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INSERTION D' UN TRAVAILLEUR AGRICOLE MIGRANT A QUITO 
1 

A. Introduction 
1 

Ce travail monographique vise essentikllement la connaissance de 
la strotégie positionnelle d ' un acteur soc~al de l a République d ' Equa
teur , lieu de nos recherches a la Faculté tatinoaméricaine de Sciences 
Sociales . 

Approchant un des themes l es plus féconds de la sociologie équa
tor ·enne , l a ville et le systeme capitaliste, notre étude traite empi
riqu ement de l ' insertion (et non de l ' intégration) socio- profess ionnel
le d'un travai l leur agricole émigré dans la ville de Quito, et théori
quement du problerne de sa. force sociale en tant qu ' unique refuge a sa 
liberté . Il ne s ' agit pas ici d ' une recherche de type anthropologi que 
ou ethno- rnéthodologique telle qu ' a dévelop·pé O o Lewis par exernple , si
non l o tra.itement d ' un cornporternent individuel a partir d ' une investi
ga tion poz.¡ta.nt sur une unité rninimale d 1 observ tion, soit un acteur so
cial. L' investiss ement d ' une recherche théorique sur base d ' une étude 
de cas ne s ouleve plus l ' autheme de la pensée sociologique contempo
r a ine ; la s ociété en tant que consciende collec tive ne constitue plus 
l'unique paradigme régissant l ' explication du social. La théorie de 1 1 

1 

a cteur soc~al a véritablement éclat é depuis les écrits de E. Ooffman , · 
de H. Lefebvre , et des interactionistes , et un soudain élan vers le 
" sujet" sev1ble imprégner de nombreux travaux actuels . Un parad.igrne ex-

. plica tif d~ la structure sociale s ' appuie dés ormais sur l'étude des 
cherninemen~s de l ' individu tout au lon& d ' une existence rnarquée par la 
banalité engendrée par notre type de civilisation , pour ne pas dire par 

' 

un systeme capitalista pourfendeur de cultures et promoteur de marchan-
dises o A force de privilégier certaines homologies (travail rnorcelé,ren
dernent , déRassernent de soi , etc ••• ) entre les diverses institutions ou 
se rneuvent ' les homrnes , la civilisa.tion o cident le a stéril isé parti 1-
l ement l ' ances trale fe r tilité de l a vi e quotidienne . Que ce soit dans le 
travaJl cowrne d<-lns les l ois ira , dnnn J.a :rr.JJ.ej on commr mm l n nnxwtli t ó, 

.. 
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1 t indi vidu ob(;i t ntri c t emcmt a u:n idnn'ti que finali t é . L' hornme se "' OU

mct h une sortc d ' impérialisme d ' a ttitudes et de cornportements promo
tionné par l ' Eta t (au sens mar xi s t e d ' ins t r ument de classc ) , garant , 
devrait-on croir e , du s3.cro-saint pr incipe comtiste de l ' ordre ot du 
proeres . La réaction a cet te appropriation arbitraire par e .rtai ns in
dividus de la sociét é se déploie dans l es mul tipl es s tra t égies que f o
mentent les ac t eurs s ociaux dans l a lutte qu ' ils menent pour resti tuer 
la liberté de 1 ' Homrne . lie s i nd i vidus s ' opposeront aux différentes f or 
ces 01pressivcs par l a por suasion , l ' intrieue , l ' échange ou la force . 

1 

Cepcmdant, co:nme 1 ' a mont ré M. Cr ozi er cert aj,ns ac t eur s so c i~tUX plus en 
proic a l ' aliénat i on, comme l es fonc tionn~ires f a ce a l a bureaucrat isa
tion ou les sous - prolét air es face aux vicissitudes du destin, n ' ont 
e;ucrc J.a l;o¡:wi bil i t é d e se servir de ces quat re principales modali tés 
d ' action pour rev ndiqu r lour condition d ' bommes librcso Ilo n ' ont 
d ' nutre recours que do pr8.ncr lcur l ibert é a l ' intéri eur de leur sub
jcctivi t é m~rne . En effet , en dédaignant l e pouvoir de l ' insti tué , en 
lui faisan t f i , en délai s~: ant l eur uni ver sali t é , i l s cont ournent a leur 
maniere t ' a l iéna tion en s ' octr oyant un pouvo.ir de décision : l e 11 je f ais 
ceci ou j e ne l e fa i s pas" dépendr a u.ni quement de leurs int ' r ts per
sonnels . I ls engagent l eur consc i ence dans un particul arisme inébr an-
1ablc . I l s r ' cuperent cet pac t.'\- oocio.l qunl ific' d dyai'onet orme 
par une; de ole sociologique au prof i t de l a cohér enc e de leurs valeurs 

1 

cu1 ture.llj n , dé.,umor9n.nt u in si e o qu l os pn.r t ienne des théorieo de 
R. Dahrendorf appel erai ent "sa charge · révol utionnai re". 

La r el a t i on/ i nt erpré t ation du vécu d ' un t rava i lleur agri col e émi
gré dans l a capitale équatori enne permettra dans ce contexte de vi su
ali ser cette ultime stra tégie possi ble . C' est au travers des principaux 
rituels des situa t ions social es banalisées de l a vie quotidi enne que 
se négociera f inalement sa liberté . Nous entendons par rituel un élé
ment habi,t uel et récurrent d ' une si t uation s ociale , t andis que l e t erme 

1 

ba~alisé se r éfer e au r ésulta t d ' un processus et mar que l a diffé r ence 
1 



R.Acso .. Biltlloleca 
3. 

avec toute situation extraordina ire . 
Plus largenwnt encore , nous présentons ; ici notre hypothese selon 

laquelle le conformisme existentiel proviendrai t dans certains cas de 
l a stratégie qu ' adoptent des individus pour accorder l eur liberté avec 
la réali t é de leur vécu personnel . 

