
UNE SCIENCE DES INTELLECTUELS
EST-ELLE POSSIBLE?

Si la sociologie des intellectuels demeure, au sein de la discipline
socio(ogique, une specialisation marginale — il suffit de consjderer
quelques indicateurs simples' —, cela tient ä une serie de facteurs
analysables sociologiquement tels que, en particulier, le rapport de la
discipline au champ intellectuel et au champ administratif, la hierar-
chie des disciplines, les cursus professionnels, etc., tous facteurs qui
contribuent a imposer une definition professionnelle des objets dignes
d'etre traites. En outre, la reticence des sociologues devant ce type
d'objet pourrait bien constituer une forme d'autoprotection collective
dont le principe est le renoncement mutuel ä utiliser des instruments
susceptibles de fonctionner comme armes polemiques : contre le terro-
risme possible, le silence serait ainsi le meilleur mode de prevention.
Enfin, le silence n'apparait que trop conforme ä une representation
positiviste de ]a science inspiree du modele prestigieux des sciences
exactes avec la distinction entre fordre historique de la « decouverte »
dote d'une valeur purement externe, et l'ordre logique de 1'expose sys-
tematique seul jug& digne de la discussion scientifique 2 : sorte de
deontologie professionnelle implicite, l'attitude positiviste conduit ä
se detourner de toute sociologie des intellectuels. Seule la connais-
sance des instruments theoriques et methodologiques mis en oeuvre
apparait pourtant comme condition de leur utilisation scientifique-

1. Soit les tables des articles publies dans la Revue francaise de sociologie de 1960 ä
1980 on peut estimer ä 3 sur 601 le nombre d'articles consacres ä ce domaine (dont 2 ä
Ia seule ecole durkheimienne). La revue Actes de la recherche en sciences sociales consti-
tue une exception notable : entre 1975 et 19&5, on peut estimer ä 32 sur 313 le nombre
d'artigles consacres ä la sociologie des intellectuels.

3. Sur les procedes de presentation de soi chez les sociologues, cf. Martin KOHL],
«"Von uns selber schweigen wir ". Wissenschaftsgeschichte aus Lebensgeschichten », in
Wolf Ler'ENIES, Geschichte der Soziologie, Bd' 1, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981,
p. 428-465.
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ment contrölee ; et cette connaissance ne peut eire dissociee de ce qui
la rend possible, la connaissance historique des agents et des institu-
tions lies ä son apparition. Ainsi entendue, la sociologie des intellec-
tuels pourrait eire en mesure de remplir une partie des intentions tra-
ditionnellement attribuees ä la reflexion epistemologique car la
reflexion sur les moyens de la connaissance sociologique presuppose
l'objectivation du rapport au monde social propre aux producteurs
attitres de discours sur ce monde. Le positivisme d'institution, mani-
feste dans ('indifference envers la sociologie des intellectuels, a pour
effet d'exposer les sociologues aux pouvoirs incontröles des sociolo-
gies spontanees et notamment des sociologies spontanees d'intellec-
tuels fondees sur le principe du point de vue privilegie. La connais-
sance objective du monde social inclut, comme l'une de ses condi-
tions, la connaissance de tout ce qui contribue ä imposer, pour les
professionnels de la pensee comme pour d'autres, l'univers du pen-
sable : d'oü l'attention qui doit ou devrait titre portee ä ('etude des
topiques et des exercices routinises de ('institution scolaire, ä celle des
« debats » amplifies ou suscites par la grande presse intellectuelle
(« la fin des maitres ä penser », « le silence des intellectuels »), etc.

Plus precisement, la sociologie des intellectuels ne peut parvenir ä
echapper ä 1'effet de reification qui tend ä proposer comme allant de
soi des systemes symboliques qu'ä condition de referer toujours ces
derniers aux conditions sociales de production et de reproduction des
agents qui les produisent et les utilisent. C'est pourquoi la « sociologie
de la culture » qui se donne pour objet la realite preconstruite d'un
« esprit du temps » (Zeitgeist) est un obstacle ä la connaissance empi-
rique puisqu'elle cumule l'illusion positiviste d'un acces immediat ä la
realite et 1'ethnocentrisme intellectuel qui voit dans les « pensees »
d'une « epoque » ('expression condensee et donc achevee de la realite
sociale'. Une approche sociologique de la production intellectuelle
actuelle serait donc inconcevable sans l'etude d'une serie de transfor-
mations objectives telles que, par exemple, les transformations du sys-
teme scolaire et des relations de ce systeme au champ intellectuel, les
transformations des relations entre le champ universitaire et le champ
intellectuel, les transformations du marche des biens symboliques
marquees par le brouillage de frontieres entre genres, disciplines...

Une sociologie des intellectuels demande seulement qu'on lui concede
ce qui, ä 1'examen, peut paraitre peu de chose : par exemple, que les indi-
vidus « intellectuels » peuvent faire ('objet de comptages au meme titre

3. L'alternative ä Ia reduction brutalement materialiste aux « infrastructures » a
consiste Iongtemps dans une version « sociologisee » de I'hegelianisme symbolisee par la
figure de Georges Lukäcs.



L. PINTO: SOCIOLOGIE DES INTELLECTUELS	 347

que les autres; ou encore, que les categories de 1'entendement sont des-
criptibles au meme titre que des pratiques, ou des institutions, qu'elles peu -
vent etre referees ä des contraintes institutionnelles d'utilisation, de
transmission, etc.

