur analogique instaurant toutes sortes d’équivalences pratiques entre les différentes divisions du monde social, divisions entre les sexes, entre les classes d’âge et entre les classes sociales (…). "



La socialisation du corps C’est lors du processus de socialisation que ces oppositions axiologiques sont incorporées. De fait, l’enfant construit son identité sexuelle, élément capital de son identité sociale, en même temps qu’il acquiert ses représentations de la division sexuelle du travail. En fait, ces deux constructions se font à partir d’un même ensemble inséparablement biologique et social : le monde est tel qu’il est parce que les corps de l’homme et de la femme sont tels qu’il sont (droit, sec, tourné vers l’extérieur ; courbé, humide, tourné vers l’intérieur), mais ces corps sont perçus tels qu’ils sont parce qu’ils sont façonnés par le champ dans lequel ils s’inscrivent. Aussi le rite de passage est-il aussi une entreprise de façonnage du corps, façonnage rappelant les oppositions axiologiques catégorisant l’univers. Ce n’est pas un hasard si les sociétés les plus holistes sont les sociétés où les rites de passage s’inscrivent sur le corps par des tatouages, scarifications, mutilations… L’acquisition de l’habitus et de l’hexis corporelle correspond donc à la fois à l’entrée dans le jeu, et à la fabrication même du jeu par la participation à celui-ci selon les canons de l’illusio. " Tout se passe comme si l’habitus fabriquait de la cohérence et de la nécessité à partir de l’accident et de la contingence ; (…) comme s’il produisait une lecture biologique (et spécialement sexuelle) des propriétés sociales et une lecture sociale des propriétés sexuelles, conduisant ainsi à une réexploitation sociale des propriétés biologiques et à une réutilisation biologique des propriétés sociales. "
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