B. Notes méthodologiques 

1 

Notre ob j ec tif étant 1 ' étude de 1 ' inse'rtion d ' un travailJ.eur agri-
cole migra~1 t , no Lre premier impéra t if f ut de sél ctionner un acteur ré

pondunt h tcl profil s ocia l . Choisi au hasard , l"lanuel P ., ouvrier tex
t.i.l) , acce¡pta de participc3r a no ire enqu~t apl' s av )i. jugcl non 'trgu

rnents et délibérG' avec sa f ernwe r,aura P. Nous procédtlmes ensuite a une 
longue série d ' entretiens individuels des époux P. dans notre Centre de 
recherches . Les entretiens furent dirigés en fonction des themes suivant s; 

1 • 

biographie du su jet ; identification psychologique ; identifica tion pro-
fess ionnelle ; analyse des temps libres ; répartition du budget familial 
et person~el ; examen des difficultés · financiares ; analyse des relations 
familiale~ ; analyse des relations humaines complémentaires de type pri
maire ; di9cernement de valeurs et attitudes ; recherches des ambitions 
e t espér a r¡.ces personnelles et familiales ; reoherches des problemes affec --· 
tifs et s~xuels . Nous interroge~mes également l ' atné de leurs enfants . 
Nous visif~mes fréquemment leur foyer afin de r épérer l eur condi tion ma
térielle d ' existence et inventorier l eurs biens . La f amille P. se soumit 
a un examen médical approfondi et nous en délivra l es résulta t s . 
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c. Analys g, 

IJe travailleur Manuel P., trente ans iors de 1 ' enqu~te , est ori-
1 

ginaire dn 1;:~. p ovJnce de Carchi , r égion n~rd des Andes équatoriennes . 
Ses parentA ct grands-parents appartJennent a l a cla"'se paysanne pauvre, 

1 

et sont de race indienne métissée . C' est 1 1analysc de contcnu ef.fectuéc 
a partir dos Hombreux entretiens de l ' enquBte qui dévoilera la compasan
te fondamentale régulatrice de son comportrment général ac tuel : la volonté 
de se "situer'' a l ' intérieur de l ' entité Ufbaine de Quito . Cette volon
té a csez remarquable concerne exclusivemen~ un espace écologique indé
pendamment de ses spécifici~és . Nous t~chefons des lors dans cet arti
cle de cerner l es principaux éléments qui pous ont permis de formuler 
cette constatation , tout en procédant a l eur interpréta t ion sociologi
que . Pour ce faire , nous étudierons d ' abord l a moti vation qui poussa 
Manuel P. 1 hors de sa province , puis son moda d'inaertion et sa straté
gie d ' exi~tenc e a l ' intérieur de la métropole . Nous focaliserons ainsi 
une certatne réalité sociale a par tir de l ' étude d ' un acteur social ; ce 
qui en do~era et sa richesse et sa limita~ion . ,, 

C.1 . Pr?cessus d ' émigra tion 

0. 1 . 1 . La 1 recherche de travail 
---------r--------------------

Pour Manuel P. l es homrnes sont l es "rn@mes " partout , a Quit o comme 
1 

au Carchi~ en Equateur comme ailleurs . Le~ gens sont dans leur grande 
ma jorité f oncierement bons , nous dit- i l, a la ville comme a la campa
gne , et s~ le pays souffre des asressions armées , ce n ' es t pas , conti
nue- t - il , le fait des hommes mais le fait de l a guerre , de quelque cho
se qui de t emps en tempG arrive et nous bousoule (comme une cataetrophe 
naturelle ). Cependant , il es t indéniable que le monde eat peuplé . en 
partie d ' 8tree néfastes , nuisibles comme les vagabonda , les délinquants , 

1 
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les mar ginaux , les drogués , ceux qui sont possédés par l e vice de l <t 
boisson ( ~ ne pus confondre ave c ceux qui se sao~lent avec l es amis , 
s ' ernpresse-t-il de nuancer) , e tc ••• Ces gens , qu ' on devrait mettre en 
prison , s ont en réali t é ••• des fainéants, des paresseux qui ne désirent 
pas travailler comme n'importe qui, car ce~ui qui cherohe avec ardeur et 
volonté finit toujours par trouver un emploi (des possibilités de tra
vail , oui il y en a , souti ent-il avec conviction), et son cas personnel 
le démontre ave e évidence : j amais, il n ' es·p resté sans travailler , si ce 
ne sont de courtes périodes , et maintenant il occupe d'une maniere dé-

1 

finitive , car protégé par son syndica t, l e poste d 1auxilliaire techni-
cien dans une usine textile de Quito. 

S· done les hO JIIrnes sont l es m~mes partout , pourquoi a-t-il qui tté 
sa régi on pour venir s ' ins tall er dans l a capitale équatorienne? 

A lire un auteur comme P. Georgo l'écusant 1 ' éco- syst me ural , nous 
cnvif, ·tgcrions 1 ' 6loignement prudent du paysan Manuel P. d ' un environne
TI10nt pathogene . Cette explicat ion es t a écart er car elle présume d ' une 
conscientisation de l ' actour quant a l a médiocri t é de son envirormement 
traditionnel et laiss e pla ce au concept nominal culturaliste "d ' a ttrac
tl.on de l ' ¡urbanité". Manuel P . prétend lui -m~me que "la vie n ' e"' t pa s 
plus dure a l a campagne qu ' a la ville" et l ' enqu@te a domicile nous fai t 
voi r un habita t déplorable et une pauvreté qua.si .. absolue . r~u familJ.o P . 
'·volue dan~ un chan:tier en construction ayant pour tout espace d ' habita
tion pour reux adul t es et qua trc nfant une ChtlTnbre de 18 m2 dont 1 S 

fenetre s sont occultées par de grande cartons qui emp~chent toute possi
bilité d ' aération , d ' un réduit- ouisine de 3m2 d ' une saleté repous ante, 
et d ' un sanita ire en voi e d ' achevement . L' inventa ire de leurs biens ré
pertorie deux lits doubles en pl anches , deux matelas de f i ne mousse , 

qua tre couvertures de laine , une armoire, une table de cuisine , une sé
rie de caiss~et de boites en carton, quelques v~tements usés , quelques 
ustensilea de cuisine , une quantité ~mbrable de bout eilles vides et 
de pots en lpl a5Qque , une cuisiniere a gaza qua tre becs , une télévision 
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noir/ blanc , une radio portative , quelques ustensiles de ménage (balai , 
savon , ba~sin en plastigue , etc ••• ). L' habita t est incontestablement 
insalubre par faute d ' un mínimum d ' hygiene f amiliale . 

