
333

TABLE DES MATIÈRES

Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Chapitre I

Voyage de l’ouvrier d’usine vers le prolétariat « libre » : 
des attentes portées par la migration familiale 
aux effets individués de Mai 1968  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Premier préalable : af�ner les notions trajectoire/bifurcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Second préalable : faire jouer l’effet d’éventail dans les bifurcations : 
entre misérabilités (ruptures, crises, usures) et altérités (passages, 
acculturations, inventions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
L’aspiration à une vie alternative de Georges dans un parcours migratoire 
familial commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Un rêve familial d’ascension sociale qui se mire dans le projet migratoire  . . . . . . . . . . . . . 51
Du rêve familial transmis à la fratrie à la singularité du rêve social de Georges  . . . . . . . 59

Ruptures collectives et activation du rêve : l’effet Mai 68 dans l’accès 
à une vie alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

La perte des bases sociales ordinaires pendant Mai 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Les sources familiales de la vulnérabilité dans l’habitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
L’absence de liens sociaux professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Une inscription politique exaltée ou fantasmée ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Survivre à Mai 68 : entre refus, perditions et début de vie alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dynamiques de la rupture inaugurale : l’entrée dans le nouveau monde 
de la biffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

La découverte d’un monde où l’on vit seul hors des liens sociaux familiers : 
la rencontre avec Riton où l’occurrence signi�cative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Prendre le pli : nouveau monde et voyage entre prolétariat libre et prélèvement risqué . . . . 95

Chapitre II

L’alcool révélateur des sens biographiques de Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

De l’alcool à l’alcoolisation : socialisation populaire et souffrances familiales . . . 108
Boire dans les classes populaires : de la famille à l’entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Crises conjugales et autodestruction dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Arrêter de boire à la rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Sortir de l’alcool, quête identitaire et onirisme social : pour une socio- 
anthropologie de l’altérité autour de la problématique alcoolique . . . . . . . . . . . . . . 136

« 
Le

s 
m

on
de

s 
rê

vé
s 

de
 G

eo
rg

es
 »

, P
at

ric
k 

Br
un

et
ea

ux
 

IS
BN

 9
78

-2
-7

53
5-

49
85

-2
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 R

en
ne

s,
 2

01
6,

 w
w

w
.p

ur
-e

di
tio

ns
.fr



LES MONDES RÊVÉS DE GEORGES

334

Les fondements objectifs de l’idéalisation de soi : logiques sociales de l’arrêt 
de la boisson et conversion autour de l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Dépassement de soi avec et contre l’alcool : l’onirisme biographique ancré 
dans l’expertise alcoolique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Chapitre III

Vivre et survivre entre contraintes et altérité : les circulations 
de Georges dans les mondes populaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Les mondes économiques de Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Le salariat ordinaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
L’intérim dans un mode de vie alternatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Du salariat ouvrier à la carrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
La carrière d’assisté dans le champ de l’urgence sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
La carrière dans le monde du prolétariat rebelle : de la débine du bif�n aux rapines . . . 182

La sexualité révélatrice des traversées de mondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Une virilité compulsivement démontrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
L’espace des pratiques sexuelles en relation avec ses positions sociales : 
les formats sexuels révélateurs des voyages entre ses mondes populaires . . . . . . . . . . . . . . . 194

Le modèle des échanges sexuels furtifs dans la Bohême : une sexualité de la violence 
et du désir sans repères moraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Le modèle des échanges sexuels dans la vie de rue en groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
La sexualité autour des rencontres dans les mondes populaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Les circulations dans les domiciles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Vivre en compagnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Les domiciles de la Bohème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Les domiciles de protection : du caritatif répressif aux demandes de « l’assisté »  . . . . . . 212
Les domiciles de l’autre : sortie de la rue par l’ami ou la conjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Lutte pour l’hygiène et odeurs : entre vie alternative et autodestruction . . . . . . . . 222
Espace socio-racial des odeurs et disquali�cations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
La gestion des odeurs dans la condition de sous-prolétaire dégradé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Supporter Georges : une présence déconcertante pour une famille 
toujours présente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Chapitre IV

L’onirisme social dans les classes populaires : 
entre �ctions nourricières et biographie d’altérité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Des rêves sociaux communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dimensions structurales de l’onirisme social dans les mondes prolétaires 
précaires et sous-prolétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
L’onirisme social spéci�que des sous-prolétaires à la rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Figures de l’onirisme narratif chez les surnuméraires rencontrés . . . . . . . . . . . . . . . . 269

L’épopée personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
L’héroïsme par procuration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

« 
Le

s 
m

on
de

s 
rê

vé
s 

de
 G

eo
rg

es
 »

, P
at

ric
k 

Br
un

et
ea

ux
 

IS
BN

 9
78

-2
-7

53
5-

49
85

-2
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 R

en
ne

s,
 2

01
6,

 w
w

w
.p

ur
-e

di
tio

ns
.fr



TABLE DES MATIÈRES

335

Chapitre V

Déprises et prises sur la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Des positions dominées aux tensions sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Des tensions au dédoublement : la quête d’altérité chez les dominés  . . . . . . . . . . . 293

En conclusion… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

ANNEXES

Annexe i. Un portrait socio-psychologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Annexe ii. Figures de l’onirisme social dans la population
sous-prolétaire masculine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Annexe iii. La fratrie de Georges et sa descendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Bibliographie générale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

« 
Le

s 
m

on
de

s 
rê

vé
s 

de
 G

eo
rg

es
 »

, P
at

ric
k 

Br
un

et
ea

ux
 

IS
BN

 9
78

-2
-7

53
5-

49
85

-2
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 R

en
ne

s,
 2

01
6,

 w
w

w
.p

ur
-e

di
tio

ns
.fr