Les quelques pages qui suivent n'ont pas la pretention de proposer un
tableau exhaustif de Ia sociologie des intellectuels ä l'heure presente.
Pour prevenir toute meprise, disons d'emblee que le premier souci a
ete d'eviter tout ce qui pourrait evoquer les effets de palmares avec ce
qu'ils comportent d'injustice, de hate et de legerete. A 1'enumeration de
« ce qui se fait » a ete preferee une reflexion d'allure volontairement
plus didactique sur un ensemble ouvert de principes juges particuliere-
ment feconds. On a dfi, d'autre part, renoncer a evoquer des domaines voi-
sins, en particulier la sociologie de I'art et la sociologie de la science,
qui auraient requis des developpements specifiques hors de proportion avec
le propos present.

QUI EST UN INTELLECTUEL?

Parce que les classements ne sont jamais neutres ou indifferents
socialement, il serait hasardeux d'imposer une definition de 1'inteliec-
tuel, aussi « scientifique » soit-elle, qui ne prenne en consideration les
usages sociaux d'un terme comportant un enjeu pour les agents : la
question de la definition, ou celle des frontieres, est d'abord une.ques-
tion pratique enveloppee par des situations classantes apparemment
aussi « insignifiantes » qu'une signature de manifeste, de petition, la
collaboration a la presse « intellectuelle », etc. En rupture avec les
definitions essentialistes, la description des strategies d'exclusion et
d'inclusion, teile qu'elle est accomplie sur de tout autres domaines,
peut procurer une connaissance de ce qu'est un intellectuel en mon-
trant tout ce qui, ä un moment donne, doit eire fait (dans un Sens qui
n'a rien de naivement intentionnel) pour pretendre ä ce statut. A cote
des strategies plus ou moins conscientes, celles que les concurrents
s'emploient en general ä denoncer, existe tout l'univers des evidences
indiscutees communes ä tous, dont la thematisation engage de la part
du sociologue un travail de depaysement auquel les intellectuels atti-
tres n'ont — sauf exception (Karl Kraus) 4 — aucun interet : loin de la

4. Sur les experimentations de « sociologie-action » realisees par cet intellectuel vien-
nois sur son milieu d'appartenance, cf. Michael POLLAK, « Une sociologie en acte des
intellectuels : les combats de Karl Kraus », Acles de la recherche en sciences sociales,
36-37, fevrier-mars 1981.
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mettre en cause, les luttes internes renforcent l'adhesion primordiale
vecue comme foi tacite, qui seule donne sa valeur ä 1'engagement dans
les luttes, avec ce que cela implique d'espoirs, de deceptions, de sacri-
fices, etc.

On ne peut manquerde referer la definition de l'intellectuel ä I'ana-
lyse de la constitution de pratiques et d'enjeux specifiques : l'intellec-
tuel est celui qui est reconnu comme tel par les autres intellectuels
dans la mesure oü il Bait reeonnaitre la valeur du seul jeu digne d'être
joue par lui. L'aütanomisation de l'univers intellectuel se manifeste
d'abord dans tout un ensemble d'actes de rupture comme l'a montre
Pierre Bourdieü au sujet de Flaubert, figure exemplaire, scion lui, de
« 1'artiste » 5 : le refus de la betise bourgeoise, le gout de l'inutile...
sont autant de moyens aü service d'une denegation de la realite
sociale (bourgeoise), vöuee ä demeurer purement symbolique pour
echapper a la platitude, au serieux, bref ä la determination caracteris-
tique de cette realite. L' « artiste » ne se definit pas autrement que par
un refus du « bourgeois », qui est aussi bien une soumission ä l'ordre
temporel domine par lui 6 . Cette mise en evidence de l'ambiguite fon-
damentale des transgressions symboliques inherentes ä la condition
intellectuelle permet ä la sociologie des intellectuels de mener de front
l'analyse des conflits entre intellectuels et « bourgeois » et l'analyse
des profits de distinction que rapporte ä tous 1'appropriation des
ecarts aux regles du bon sens et du bon gout : la dialectique du scan-
dale et de la canonisation qui est contenue dans la logique 'propre ä
une economic des biens symboliques, s'accomplit dans la dimension
temporelle qu'il fait prendre en compte (par la mediation de l'institu-
tion scolaire, de la presse...) pour saisir adequatement les transforma-
tions et les derives continuelles qui affectent l'identite sociale des pro-
ducteurs et des produits. Le formalisme de « 1'art pour fart », loin de
ne representer qu'une orientation particuliere, est done une tendance
ä l'eeuvre daps toute la logique du fonctionnement d'un univers defini

5. Pierre BOURD.IEU,.« L'.invention de la vie d'artiste »‚ Actes de la recherche en sciences
sociales, 2, mars 1975, p. 67-93. Les analyses sur Flaubert — dont l'objet n'etait pas essen

-tiellement historique — ne devraient pas conduire ä sous-estimer le caractere tres long
(en France) du processus d'autonomisation d'un « champ intellectuel ». Analysant « la
naissance de l'ecrivain » au debut du xvile siècle, Alain Viala s'est : employe, en reprenant
le cadre des analyses de Pierre Bourdieu, ä decrire la mise en place des conditions
sociales, et notamment institutionnelles ou quasi institutionnelles (academies, salons,
reseaux de clientele, entreprises de mecenat), d'un « premier champ litteraire » caracte-
rise par un degre d'autonomie moyen, intermediaire entre la production heteronome
(pour les grands) et la production autonome (pour les pairs) : cf. Alain ViALA, Naissance
de l'ecrivain : sociologie de la litterature ä I'äge classique, Paris, Minuit, 1985.