Nous poserons alors directement notre interrogation a l ' intéressé 
m me . Celui-ci n ' éprouvera aucune peine a y répondre , quoiqu ' il modi.fi
era postérieurement la premiare version explicativa de son départ. 
S'il s ' en fu t a Quito , c ' est par manque de t:ravail dans sa province . Il 
converge de teJle sort e avec lefl explicati'one les plus triviales concer
nant l e proce8sus d ' émigration campagne-ville . La plupart des sociolo
gues attribuent généralement le phénomene migra toire équatorien des 
trois dern 'eres décades a l 'attraction ealariale des grandes plant a.tione 
de1J la région c8tiare du paya, a 1· d ~ so:rg1: ni so. tj.on de l ' gricul tur 
::m · to O. la réforme agraire de 1964 , O. 1 ' appa.ri tion d. ' une mul t ·.pli ci té 
de post~de travail ( spácialcm&nt dan~ le domuin de la conotruction) h 

Quito et Guayaquil depuis le "boom" du pétrole , et finalement a "l ' urba
nisat i on de l ' économie", cornme synthétise le . démographe J .M. Carron . 
Nous ac ceptons bien volontiers la these sclon l aquelle la marche des 
campagnards vers les villes est liée a un facteur économique : l a recher
che de tl;'avail et de sal~ires plus conséquents . Cependant, bien queMa
nuel P . spécifie ainsi clairement que son départ fut motivé par le manque 
de truvail dans sa province natale , nous tenterons d ' interprét er son 

1 

actc sur base de l ' ensemble des entretiens en no tre possession. 

L ' enqu~té parle avec parcimonie de sa jeunesse et lorsqu ' on l ' in
vita a rela ter quelques souvenirs de cette période , il parut troublé 
et nous certifia n ' avoir ríen vécu de bien particulier. 11 confia que 
ce f ut une époque malheureuse , qu ' il devait obéir aveuglément et qu ' il 
était un enfant tres docile et t ranquille . Ce seront l es séquences bio
graphiques des cntretiens qui démasqueront peu a peu l es traumatismes 
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psycholo¡~iquc8 (JUi stigmatiserent son ~nfance . Effecti vement , la cel
lule fo.miliale de Manuel P . a été brin(': e trois fois : 

- aJ.ors qu ' jl é t ai t , gé de quatre 1ou cinq ans , son pere abandonna 
le f'oyer con,ju.ga l e t di:.:.parut a jama:lo , laisunnt dans urw si tw,1 tion p.ro-' . 
babl ·rnr·n t tri'! S précair sa f'emmc c t n o troio enfant EJ ; 

1 ' 

- sa mbre remplaqa 1 ' époux par un con<;:ubin i'ort viul ent ctui battai t 
fr(Sc pwmmont Manunl nans auC'uno ;ju8tj :f'Jcut on ; 

- v ~rn r.a huit'l.~mo annÉ-e , Manuel P • . 'ut placú chez un onclu ruatcr
ncl eh z loquol i r.tl J: 1i t ror; t r dmto unn total d ~ ndono juoqu ' f ;Jon 

dépnrt pour Quito dans sa vingtienne année 

Ces successives perturbations affec t ves , et spéci al ement la der
niere men Uormée , ent ra ner nt comme cons quences trois condultes psy
choloeiqucs chez Manuel Po : 1.- Attachement démesuré a son épouse/m~re 

1 

et di r ficlJ ltú .\ n: ;nurner Gon ·01 de por. ; 1 2 . - Abs neo rle seno de olJ.-
darité vis- a-vis des autres hommes ; 3.- H cherche de protcction au sein 
de groupes sociaux de dépendance . Etayons ; nos observa tions. 

1 .- Attachement démesuré a son épous,~/mere et difficul t é a as ::mmer 
son role de pere 

1 Apres avoir vécu l ' aba.ndon de "'On pere et trouvé une certaine 
pro tection cont re les violences du premier "substitut" paternel 
auptes de sa mere , Manuel P. s ' est ~enti rejeté p· r el l l l ' occa
s i on de son placement chez son oncl~ José . Il appara!t en consé
quence premierement un transfert de l ' image maternclle vers son 
épouse . Cela se discerne avec le plus d ' acuité par son intransigeani 
rejet de sa mere en t ant que personne physique ( il refuse d ' aller 
l a visiter) tout en décl arant l ' adorer "de tout son coeur", et par 
sa conception que son épouse représ~nte pour lui une seconde mere 
( i l se plait a l ' aider aux t aches n1énageres ). Deuxiernement , il as
sume diffic ilement et surtout d ' une maniere ambigUe son r5le de 
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1 

1 

1 

p~re ~ Son épouse se pla int am~remept \de son désintér§t pour ses 
qua tre enfants , des chAtiments porpo 1els qu ' il leur infl i ge , et de 
son caract~re emporté vis- -vis d'eux. Il n ' aime pas les enfants , en 
conclut - ell e . Pourtant , lui nous i nf o me exactement du contraire : 
il s ' in t ér esse a s es enfants , tente 1 plus souvent de l es r aison
ner en ca s de df: sobéissance ou d ' erreurs , et supporte pa t iemment 

• 1 

l Aurs cris . Nos tes t s de validité confondent ses propos . Il pr 'tend 
pnr ex r?mpl e trrü ·~er son a1né Juan, '1 ' enf~nt na tural de sa femrne , 
comme l es élUtres , a l ors que nous voyon.s qu' l con ..... idero que c ' ost 

1 

a elle qu ' il revient de payer le s .fr a i s ~e scolarité et de maladie 
1 

do son enf ant . Néanmoins , i l r osfJor t ( O l ' enquete que la collule 
1 

:famili a l o constitue pour Manuel P. une de s valeurs fondament aleso 
1 ' élément principal en es t e :pen.dnnt s on 'iJ~ OUE.J e/rn~r·e • .b;J.J o oc cupe 

1 

le po int e rdinal de son r~f,renticl et de son di acours quo tidien . 
Il n ' hésitc pas qualifier sa r el ution avec el l e d ' amour. 

2.- A"Qsence de sens de solidarité vis-a- vis des autres hommes 

1 

Les successi ves séparations qui ~ troubl~rent son enfance , d • a-
l 

bord celle de son p~re , puis de ses deux frere s et surtout de sa 
mere , ,sa trop br~ve et difficile fréquent~tion de l ' école provin
c i~J '(ju ~u ' ~ l ' Ago du douze ans ueulement ), son i solement affec-

1 

ti f et
1 
physique (il gardait le bét ail) vécu chez son oncl , et f"-

nn.l Oll lt 'lrL ' .fa i ~ , u Ul¡l doute , d ' avoir ét é :réformé du service mili
taire pour complications cardiaques , sont des facteurs qui ont an
nihilé i chez Manuel P. t out sens de solidarité vis- a - vis des autres 

1 

homrnes, En réalité ses r elations socfales primaires se tissent au-
tour d ~ une trentaine de personnes répartie~ pour ainsi dire en 
trois groupes : ses familiers , ses connais'sances , ses amis (cama
rades ). Ses f amiliers se composent des membres de son foyer et de 

1 

ses proches ; ses connaissances appartienneht principalement au cer-
1 

.. 



ele ~ • ami(e)s de s~ femme ; sos 'ami1
,s ~roviermc.m·t de son rnilieu de 

t ·av~il et ne dépas s ent guere la dpu4aine d'individus (11 demeure 
tres ' sceptique quant a.u concept d ' am~tié) . 

. 1 

Nous avons déja survolé le nivaau réel de ses rapports avec 
ses ~mí'ants . Laura Po , son épouse , se! désole pour sa part de la 
pauvreté des relations humaines qui l'unis sent a son mari • Elle s • 
inquie te : "11 ne m' explique jamais rien , jamais ce qu ' il f ait , ja
mais ¡ou 11 va"! Elle s ' irrite centre son indolence , son relativisme 
pour l es problemas matériels du foyer . Il lui cache , et ce n ' est pas 

1 ' 

un mys tere pour elle , par exemple le r· ontant r éel de sa paie hebdo-
madaire , et chaque semaine elle doi t ' ' implorar , et parfois se f~
cher, pour recevoir 1 ' argent néces ~;aite au fonctionnement du ménage 
(11 garde hypocritement pres de l a moitié de son salaire ). Laura P. 
doit en définitive affront -r avec uno s ommc d6risoire d ' argent (plus 
ou moins mille sucres par semaine desquels quatre cents lui sont 
fourni s par son propre travail ) les nécessités journalieres de la 
vie . Il va jusqu ' a confier les problemas de santé de ses enfants a 
son épouse qui , analphabete , éprouve bea~coup de peine a comprendre 
les ipstructions des médecins du Centre hospitalier de l a ville . 
De se~ familiers , seuls l ' int éressent ses deux beaux-freres, mais 

n'adm¡ t d ' eux aucune intervention dans ses affaires . 
L' interaction avec ses connaissances et ses amis est f ondée 

presq ' exclusivement sur deux réseaux 1: ~e réseau de pr~ts et em
prunts , et le r éseau de visites réciproques dans un but de longues 
liba t t ons alcomlisées . La nature de ses liens fait dire a Manuel Po 

" les amis, il faut toujours s ' en méfier "! S' il s ' est syndiqué , e ' 
était pour assurer sa sécurité d ' emploi et secondairement pour "con
na!tre" l es intentions du patron éludées lors des assembléee (obli
ga aires ) . A part cela , le syndicat ne lui serta rien puisqu ' il 
défenq les j ntérllts de t ouo les t :r v ,i . leurs , t par coneéqu nt ceux 

dee · n~n-syndiqués également (il est d ' ailleurs d ' accord avoc ce 
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j i 

prine¡ipe et n ' en ressent aueune fruist~ation ). Personne ne s ' inté
r esse1 (, lui , et a u f ond , e ' es t t an t i m~eux , nous di t - il , paree qu ' 

'· 1 il aspire avant t oute ehose a la trFn~uillité (dans le sens de n ' 
avoir aueun probl eme avee les gens )!. :h aeeepte tout le monde mais 
évi te autant que possible tout e orgknisation de type partieipatif 
eomme seete ( i l ne pratique aueune lreligion), parti politique (il 
fait eonfianee aux leaders populist~s)J cylub sportif ( le sport ne 

l ' att~ro paB ), et c ••• 

3.- Reeherche de proteetion au sein, de groupes s ociaux de dépen-
1 

dnnce 

1 ' Dans le courant de sa huitieme ~nnee , Manuel P . fut déplacé de 
son foyer et véeut chez son oncle José dans un é t a t de dépendance 
tot'üc , t unt au poirrt d vue aff ,e ti! que~ matóriel . J¡a. forme do s o
cialü;ation que lui prodigua son parent fut extr mement rigide et 
sanc tionnée par des violences physiques . ,Son onele l e fouettait sau
vagement a l a moindre désobéissance ou incartade et pour toute ma
ladreFse (laisser échapper une b@te domestique , rompre un objet u
tilit~ire , perdre un v t ement) . Ces' eh timents terroriser ent non 
seulerent son enfanee ma is aussi son adolescence . Trois valeurs ré
sultah t de cette dure éducation paysanne sont profondément intéri
orisé¡s chez Manuel P . : - l ' importance de la famille comme l i eu 
refuge ; - l e travui l dans l ' obéiosance ; - le respect de l n propri
été d ' autrui . Cet ót a t de dépendance ( i l remettait son salaire d ' 
ouvri~r agricole a 80!1 oncle en eontre- partie a sa pension , et vers 
dix- huit ans il obtint le droit d ' en conserver un pourcentage) se 
t ermipa qu?nd dans sa vingt ieme année il partit chercher du travail 
a C¿uito . En réalitá cette ruptura s ' apparenta a une véri t able 
"f uite" d ' Egypte" puisque sous l ' incitation (et voilh l a seeonde 

version) d ' une j eune fillc dont 11 éta.it "amoureu.x" ( contra la vo-

1 ' 
1 
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1 

lonté de ron oncle) , il s ' onfuit po¡r vivre ave elle dano l ' a no
nymat ,de l a grande yille . Cette nou elle étape "urbaine " de son 
exist$nce ne l e dég~eera p~s de l ' e 1prise psychologique qu ' a sur 
lui le problenne de l a dépendance . I se pl acera continueJ l ement au 
sein de groupes sociaux de dépendan e . Affe ctivemr.mt en s' ins tal
lant <;he:::; sa "fiancée " , puis chez son épouse ; professionnellement en 

' . 

trav<:t:4-llant pour un vague cousin N o, 4ea oontrema.ttr ·es abusi:fs , ou 
dans ~es industries ou la stabilité d ' emploi lui paraissait assurée. 
Toute si tuation requérant une dese d'initiative l'effraie (il refuse 
ainsi ,une place bien rétribuée de gar9on de café) . Il attribue ses 
échecs a sa maladresse et prétend Péjlr exemple avoir été r envoyé 
d ' une usine de coupe c t couture pa!'cc qu ' il uvait involontnircment 
endormnagé une machine . La sanction comme du temps de s on oncle José 
est aecep t ée ans róvol te . Dép 'ndre exti rpe chez lui tout r.. ~1.nalyso 

dial0ctique encombr~nte . 11 expli que ainsi que la réussite dmw la 
vie 11e peut veni r que de l a chance d ' @tre né duns une famille r iche ; 
il stipule que bi en qu ' 11 commande , il n ' y a pas de chef d·:ms l e. 
ménag~ ( et pourtant en matiere de rel~tions sexuelles , par excmple , 
c 'est sa f emme qui décide paree "qu ' elle es t souvent fatiguée " ); 
i l prqclc'.rne que son affil i a tion au ¡¡;yndicat n 1 émane pas d 'une éve•
tuelle préoccupation pour une quelconque lutte des trav-dJ.lcur ::J , 
mais t~sulte de l ' argumentation ( e t des pressions) selon l aquolle il 
allaii; ~tre incesaamment licencié de l ' usinc tex'tile . Il regrotte 
que l e patron ne soit pas 1 1 ami des syp.dicats car en s ' affiliant "on 
perd qes faveurs", soupire- t -il . 