6. C'est ainsi que peut titre justifiee l'idee d'une structuration du champ du pouvoir
assignant aux intellectuels le pole domine.
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par exclusion de toutes les finalites exterieures. Dans cette logique,
une position dominante est celle qui satisfait aux exigences pures
d'autonomie, par opposition aux positions basses qui ont partie liee
avec l'utilite, le realisme, les bonnes causes. L'opposition entre le
« haut » et le « bas », qui est inscrite dans les hierarchies et les luttes
pour les subvertir, trouve un renforcement dans l'action de l'institu-
tion scolaire qui, ä travers les instruments pedagogiques routinises,
dote les sujets les plus accomplis d'un tact indissociablement logique
et esthetique qui pousse ä rechercher les choses « elevees » —

humanite »‚ « raison », « sensibilite » — par quoi est « depass& » ce
qui est bas — 1' « instinct », la « passion », la « societe » : une analyse
de l'inconscient lettre requiert, comme l'avait déjà etabli Durkheim
dans L'Evolution pedagogique, une histoire sociale de la tradition sco-
laire nationale. Mais, parce qu'il suppose un ensemble de conditions
sociales•de possibilite, le formalisme nest pas un modele pur anhisto-
rique que les realites empiriques realiseraient de facon necessairement
imparfaite : il est plutöt une configuration idealtypique pouvant eire
engendree ä partir d'un systeme general de transformations dont une
des variables principales est le degre d'autonomie (ou le degre de
dependance par rapport ä d'autres champs). Le poids relatif du public
profane cultive, de l'institution scolaire, du champ politico-adminis-
tratif... peut produire des effets qui contrecarrent la tendance aux eva-
luations purement internes (des producteurs sur les producteurs)
ainsi, dans un univers structure par Popposition entre le «haut »
(l'artiste) et le « bas » (1'ecrivain ä succes, « bourgeois » ou « popu-
laire »), d'autres principes de classement peuvent apparaitre et passer
au premier plan. On peut penser aux relations d'opposition suivantes :
entre, d'une part, « l'intellectuel total» conforme aux exigences inter-
nes, detenteur de surcroit d'un « message » ethique et politique (Sar-
tre) 7 et, d'autre part, 1'ecrivain « art pour l'art » recusant tout « mes-
sage » (Paul Valery) ; entre auteurs « doctes » et auteurs « mon-
dains »8;

  ou, en regime socialiste, entre l'intellectuel statutairement
garanti par la legitimite heteronome procuree par le Parti et l'intellec-
tuel sans garantie politique voue ä temoigner prioritairement de sa
conformite, au moins par la reserve ou le silence, pour preserver la
part qui peut 1'etre des exigences internes...

7. Pour une construction sociologique de la trajectoire de cet auteur et de sa definition
de l'intellectuel comme principe d'intelligibilite de 1'existentialisme, cf. Anna BoscHErrl,
Sartre et les Temps modernes : une entreprise intellectuelle, Paris, Minuit, 1985, P. 113
et sq.

8. P. BouRDIEU, La Distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 74-81 ; Norbert ELIAS, La Civili-
sation des ma'urs, trad. par Pierre KAMNITZER, Paris, Calmann-Levy, 1973, p. 11-73.
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Dans un univers social oü les systemes de classement font partie des
mecanismes objectifs, l'histoire sociale ne saurait se desinteresser des
mots. Ainsi l'apparition en France, ä la fin du xlxe siècle, du terme
d' « intellectuel » merite 1'examen : ni simple etiquette ni expression
d'une « prise de conscience » d'un groupe preexistant de tous temps,
ce terme est le produit d'une conjoncture marquee par le conflit des
modeles d'excellence. Une operation de categorisation a ete accom-
plie par des ecrivains eloignes du monde universitaire sur des universi-
taires plus ou moins « positivistes » issus de disciplines nouvelles ou
de secteurs novateurs de disciplines etablies : « l'intellectuel » (ex. :
Durkheim) apparaissait, avant tout, au point de vue du bord oppose,
comme porteur interchangeable d'une pensee impersonnelle, « abs-
traite », «universelle », et depourvue, du fait de ses origines basses
parfois explicitement soulignees, du sens du sublime (gout, raffine-
ment, fantaisie). Cet usage initial du terme « intellectuel » qui desi-
gnait une sous-population tres particuliere (statistiquement insigni-
fiante) se distingue donc d'usages ulterieurs beaucoup plus souples ou
plus flous. Evidemment, il n'y a pas lieu de privilegier en soi l'usage
propre ä une époque : ce qui importe nest pas le cheminement d'un
mot isole mais la relation entre des systemes d'appellations et les
structures objectives que ces systemes contribuent ä perpetuer ou ä
transformer. Vers 1900, « l'intellectuel » etait percu comme une
menace pour une production symbolique regie par le modele du
« genie » libre et inspire 9 . La critique ouvertement politique (de
droite) dont « l'intellectuel » etait la cible a favorise depuis lors la
meconnaissance de la logique specifique sous-jacente au travail de
classement indigene : « l'intellectuel » etait, avant tout, celui qui
representait du point de vue des dominants la position basse associee
ä 1'erudition et ä la grisaille... Or, malgre les apparences, cette opposi-
tion est loin d'avoir disparu au xxe siècle avec l'apparition de « l'intel-
lectuel de gauche » : eile s'est conservee ä travers un renversement
significatif qui a consiste ä associer d'un cote le prophetisme et la
gauche et d'un autre cote la routine professorale et le conformisme
politique de droite (les « chiens de garde »). Les intellectuels les plus
legitimes ont pu beneficier d'un brouillage des reperes ä la faveur
duquel ils ont pu reproduire les topiques du spiritualisme antiscientifi-
que tout en les parant des prestiges de l'audace theorique et politi-
que 10 . Peut-eire n'est-il pas inutile de suggerer ä quel point cet inva-