Co1 . 3o Conqlusion ----------¡------
Notre breve analyse pyschanalytique se ¡ complete a présent par quel -

ques réflexions . 1 
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1 

Manuel P. souti ent , souvenons-nous ~ tre parti pour la lointaine 
capitale Raree que le travail faisait d1faft dans sa région . Or, premi
erement , tant son assujetti ssement a son onrle (celui- ci en lui dictant 
ses ac tiv1tés l'enfermait dans un compo~teTent passif quant a l a recher
che de travail) , que ses profils psycho~og+que et professionnel (sala-

' 1 1 rié agricole ) écartent l' idée qu ' il ait pu pouleverser son existence 
' 1 

pour partir explorer des possibili tés d 11emJ¡Dloi dans un milieu i nconnu 
et urbain . l Deuxiemement , nous savons que la val eur "travail 11 r ev@t chez 
lui une ünlportance fondamentale . Tout jeune , il fit l ' apprentissage de 

1 1 1 

cctte "dur
1
e école de la vi e". Il se mari~ 9-vec une mere- céli bataire qu ' 

il décrit comme sérieuse et travailleuse,. ~1 s ' enorgueillit d ' avoir 
trimé hier comme aujourd ' hui , a la ca~pagne comme a la ville , et s ' il 
changea parfois de poste , c ' étai t dQ a ~a mal adresse ou h la onjonctu
rc . Son m6ticr sollicito un rand court ge oar l ' us1ne !onctionne en troi s 
tours . Il ost fermement convaincu que les gens nuisibles sont oeux qui 
refusent d~ trava iller . Pour lui sa santé est nécessaire car "malade , on 

1 

ne peut ga~ner l ' argent qui permet de vivre" . Devant cette forte inté-
riorisatioh de la valeur "travail", nousi ne nous étonnons pas que Manuel 
P. se soit emparé , presque avidement , du coneept travail pour justifier 
s on départ du Carchi . Troisiemement , l ' e plication secondaire , vaguement 
él aborée , ~e r éférant a sa "fiancée " perd le peu de crédibilité qu ' elle 
détenait q*and on sait que Manuel P. opta tres vite pour s ' immiscer dans 

1 ' 

une situatton de dépendance plus stricte en allant vivre chez un provi-
dentiel cousin N. 

Nous formulons conséquement l ' hyp.ot~es e sui van te : le travailleur 
agricole Manuel P. n' est pas parti pour Quito a la recherche d ' une al
léatoire occupation prof~s sionnelle ; il a simplement fui inconsciemment 
son enfance . Il s ' est échappé , évadé d ' une ~phere temporelle . Au niveau 
de son ego , le prétexte qu ' il invoque camoufle sa fuite , et son aventure 
amoureuse/ sexuelle en fixa le moment et la destination . Cette motivation 

1 

1 
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1 

d ' émigration interne r ural- urbai n est c~tal'oguée par la sociologue Pame
la H. Brigg comme psycho- émotionnelle q~i hous en signale la quasi - absen
ce d ' études. Il est vra~ que la plupart de~ résultats relatifs a la dis
tribution ,spatiale des populations s~nt !le l fruit d 1 analyses purement 
quantitatives . Nous interprétons l ' émig~ation de Manuel P. comme un cas 

1 

de ruptura avec une situation oppressan~e tntolérable , non dans l a me-
sure ou l'oncle José exploitait son n v~u , ¡mais bi n dans ceJ.lc ou l ' en
qu té n ' aV'ait pas encore rencontré jusque la une stratégie idoine pour 

1 

revendiquer sa condition d ' homme libre ~aca au pouvoir psycho-'rnotion:nel 
qui le persécutait . L' acte , au sens théatra l , d ' émigrer rétablissait une 
valeur sociétaire , la liberté , perdue chez Manuel P. lora d'une série de 
traumatism~s affectifs précoces . Le dépl~cement écologique de l ' acteur 
social rel~ve en derni~re inst·nce d ' une stratégie visant a s ' auto-reco
naitre la condition d ' homme libre . 

C.2 . Modulités d ' insertion dans un nouvel espace écologigue 
1 

L' acte d ' émigra tion posé , Ivlanuel P. \affront era en une étape sui
vante les difficultés at tenantes a l a pr$servation de S liberté . 11 
lui fallait d ' une part s ' insérer dans son l ieu refuge , la ville de Qui-

1 

to, et d ' a~tre part se doter d ' une force sociale suffisante pour con-
trer les influences totalitaires des forces extérieures . Nous nous pro
posons d ' arlalyser a présent cette double stratégie individuelle . Recon
nnissons avant cela que s ' il appara!t que sa lutte contre son passé , 

11fl Va L· 1 Li1:1 lll)e ' Lé , b 111lJle éíta biliséé , eJ.1e n 1 ell demeure pas moins 
persistante dans l ' obscurité de son subconscient . Quelques indioat urs n 
V moight3h L s .. sbJl quaai-rnutisme concernant sa "jeunesse"; - le lien ex-

·r,6meme "tJ 1lªnl qn'il nr, FJ11 I'V VtJO fJ n lllr•t?nt Joo6 ( qu~f qu .r· ·uu s/ 
oaor1fio o e.xorsicent sea rares et courtes visites ); - sa convlction 

qu~ 13Él f ~ltlll~~ ~ b a es éhfánto tl ~ tel3 LtHl't lá :Vi~ a la Oañipagne ; - un senti-
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1 

ment périoctique et douloureux de profonde$ tri s tesses; - des sympt~mes 
d ' angois~e diagnostiqués par le médeci~ . 1 

Q~g~1~-!~~~E~!2~-~~~~-~2~_!!~~-E~f~S~ 1 

1 1 

Une fois pénétré dans l ' espace urba~n, Manuel P. aura comme 
1 

princ1tml pr ~ occupation d ' y accroch r 1do ¡ salid a raoinao . 1 y par-
viendra &rtice a ses valeurs les plus intéfiOrisées : la famille , le 
travail , et le respect de la propriété .d ' autrui . 