9. L. PINTO, « La vocation de l'universel », Actes de la recherche en sciences sociales,
55, nov. 1984, p. 23-32.

10. Sur le cas exemplaire de Sartre, cf. A. BOSCHErn, op. cit. supra n. 7, p. 153 et sq.
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riant qu'est ('opposition « grand intellectuel » / specialiste est
conforme aux schemes de pensee scolaires fondes sur la preeminence
de ce qui est «original » sur ce qui — justement — est seulement
« scolaire » : le discours « philosophique » le plus entendu
aujourd'hui en France — au point de paraitre le seul ä eire produit —
ne consiste-t-il pas pour 1'essentiel a ressasser « l'irreductibilite » du
superieur (la philosophie) ä l'inferieur (la science, les sciences
sociales) ?

Quelle population (quel corpus) doit donc etre delimitee par la
sociologie des intellectuels ? Etant donne, d'une part, que les « defini-
tions » sont toujours des definitions pratiques mises en oeuvre par des
agents dans des situations determinees et, d'autre part, que les opera-
tions de definition tiennent toujours leurs caracteristiques de leurs
auteurs, il est instructif de suivre la demarche de Pierre Bourdieu qui,
dans une etude d'allure tres « empirique », substitue ä la question
« qu'est-ce qu'un intellectuel ? » la question « qui nomme-t-on
ainsi ? » et a celle-ci, enfin, la question ultime « qui detient le pouvoir
de nommer ceux qui sont des intellectuels ? ». Le « hit-parade des
intellectuels francais », publie dans la revue Lire, fournit un instru-
ment privilegie pour l'analyse de mecanismes de selection qui, habi-
tuellement, operent de facon diffuse et dispersee ". Car 1'effet vise
d'absolutisation des juges et des jugements n'a de chances d'être aboli
que par la vertu de la mise en evidence des caracteristiques sociales du
groupe des juges, surtout — comme c'est le cas ici — lorsque le pro-
duit final trouve manifestement son principe dans les interets attaches
ä des positions rendues possibles par le brouillage des frontieres entre
genres intellectuels (romans ä succes, essais librement « philosophi-
ques », journalisme...) et, au travers de celui-ci, par la rencontre entre
des trajectoires d'universitaires pour journalistes et de journalistes
pour universitaires. La multiplicite des points de vue fait partie de la
realite objective et ä ce titre ne saurait eire annulee par la vertu d'une
« bonne definition ». Dans quelle mesure on peut neanmoins evi-
ter de ceder au relativisme, c'est ce que l'on tentera plus loin d'elu-
cider.

11. P. BOURDIEU, « Le hit-parade_des intellectuels francais ou qui sera juge de la legiti-
mite des juges? », in ID., Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 275-286.
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L'UNITE D'ANALYSE

I1 est hors de propos de presenter ici les implications « theoriques »
de la notion de « champ ». Il a paru preferable d'en montrer toute la
fecondite ä travers les demarches de 1'activite de recherche. Ce qui est
en cause dans l'utilisation de cet instrument logique est d'abord la
question de l'unite d'analyse. L'histoire traditionnelie de la produc-
tion intellectuelle tend ä realiser une absolutisation tie la singularite —
auteur, texte, ecole — qui, par nature, detourne de toute interrogation
sur la pertinence des proprietes prises en compte et enveloppe une
predilection empiriste pour les donnees preconstruites du sens corn-
mun, proprement dit, ou cultive (caracterologie spontanee, nomencla-
tures nalvement utilisees telles que noms de styles, d'ecoles...) et de Ia
routine sociologique (« indicateurs » d'äge, d'origine sociale... consi-
deres en soi). Or, de meme qu'il serait vain de chercher une definition
de « 1'artiste » ailleurs que dans l'opposition au «bourgeois », qui en
est verltablement constitutive, de meme les traits specifiques des indi-
vidus reconnus comme « intellectuels » au sein d'un espace relative-
ment autonome ne sauraient se comprendre sans considerer le systeme
des relations qui unissent, d'ailleurs, moins des individus empiriques
que 1'ensemble des positions objectivement definies occupees par ces
individus. Dans le cas analyse par Remy Ponton 12 des romanciers de
la seconde moitie du xlxe siècle, les proprietes attachees ä chacun
d'eux apparaissent determinables seulement ä partir d'une opposition
fondamentale entre dominants et domines : les romanciers « psycho-
logues » (Banes, Bourget...) ont elabore une esthetique noble par rejet
du style juge vulgaire des auteurs naturalistes (Maupassant, Zola) ; or
l'opposition esthetique interne recouvre et redouble une opposition
sous le rapport des origines sociales, de la profession actuelle, etc.
Seuls la definition des positions et le decoupage methodique des