Nous avons vu que son aventure amqureuse se termina tres vite par 
un transtert de dépendance au profit de son cousin N. Il est remarqua
ble de cónstater que malgré des sentiments équivoques pour cette jeune 
f ille , il rompit sa relation et délaissa ainsi une situation favorable 
en mati8re de foyer provisoire . Il ne prit done pas le risque de se 
perdre dans une possibl e déroute affective . C' est vers un parent qu' 
il se to1frna , ignorant délibérément le~~J no;mbreux habitats offerts par 

1 
les quartiers populaires et marginaux . ,Sane e'attarder outre mesuro , il 

1 

pass era a la consti tution de sa propre 1 cel·lule familiale . Il observa , sé-
duisit, puis épousa Laura deux mois apres l'avoir oonnue (nuptiulité 

. 1 

sur le modele de la résidence) en 1 974~ soit unan apres son arrivée a 
Quito . Malgré le peu de ressources financiares , i l lui interdit de pour
suivre son activité de lavandiere afin qu ' elle se consacr t uniquement 
aux t~ches ménageres . Elle nous relate sa surprise d'alors car chez eux , 

1 

murmure- t - elle , il n ' y avai t rien ! En 1976 na!t leur premier enfant et 
en 1978 ~eur second . J e voulais deux enfants , confie- t-il . Bien qu ' il 
pratique la méthode du cort interrompu, une fille arrivera encore en 
1982 , et il l ' accueille encore avec joie (peut-etre espérait-il avoir 
un fils?). Il assista et aida aux naissances de ses deux premiers en
f ants qui eurent lieu a leur domicile . Le troisieme accouchement se fit 
( serait-ce circonstanoiel?) a la maternité publique de la ville . Nous 
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constatons ainsi que sa cellule familiale ~ésulte de sa volonté de l ' 
établir selon un certain schéma et dans ' un court laps de temps. Il s ' 
est en quelque sorte morphologiquement gref,fé par le mariage dans son 
nouveau biotope et a voulu via la ferti t ité famili ale cautionner son 
implanta tion . 

Si s on insertion par la famille absolva sa condition d'immigrant 
rural, son travail en assura le rachat . Travailler lui parut @tre un 
devoir pressant . A peine débarqué dans la populeuse métropole, il se lan
cera a la recherche d ' une occupation professionnelle , et c ' es t son cou
sin N. qui bénéficiera de cette féro'ce volonté de "~ravailler pour tra
va i ller" . Il exploitera les efforts de Manuel P . en échange d'une misé
rable pension et d 'une squelletique rétribution. Manuel P. peinera pres 
d 'un an dans une pouesi~reus~ carri~re de pierres , foroat de son cou in , 
a raison de quarante-huit heures par semaine . Apres son rnuriupe , il chan
gera plusieure fois d'occupation, s 'offrant m~me au répugnant holo
caus te du marché du travail des journal~ers du secteur de la construc
tion ( les travai l leurs attendent patieFment sur une place qu'on les em
bauche ). En 1978, il ~oua finalement dans une usine textile en tant 
qu ' auxilliaire technicien , formation q~'il re~ut dans l'entreprise m~me . 

Ici encore le salaire n ' est guere attrayant et les conditions de travail 
sont rel~tivement difficiles : hora ire hebdomadaire variable, rnesures de 
sécurité inslil.!fisantes, temps de pause 'insignifiant , interdiction de s ' 

1 ' 

alimenter pendant le travail, etc ••• 11 gagne en 1982 , qua tre mil neuf 
cent sucres par mois , ce qui dépasse l égerement le minimum vita l décrété 
par la lqi équatorienne . Il n ' a en outre aucune· perception de sa valeur 
marchande . Comment pourrait-il l ' avoir 'alors que le systeme salarial est 
conou de telle sorte qu ' il emp@ohe l'o11vrier d'évaluer correctement ce 
qu ' il vaut : paiements hebdomadair~différenciés selon l ' horaire presté , 
mois complémentaires payés a différentes époques de l ' année, bonifica
tion ann~elle variable , pr@ts et reten¡es salariales , etc ••• ? Manuel P, 
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ne conna!t pas exactement le montant de s~s salaires présent et pass é , 
1 1 I , ni de ceux de s es proches et de ses compagnons d ' usine . 1 s ' avere in-

capable de nous notifier également les ~odtes de son budget familial . 
J e dépense quand il y a , nous di t-il . c!e ~ui 1 ' intércsse , e ' est récl-

1 

lement l e fait de travail ler , d ' tre au service de l a cité et par la 
de s ' y insérer humblement e t <.locilement'., 

Il se met non seulement au servioe1 de la cité , mais s ' octroi t aus
si la mi Gsion de la protéger en t ant que défenseur de l ' ordre y r'gnant . 
Il voue une admira tion inconditionnelle aux militaires et aux policiers 
honn~tes car "ce sont des héros pr~ts a verser leur sang pour nous", et 
éprouve un vif ressentiment contre les ,communistes , ass imilés a de san
guinuires révolutionnaires envoutés par l ' esprit de destruction des nor
mes existantes. Ikl proprié t é pri vée , l es pa trons, les riches appartien
nent a l 'ordre normal des choses . Il n ' y voit qu ' honorabilité . Il s 'im
plique d ' a illeurs d.irectement a l a défense de l a propriété privée en 
t ant que gardien de chantier depuis 1976 , sans fierté ni orgueil . Une 
motivation a caractere économique n ' explique pa s entiereTnent cette fonc
tion complémentaire . Le sala ire pour ce genre de service est faible et 
i rrégulierement payé , quand il l ' est . Manuel P. délaisse curieusement 
ce revenu additionnel a san épouse . L' économie sur le logement est res
trrünte et une JI10t1vation basée sur lo défici t des logements populaires 
n Quito , nous somble e:péc1euee a l ors que de nouveaux quart · ers marginaux 
se créent chaquc jour ( quartiers construits par de petits '' promoteurs" 
en vue d ' une offrc loca t i ve bon marché ). Quant aux commodités spati·les 
et aux conditions d ' hygiene , nous avons déja décrit la médiocrité , l ' é
truites se et l ' insalubrité de l ' espa ce dans lequel vit l a famille P. 
Si Manuel P. déclare ~tre entierement satisfait de cette formule , son 
épouse par contre se désole de devoir vivre toujours par ci , par l l , 
sans j amais avoir un chez soi . Tout comme Manuel P. surveillait le bétail 



de Pon oncle dans lo pass é , il vei ll u. p1·é~H nt aux bianr¡ de la cité . 
1 1 

1 

L' acteur social s ' est maintermnt i~sé¡r-é adroiternent dans son nou-
vel environnement . Il assure la pérénnité de la cité; il participe do
cilement a l a production économique ; il , j oue le r8le de gar dien de l a 
propriété r>rivée . D' ét ranger ( campae;nard )~ Manuel P. s ' es t métamorphosé 
e 1 nutoct,tone ( cit·din )~ L ville lui gra t~fiera dbe lora 1( libertó qu ' 
elle desttne a ses habitante r spectueUf d~ la loi , des us et des cou-
tumes . 1 

1 

Nous utilisons ici l e concept de force sociale comme l a capaci té 
qu ' a chaquc p rson.ne de d 'cider de ses ;;tetes face a la volontó d ' autres 
acteurs soc iaux . 1 

Il es t certain que 1 Manuel 1) . pos sédai t une f orce social e vi vant sous 
la férule . de son oncle Jos é . e ·pe do.nt oelJ.~-ci 6t a.it enruyéc at~uur6rnent 

par son fardeau psycho- émotionnel . Sa liberté s ' encastr ait douloureuse
ment pour l ui dans l es limites f ixées p~r un trnumatisme psychologique e> 
Ayan t rompu avec cel ui- ci , Manuel P. n ' aura d ' autres limites a sa liber
té que ce}les qui eneerrent tout individu dans le systeme social capi ta
lista . Il , ne pourra négocier sa liberté qu '.a 1 ' in t érieur de la sphere de 
sa f orce sociale , et sa force sociale n ' aura d ' efficacit é , et de sens , 
qu ' a l'intérieur des rituels des si t uations sociales banalisées de la vie 
quotidienne des ouvriers non- qualifiés de Quito . 

1 

Avec son ent rée dans l a ville , Manuel P . devra s ' approprier un nou
veau prés ent , une nouvel le quotidienneté : celle de l ' homme urbain. Il 
devra s ' astreindre a un processus de domestication fondé sur l ' accepta
tion de s signes , symboles et rituels des si tua tions social es banalisées 
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a Quito . I l lui faut découvrir l a r a tionalité qui autorise toute inter
action dans eette connnunauté urbaine . Il ne s ' agit pas pour lui d ' im
proviser un comportement mais de se réf~rer aux bornes qui jalonnent 
toute condition sociale. De cette maniere, il pourra , selon les t ermes 
de M. Maffesol i , "vivre un accord sympathique avec l ' univers, avec la 
nature, avec l'environnement" , et s ' inscrire en tant qu ' acteur a l a gran
de représentation générale qui l ' entoure . S ' il regarde les films de 
ctiversion et le j ournul télévisé ( sur lo mode voila les anecdotes d ' au
j ourd 1 hui) a la tél <~Vision, S 1 il lit les fai ts di vers du journal populai
re de Quito , c ' est pour "savoir" , nous avoue-t-il . L' instruction lui pa
rait essentielle pour ses enfants pour qu ' ils se "rendent compte" de 
tout . I l n ' envisage pas que cel le-ci puisse 8tre un facteur de change
ment de condi tion soc i a le : ses enfants auront le mme sort que luio 
S ' "1 croit nn Di 'U , c ' ef:l t paree qu ' on l ' apprend a l ' école . Le COtllmUn 
désir de rcpér er l es bornes qui orientent les homrnes depuis leur nais
sance jusqu 'a l eur mort se détache tres nett~me~t chez lui . Il philoso
ph e a propos de l a mort : "Ce n ' est pas terrible; on sort de la vie seu
lement" . La vie est done bien un chemin déja tracé . Et Manuel P. aspire 
a le parcourir sereinement . Pour ce faire , et par la connaissance du su
jet collectif auquel il appartient , il devra mattriser une stra tégie in
dividuell e lui permettant de préserver sa liberté , fut- elle une étincel
le illusoi:z;-e . Nous pensons qu ' en réalité Manuel P. en assumant adéquate
ment sa cortdition sociale récupere la seule force sociale qu ' il croit 
pouvoir manipuler a son avantage , car c ' est sur le terrain des situations 
sociales banalisées de l a vie quotidienne que se dispute a ses yeux la 
liberté de chacun . Hors des chemins battus , pas de salut . 

~uelles sont les principales catégories contenant l es bornes per
mettant a Manuel P. de s'identifier a l ' ouvrier migrant équatorien? In
spirons- nous de celles indiquées par le sociologue C. Javeau dans son é
tonnante étude "Au degré zéro de la vie quotidienne : les symboles de 



la banalisation". 

- le langage : 

- l a gestuelle 

- le décorum • • 

- l ' espace 
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phrases courtes, nori élabcré~s, répétitives ; 
ton di oret , humble, soumis; 
gestes maladroits , oraintifs , indécis ; 
v@tements troués , rapiécés , ternes , sans variété ; 

1 

chez-soi misérable , réduit , calfeutré; 
1 

comme constante : ¡foyer-dépl acement-lieu de tra-
,vail-déplacement-foyer; 

1 ' 

et qu.elques variables; 
- le temps (*) : comme constante : repos - activités personnelles-

1activités professionnelles- ac-
' 
tivités de loisir-repo~; 

et quelques varia~les . 

1 

1 

1 

Les comportements ritualisés de Manuel P . concordent-ils avee oeux 
des travailleurs qui tén:iens appartenant a sa oondition sociale? Dans son 
analyse quantitative concernant la stru9ture familiale des couches po
pulaires de Quito , A.Jaramillo releve par exemple : 

1 

qu ' au niveau du pouvoir de décision dans l e ménage , l ' homme ne 
jouit pas de la pr'dominance qu ' on lui attribue généralement , 
sauf quand il s ' agit de décider si l'épouse peut ou non travail
lcr en dehors du ~oyer ; 

- que l a ,,, ere est considérée par les deux époux comme 1 ' intermédi
aire entre les enfants et l eur pere, et la confidente de ceux- la ; 

- que l ' effort de socialisation général e revient ~ l a mere , alors 
que le pere se chargera d ' inculquer l ' esprit de soumission aux 
enfants par les oh~timents corporels; 

- que les indiviqus utilisent la consommation de boissons alcooli
sées comme activité de loisir , forme de sociabilité et forme de 

(*)- Catégorie que nous formulons personnellement . 



20 . 

prestige social; 
- que l ' époux occulte une partie de ses revenus a l ' épouse 

Au vu de ces exernples , nous remarquons que. le comportement de Manuel P . 
coincide parfai tement avec les rituels des situa tions sociales banali
sées de la vie quotidienne des travail l eurs, mentionnés. Il semblerait 
que nous pouvons prédir~ ~ros so modo le~ ac1tes ·"ha.b1 tuels de notre en
qu~té par une analyse quanti tative portant 'sur sa condi_tion sociale, et 
inversément soup9onne~ quels sont les rituels des situations sociales 
banalisées des ouvriers agricoles migrants pa r une étude monographique 
simil a i re mais plus serrée . Que signifie cette constatation au niveau 
de la liberté de l'individu? 