12. Remy PONTON, « Naissance du roman psychologique », Actes de la recherche en
sciences sociales, 4, juil. 1975, P. 66-81. Sur la logique des clivages, sous le rapport politi-
que, cf. Christophe CHARLE, « Champ littCraire et champ du pouvoir : les ecrivains et
l'affaire Dreyfus », Annales ESC, 2, mars-avr. 1977, p. 240-264; sous le rapport geogra-
phique, cf. P. BoURDIEU, «La production de la croyance », Actes de la recherche en
sciences sociales, 13, f8vr. 1977, p. 36-37 et C. CHARLE, «Situation spatiale et position
sociale, essai de geographie sociale du champ litt6raire ä la fin du dix-neuvieme siècle »,
ibid., p. 45-59.
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populations selon l'ordre regle des emboitements successifs (ecrivains
vs bourgeois, romanciers vs poetes, « psychologues » vs naturalistes,
etc.) permettent d'engendrer des oppositions significatives et d'etablir
entre elles des relations d'homologie ; et la connaissance systematique
des proprietes de position permet de deduire la propension ä operer
tel ou tel type de choix (les « psychologues » plutöt attires par la rive
droite, 1' anti -dreyfusisme...) et de saisir la coherence objective des
choix effectues. Ce qui est dit des positions inscrites dans le champ
peut eire transpose ä ('etude des trajectoires : celles-ci, loin d'être don-
flees ä 1'intuition, sont ä construire dans 1'espace total des trajectoires
comparables. Ainsi quand on considere, par exemple, l'univers relati-
vement regle des carrieres academiques, une propriete aussi « objec-
tive » que 1'äge d'un individu singulier demande ä titre rapportee a
1'age modal d'acces ä certains statuts ou plus precisement ä l'ordre
modal de la succession des statuts en fonction des Ages probables
d'acces : la « jeunesse » (universitaire) n'a d'autre definition dans un
monde oü l'on sait attendre (au point d'en faire une morale) que le
temps oü l'on nest pas en etat d'occuper la position superieure dete-
nue par les predecesseurs.

La prise en compte de donnees morphologiques permet de compli-
quer, considerablement le modele d'analyse et d'ecarter toute vision
simpliste d'un champ structure par des oppositions univoques et sta-
bles. En effet, la reproduction structurale des ecarts entre positions
hierarchiquement differenciees parait aller de soi dans des conjonc-
tures particulieres en lesquelles semble garantie la correspondance
entre I'etat des possibilites objectives et le systeme socialement condi-
tionne, sinon contröle, des aspirations. Dans le champ intellectuel
comme en d'autres univers sociaux, une modification des effectifs et,
particulierement, un phenomene d'encombrement, entrainent un cer-
tain nombre d'effets obeissant ä des mecanismes tres generaux. Parmi
ceux-ci figurent la strategie de numerus clausus, evidemment difficile ä
mettre en oeuvre dans des secteurs non reglementes, la strategie de
recours ä une « reserve » qui a permis aux disciplines academiques les
plus traditionnelles de se perpetuer en recrutant, selon la logique de la
« seconde chance », les individus les moins eloignes de la definition
conforme... A ces strategies defensives, il faut ajouter les strategies
d'innovation, pas toujours totalement discernables des precedentes,
qui consistent dans une redefinition des positions par reconversion
(ou hybridation) du capital possede menace de devaluation : cas des
pokes reconvertis en romanciers « psychologues », cas des physiolo-
gues allemands du xixe siècle en surnombre qui, inventant la  «Psy-
chologie experimentale », ont investi I'un des terrains traditionnels de
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la discipline philosophique ". La creation de positions novatrices peut
donc en fait recouvrir des realites tres dissemblables allant de la
recherche d'une forme nouvelle de legitimite culturelle, comme dans
les exemples precedents, ä la tentative de menager un espace flou
ayant la vertu d'echapper aux alternatives, comme dans le cas du jour-
nalisme intellectuel apparu dans les annees 60 14 .

Mais en se donnant comme principe d'intelligibilite le « champ »,
c'est-ä-dire un ensemble complexe et etendu de relations, le sociolo-
gue des intellectuels ne s'expose-t-il pas ä l'alternative du tout ou
rien ? En l'absence d'une connaissance exhaustive des determinations,
qui reste bien entendu l'ideal d'une demarche scientifique, un materiel
meme limite peut procurer le moyen de formuler des hypotheses testa-
bles. Il arrive frequemment que les principales oppositions significa-
tives requises par la construction de l'objet se trouvent presentes ä
1'etat plus ou moins explicite dans le discours intellectuel ä travers des
marqueurs positifs ou negatifs (« positiviste », « professionnel »,
« petit bourgeois », « allemand »...). Dans son etude consacree, ä par-
tir d'un materiel autobiographique, ä l'impuissance intellectuelle de
1'ecrivain Amiel 11, Luc Boltanski a entrepris une enumeration des
divers types de proprietes au moyen desquelles l'identite est
construite : ainsi, les oppositions mentionnees par Amiel entre frac-
tions de la classe superieure, entre sexes, entre traditions nationales,
entre modeles d'accomplissement intellectuel... constituent des reperes
primordiaux ä la fois specifiques et redondants puisqu'en chaque
domaine se repete une repulsion envers les poles extremes (commer-
gant/artiste, homme/femme, ecrivain/professeur, Allemand/Fran-
gais...) qui voue ä l'indetermination. Mais le Journal ne saurait titre
considere comme un simple « document » sur la recherche d'une
identite sociale : il est le moyen par lequel s'accomplit le travail de
sublimation qui consiste ä transmuer en « oeuvre » le ressassement de
son indetermination et de l'impossibilite de l'eeuvre. On tient ici une
belle occasion de recuser toute alternative sommaire opposant l'objec-
tif et le subjectif. Parce qu'une strategie intellectuelle met toujours en

13. Joseph BEN DAVID, Randall COLLINS, «Social Factors in the Origins of a New
Science : The Case of Psychology », American Sociological Review, XXXI, 4, aoüt 1966,
p. 451-465. La mise en relation des proprietbs de structure et des proprietes morphologi-
ques est au centre des nombreux travaux de Victor Karady — impossibles ä citer ici dans
leur integralite — consacres ä I'histoire sociale des systemes universitaires frangais et
hongrois et au centre, bien sür, de Homo Academicus, op. cit. supra n. 11.