Cette cons t a t a tion s ' int erpr t dr na notr th'ori 1 ' tcteur 

rJoc t~ l 1•:1r le f :ti t q1.H~ 1 c8 :i.ndi v ;lflus a dopt ent toujours l a m .illourtJ ot ra
t~~¡;:L p :;uible ·- fjn ct • o~ws ·v JI' ou d ' uugm ·rl ·t r 1 u.·· fo ·co u u.lalc . D2 

tcllc sorte que des i ndividus de m~rne condition socia l e , ayant subi une 
·ocialisn.tion simllai.re , évoluant d1- ns u:n mame systomo social, réagi-

t 

ront d ' une maniere plus ou moins identiq~e e, .. ¡.• intérieur de chaque si-
tuation sociale banalisée de l ' existence . Toute s itua tion sociale étant 
un r as semblement d'individus en interact~on - et prenons l ' action au 
sens webérien - , i .l surgira dialectiquement un consensus stabil isateur 
des multiples prétentions en présence . La répétition de ce consensus 
~onstitue ~e rituel . Le ~ituel préserve done une fois pour toute la for
ce sociale de chaque individu. Ajoutons que ce consensus peut s ' exprimer 
t ant par de.s relations sociales de dialogue que par des relations s oci
ales de tension, de conflit ou encore d ' antagonisme . Hors du rituel , 1' 
incertitude regne : la force sociale de l ' individu peut etre réduite a 
néant comme elle peut etre renforcée . La s tratégie la plus sensée pour 
l 'homme est de ne point se ris quer de perdre sa capacité de décider de 

1 

ses acteso Il se conformara ainsi aux rituets (pré)établis . Il ressort 
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des entretiens que Manuel P. évite systéma tiquement toute implica tion 
dans des s ituations sociales hasardeuses . Illuatrons ces propos théo
risan~ par l ' inter préta tion sommaire et s~rement partielle d ' un compor
tement ponctuel de Manuel P. L' úva.luation de see revenus menauels nous 
pro uve qu t iJ. n t aura i t aucune peine a procurer a sa f arnille un bien- tre 

1 

supér ' ur . Su strat égie ne va pourtant pas dans ce sena . 11 a en effe t 
bosoj n d ' t.me consid' ·t=~.bl somrn d ' A.rgc nt 1 po:rsorm 1 J. pour .om r-rv 'r 11'-t 

forc uoclale au sein de son e;roupe d. ' nm.ts . Of'frir des boissons alcooli
sé s (rituel) se tradui.t par ce sentiment d e youvoir décider sans aucune 
con trainte de ses actes ( je paie ou je ne paie pas) . Il r écupere ainsi 
a l ' intérieur de sa propre subjectivité une liberté qui l ui est refusée 
ailleurs . 

Do ConcJ.wüon 

Notre analyse centrée sur l ' él ément 1moteur qui regle le comporte
ment de Manuel P . nous entraina inévitablement vers certaines pratiques 
sociales bien connues : flux migratoires , recherches de logements , cré
ation d ' unité f ami l iale , etc ... Nous posions alors et au-dela d ' un en
semble de variabl es explica tives le probleme controversé de l ' inf luence 
des modeles inconscients sur l e comportement socia l . Il convient cepen
dant de garder l a mesure de notre effort ~ Nous n ' avons guere considéré 
la socié té en t ant que base économique , réseau de relations hurnaines , 
rapports de classes , superstructures conditionnant es , mais nous nous 
limitions a obs erver un acteur socia l sur le chemin de sa cohérence per
sonnelle dans une société donnée , en privilégiant son r éférent psycho

logique paree que comme l ' avertit l ' anthropologue E. Sapir , le compor
tement es t avant tout un phénomene individuel . Nous n ' avions pas les 
éléments nécessaires pour hypostasier nos résultats aux comporternents 

sociaux . Une analyse microsocioloe;ique nous interdisait également de 
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' traiter l a vi c quotidienne des travailleurs immigrés équatorierlS a 1 ' 
intéricur de ce dyptique qu ' élabora théoriquement H. Lefebvre : mis~re 
du quotidien , et grandeur du quotidien . hncore que la volonté de Manuel 
P. de s ' insérer coüte gue coüte dans la métropole y renvoit implicite-

' ment par l ' impression paradoxale qu ' elle contient de pathétique et de 
1 

glorioux . De pathétique paree que notre ouvrier agricole en assumant 
fermement sa condition sociale en dehors de t oute conscience révoluti-

~ ' 

onnaire ou t ransformatrice , monte le · coeur content sur l ' autel de sacri-
' fi ce des exploiteurs du prolétariat urbain; de glorieux paree que son 

comportement individual s ' attache désespérément a conquérir une valeur 
fondamentale de l ' etre humain , bafouée continuellement et hypocritement 
par la classe sociale dominante . 

Cette val eur que nous prétendons @tre 'fondamentale nous a servi 
jncontast~blement de postula t pour i nterprét e; cette volonté d ' inser 
tion , pr ~sen te chez rvlanuel P. L 1·· berté rev@t chez lui un aspoc t obses
"'ionnel (inconscient} C' est el le qui selon nous extirpa notre sujet hors 
d ' une spatio- temporalité oppressante et l ' enchaina aux normes d 'un nou
vel environnement . Nous avons utilisé d ' ?bord le concept de liberté 

dans son sena le plus large (usuel ) pour ,apres le r éduire opéra tio
nellement au concept de forc e sociale , soi t l a capacité des individua de 
décider de leurs actea face a l a volonté des autres . Cette f orce sociale , 
éternel enjeu des hommes , n ' es t atteinte par certains individua défavo
risés qu ' au travers d ' un conformieme existentiel et par l a reconnaissan
ce de l a r a tionnalité des situations sociales qu ' ils vivent . C' es t en 
acceptant ~nconditionnellement la douce cohérence de celle-ci que ces 
@tres faibles repoussent a l eur maniere , , grAce a une stra tégie indivi
duelle, l'aliéna tion qui guette chacun d ' entre nous . Liberté et straté
gie individuelle ne couvrent-ils pas d ' autres concepts ? L' interr ogation 
rnérite incontestablement une réponse acerbe . Il nous était cependant dif
ficile ici de nous aventurar dans une ·critique de l 'idéologie du syst~me 
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dans l equel évol ue Manuel P. tout en restant dans le cadre d ' une étude 
portant essentiellement sur une connaissance monographique . 
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