14. L. PINTO, L7ntelligence en action : le Nouvel Observateur, Paris, A.M. Metailie,
1984.

15. Luc BOLTANSKI, « Pouvoir et impuissance : projet intellectuel et sexualit6 dans le
Journal d'Amiel », Actes de la recherche en sciences sociales, 5-6, nov. 1975, p. 80-108.
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jeu l'image de soi qu'un auteur peut proposer, et d'abord ä lui-meme,
une description rigoureuse de ses strategies comporte, intimement
unies, 1'etude des interets expressifs associes ä une position sociale-
ment determinee et l'etude des profits symboliques procures par l'ope-
ration proprement intellectuelle de mise en forme 16 •

L'ECOUTE SOCIOLOGIQUE

L'analyse des oeuvres en tant que teiles est contenue dans le projet
meme de l'approche sociologique qui doit surmonter l'obstacle que
constitue pour eile l'opposition entre un point de vue externe (pour
biographes, historiens et sociologues) et un point de vue interne (pour
lettres, eventuellement pourvus des ressources modernes de la linguis-
tique, de la semiologie...). Cas particulier des productions linguisti-
ques, une oeuvre determinee tient ses caracteristiques socialement per-
tinentes des mecanismes de formation des prix qui regissent le systeme
des relations entre la structure de distribution du capital linguistique
et la structure du marche : 1'efficacite proprement symbolique, pro-
priete sociale fondamentale par excellence des discours, tient autant ä
ce qui est dit qu'ä une maniere de dire ajustee aux exigences imposees
par la conjoncture d'elocution et, en particulier, ä Gelles qui decoulent
de 1'appartenance A un champ de production symbolique d'abord
defini par son autonomie ä 1'egard des regles regissant les usages pro-
fanes externes. La hierarchisation immanente ä la production des dis

-cours des intellectuels exprime donc une elevation croissante du tra-
vail de mise en forme : le locuteur savant detient une maitrise pratique
des ressources de themes et de modes de traitement d'autant plus emi-
nente qu'il parvient ä prendre ses distances envers toute interpretation
naive, naivement reductrice, de ce qu'il dit. La lecture sociologique
d'un philosophe aussi « hermetique » que Heidegger suppose donc
de mener conjointement, et avec un soin egal, deux operations
distinctes : par la premiere, il s'agit de prendre pour objet la cor-
respondance qui s'etablit entre le systeme savant des oppositions
heideggeriennes pertinentes (« on » « inauthentique »/« Da-sein »
« authentique ») et le systeme profane des oppositions ideologico-

16. Cf. Sergio Miceu, Les Intellectuels et le pouvoir au Bresil (1920-1945), Paris, Mai-
son des sciences de l'homme/Presses universitaires de Grenoble, 1981 ; Michael POLLAK,
Vienne 1900. Une identite blessee, Paris, Gallimard, 1984 (« Archives », 14).
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politiques propres ä la pensee völkisch de 1'Allemagne prenazie
(« masses »/« personne ») ; par la seconde, est prise en consideration
la difference interne, proprement philosophique, qui resulte de
1'exclusion plus ou moins explicite, des choix alternatifs offerts par
1'etat du champ A ce moment donne (ici : le neo-kantisme) : ainsi envi-
sagee, l'ontologie heideggerienne peut apparaitre comme 1'equivalent
en philosophie de la « revolution conservatrice » ".

Le sens social des discours nest pas ä chercher tant dans ce qui est
dit que dans la relation de complicite qui unit dans la reconnaissance-
m6connaissance les producteurs et les destinataires de la parole auto-
risee. Et l'on pourrait aisement transposer ä l'analyse de maintes pro-
ductions philosophiques, comme formes eminentes du discours
savant, les principes mis en eeuvre pour 1'analyse des rites magiques :
le contenu manifeste qui se propose ä l'activite enchantee de dechif-
frement interne des exegetes dissimule les conditions de la croyance,
en laissant entendre qu'il y a autre chose ä entendre que 1'enonce de la
sacralite de la parole et des agents autorises ä la dire ou ä 1'ouir (exem-
ple simple : le « concept » de doxa. qui, la plupart du temps, reste vide
dans la philosophie academique n'a d'autre fonction que de marquer
la hierarchisation savante des discours). On pourrait voir une illustra-
tion inattendue (etant donne le poids des traditions intellectuelles) de
cette logique dans les analyses consacrees par Marie Ymonet ä
« l'invention du marxisme en France» : renoncant ä la voie tradition-
nelle de la recherche (inepuisable) du contenu « theorique » « authen-
tique », eile montre que le destin du « marxisme » n'a pas tenu ä ses
vertus internes — indiscutees par la posture de sacralisation — mais ä
des caracteristiques formelles en relation d'affinite avec les interets
d'individus qui, relativement depossedes sur le terrain intellectuel et
sur le terrain politique, tentaient de gagner, par la reference ä une
« science » autoproclamee, une double legitimite les mettant ä 1'abri
de toute mise en question soit intellectuelle soit politique 18•

Demonter les mecanismes de l'efficacite symbolique, cela suppose
de prendre en consideration le sens vecu par les agents et 1'ecart ä sa
verite objective en tant qu'il est fonde sur des conditions objectives.

17. P. BouRDIEU, « L'ontologie politique de Martin Heidegger », Actes de la recherche
en sciences sociales, 5-6, nov. 1975, p. 109-156. La methode mise en eeuvre s'avere egale

-ment feconde dans le cas de Sartre : cf. A. BoscHErn, op. cit. supra n. 7, p. 83 et sq.
18. Marie YMONET, « Les heritiers du Capital. L'invention du marxisme en France au

lendemain de la Commune », Actes de la recherche en sciences sociales, 55, nov. 1984,
p. 3-14; pour I'analyse d'une forme plus altibre de rhetorique (celle du philosophe
Etienne Balibar), cf. P. BoURDIEU, « Le discours d'importance. Quelques reflexions socio-
logiques sur quelques remarques critiques ä propos de " Lire le Capital "», in ID., Ce que
parier veut dire, Paris, Fayard, 1982, p. 207-226.
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C'est le contraire meme de toute posture objectiviste en sociologie : la
connaissance du fait social ne peut etre tenue pour achevee que
lorsqu'elle est parvenue ä inclure la connaissance de la facon dont une
societe « se paie de la fausse monnaie qu'elle a elle-meme fabri-
quee » ; eile impose donc un autocontröle des conditions de produc-
tion du discours sociologique (qui ne saurait se confondre avec 1'auto-
assurance procuree une fois pour toutes par les protections academi-
ques statutaires). Concretement, cela implique d'objectiver les formes
indigenes de lucidite — de l'academisme savant ä la demystification
cynique — qui, ä 1'ceuvre dans le discours sur soi des membres d'un
groupe ou d'une institution, ont pour fonction, en proposant une vue
« realiste » des choses, de devancer et, par suite, d'interdire la science
des rapports ä l'objet et donc la science de 1'objet.

Mais le sociologue n'est-il pas, apres tout, pris lui-meme par une
pulsion de « demystification » ? Le propos de la demarche sociologi-
que nest pas de « demasquer » le discours profane derriere les appa-
rences illusoires de 1'expression savante ; il est de rendre compte des
principes de transformation qui reglent la relation entre l'ordre des
contenus intellectuels et l'ordre des pulsions sociales. Si la formule de
la « sublimation » semble dotee d'un privilege remarquable au point
de paraitre enfermer ä eile seule toute une theorie des intellectuels, ce
n'est pas parce qu'elle constituerait le principe exclusif de toute pro-
duction symbolique mais plutöt parce qu'elle exprime la forme limite
d'une tentation ultime decoulant des automatismes immanents au
champ intellectuel. Analysant les determinants de la vocation intellec-
tuelle de Freud, en utilisant le materiel empirique autobiographique
fourni par L'Interpretation des reves, Carl Schorske a montre' 9 a juste
titre le processus de deplacement ä la faveur duquel le debat politico-
familial avec le pere s'est transforme en un drame purement interieur :
pulsions originelles n'ayant pu etre assumees avec leur sens ouverte-
ment social, la relation ambivalente aux puissances etablies symboli-
sees par « Rome » et la tentation de la revolte symbolisee par le per-
sonnage d'Annibal n'ont pu trouver la voie de 1'expression que dans la
forme acceptable de Ia theorisation psychologique (le « complexe
d'Edipe »). La mise en evidence du renoncement aux satisfactions
directement temporelles, qui est au principe, d'une part, de la vocation
scientifique et, d'autre part, de Ia retranscription des conflits dans
l'interiorite psychique, va certainement ä 1'encontre de tout le travail
individuel puis collectif de transfiguration symbolique accompli par la

19. Carl SCHORSKE, « Politique et parricide dans L7nterpretation des reves de Freud ».
in ID., Vienne fin-dc-siècle, Paris, Seuil, 1983, p. 177-196.
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psychanalyse : en effet, ä travers l'analyse des fantasmes sociaux de
Freud, ce qui est en cause n'est rien d'autre que le « fondement trans-
cendantal » (refoule) de la discipline.

La conquete de cette lucidite conquise sur la psychanalyse risque
pourtant de demeurer partielle : eile tend ä decrire tacitement comme
privation le « choix » de la science au detriment de la politique,
consacrant en fait le principe de hierarchisation lie au point de vue
des dominants. La volonte de savoir, trait typiquement « cedipien »,
dont rend mal compte la terminologie assez floue de « i'interiorisa-
tion », pourrait apres tout titre (sous reserve d'analyses empiriques) la
forme travaillee que prend le desenchantement envers un ideal du moi
qui est d'abord celui du pere : meme la tentation refoulee de la revolte
conserverait encore quelque chose de l'adhesion paternelle au monde
social, ne serait-ce qu'une definition tacite de « l'action » (comme
operation instrumentale, mesurable ä des effets...). Le deplacement du
conflit politique vers le conflit intrapsychique qui tend ä titre consi-
dere comme une simple operation de transposition symbolique (subli-
mation) peut titre vu d'une certaine maniere comme l'une des formes
que prend le « refus d'heriter » (selon le mot de Pierre Bourdieu au
sujet de Flaubert) ; la defiance envers le pere, difficilement assimilable
dans le cas present au repli reveur sur soi traditionnellement associe ä
la « sensibilite » intellectuelle (il faut distinguer Freud et, par exem-
ple, Amiel), se retourne en defi, le defi de prendre pour objet de savoir
la vie souterraine des families — largement ignoree d'ailleurs par une
sociologie longtemps marquee par le juridisme, 1'economisme, etc. La
« depolitisation », au prix de laquelle a ete acquise cette connaissance
des formes domestiques et interiorisees de domination, a marque une
rupture dans le cela-va-de-soi qui accompagne la transmission dynas-
tique de l'assurance masculine et de la parole officielle (pas necessai-
rement representees par la lignee paternelle). La science faite par le
fils manifeste 1'assomption d'un manque occulte par le pere : eile
seule — bien mieux que la revanche sociale — a le pouvoir, en « lais-
sant les choses en 1'etat », de suspendre la logique de la domination.
Le pole feminin, dont le role privilegie dans les modeles intellectuels a
ete etabli par plusieurs auteurs en fonction d'une homologie entre
relations entre fractions de la classe dominante et relations entre
sexes, detient seul une ressource indispensable dans une situation de
conflit avec les « autorites », la force pulsionnelle procuree par la
confiance primordiale.

Ces quelques remarques tres librement inspirees de la lecture de
1'etude exemplaire de Schorske n'ont pas la pretention de traiter un
point d'histoire sociale qui renvoie ä l'investigation d'un materiel



L. PINTO: SOCIOLOGIE DES INTELLECTUELS	 359

empirique. A travers ce « cas » singulier, il a paru interessant de mon-
trer que, parmi les questions soulevees par la sociologie des discours
intellectuels, il y avait d'abord celle de sa propre possibilite. Pour
comprendre les presupposes sociaux d'une representation savante du
monde social, le sociologue engage plus ou moins explicitement une
theorie de la connaissance du monde social, qui est elle-meme soli-
daire d'une theorie des intellectuels et d'une theorie de la constitution
du projet intellectuel laquelle, de son cote, comporte une conception
de la construction de l'identite sociale, une conception de la fagon
dont les oppositions du monde social sont interiorisees par la media-
tion des structures symboliques transmises par la famille d'origine...

Le projet meme d'une connaissance objective suppose de refuser
tout privilege epistemologique ä une categoric determinee d'objets.
C'est pourquoi la sociologie du charisme (« don », « genie ») peut
apparaitre comme un prealable d'une demarche rationnelle fondee sur
un postulat d'intelligibilite universelle : eile a une vertu en quelque
sorte pedagogique en appliquant ä des domaines Minis socialement
par un statut d'exception un corps de regles methodiques repetables et
generalisables. La sociologie s'inscrit de la sorte dans un processus de
laicisation critique qui tend ä neutraliser les effets de 1'adhesion doxi-
que ä un monde social structure par Popposition entre un « haut» et
un « bas ». Elle implique un relativisme de methode qui consiste ä
decrire la pluralite des points de vue ethiques et logiques pris sur le
monde sans accorder de preeminence de principe ä aucun d'entre
eux : dans la mesure oü c'est l'opposition meme qui fait sens, les des-
criptions paraissent en principe reversibles par changement du point
de vue d'oü elles sont effectuees.

L'acte d'objectivation qui s'impose comme exigence, le relativisme
de methode contiennent neanmoins un principe de hierarchisation.
Certes, le point de vue d'oü est obtenue la connaissance du systeme
des positions est une position particuliere justiciable d'une analyse :
on peut montrer que 1'accumulation des savoirs en certaines positions
du champ intellectuel et au sein du champ scientifique est 1'un des
effets qui decoulent de la logique des « mecanismes » objectifs de
concurrence entre positions, que le principe de cette concurrence est
constitue par une forme specifique de capital symbolique, instrument
et enjeu de lutte... Il reste que l'objectivation s'accomplit contre la
logique du champ intellectuel qu'elle vise precisement ä manifester en
transgressant les regles de solidarite tacitement liees ä l'appartenance :
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la condition ('et le prix) du savoir est le renoncement'a certains profits
de l'appartenance et notamment aux plus subtils d'eritre eux, ceux que
procure la croyance heureuse. La science de la croyänce suppose une
posture intellectuelle qui enferme ä '1'etat pratique une ethique.

Deux tentations hantent tonte theorie de la connaissance, comme
on 1'a suggere plus haut an sujet de Freud : celle d'une vision idealiste
posant un pur esprit comme sujet de la connaissance ; celle d'une
vision realiste conceVänt la connaissance comme moyen de satisfaire
directement ou indirectement des interets particuliers. Pour echapper
ä pareille alternative il faut supposer la possibilite d'un interet sociale-
ment conditionne qui est tel que la connaissance objective, et seule-
ment eile, 'apparait en mesure d'interesser le sujet de cette connais-
sance : l'objectivation n'est pas un pur accroissement d'information
Mais une autoobjectivation qui enferme une transformation de ce
sujet. C'est dans la psychanalyse que 1'on a pu reconna"itre d'abord —
tnais doit-elle en garder le monopole? — le projet de faire coincider
l'interet theorique de cönna ssance et l'interet pratique de liberation :
comme 1'a montre Jürgen Habermas 20, cette coincidence est un prin-
cipe d'autdreffexion 'devant eire considere ä la fois comme resultat et
comme presuppose de 1'acte de connaissance. On comprend que
l'ethiqüe `snit presente seulement a 1'etat pratique dans cet acte
puisqü'en vöülant l'autonomiser - le sociologue prenant la parole
pour dire la loi — on aboutirait paradoxalement ä perturber la logique
propre de la connaissance, et donc, par suite, a compromettre la logi-
que meme de la liberation.

Louis PINTO,

C.N.R..

20. Jürgen HABERMAS, Connaissance et Imeret, Paris, Gallimard, 1979 (« Tel »),
p. 247-331. On trouvera une certaine convergence sur ce point avec un texte de P. BouR-

Dieu tel que Lecon sur la lecon, Paris, Minuit, 1982.


