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Jnm-Prcnnn C)RBEAU (dir), Nourrir de plaisir, numéro spécial des Cahiers de I'OCHA

Paris, OCHA, flo 1J, 2009,220 p.

Cet ouvrage forme les actes d'un colloque tenu en avril 2008 à I'Université François Rabelais

de Tours, dans le cadre de I'ANR * ludo-aliments r. Son coordonnareur, Jean-Pierre
Corbeau, y aborde la question du plaisir alimentaire de deux façons. Tout d'abord par
I'orienration généraIe qu'il donne à ce numéro desCahias d.e l')cha. II s'est agit en effet pour
I'ensemble des participants de réfléchir à la place du plaisir dans l'acte de manger.
L'organisateur appelle ainsi de ses vceux la réhabilitation du plaisir dans un acte alimenraire
qui serait aujourd'hui au contraire de plus en plus désacralisé, rationalisé er médicalisé.
n Le plaisir gustatif doit retrouver sa place dans l'éducation alimentaire,, indique-t-il, à

l'encontre de I'idée selon laquelle le plaisir serait anragoniste de la santé. Ensuire, dans un
article spéciûque, J.-P. Corbeau revient sur son concepr d'u incorporaction o (2007). Le

" goût jubilatoire,, écrit-il à ce sujet, ( renvoie à une éducation humaniste dans laquelle le
mangeur-acteur dispose de principes lui permettant de construire ses connatssances
conceptuelles, physiques et gustatives sans que la responsabilisation er le contrôle de soi ne

tournent à la mésestime de soi, à la déconsrruction inhibirive, au déni. ,
Cette réflexion sur Ie plaisir alimentaire est décomposée en quarre parries (I. Plaisirs
imaginaires et imaginaire du plaisir. IL Plaisirs alimentaires partagés ou à partager ?

III. Platsirs observés. IV. Mécanismes du plaisir alimentaire.), dont émergent trois grands
types de propos.

Le premier est celui de I'origine de certe u thématisation , du plaisir, pour reprendre le mot
que Jean-Pierre Poulain emprunte à Jean-Michel Berthelot et, au-delà de celui-ci, à Jiirgen
Habermas. Dans le contexte actuel de crises alimentaires et d'inquiétude pour la sanré des

consommateurs, qui se traduit par une montée en puissance des recommandations
nutritionnelles, l'affirmation de I'importance du plaisir traduirait une volonté de
n dédramatisation u, celle d'administrer la preuve que plaisir er sanré, loin d'être
antagonistes, se renforcenr. A ce sujet, l'arricle d'Anne Dupuy analyse d'un point de vue
théorique d'une manière très fouillée commenr u le plaisir [peut être] au service du
réenchantement de l'alimentation >, idée reprise à Claude Fischler (1990) et qui pourrait
aussi servir de fil directeur à l'ensemble du colloque.

Dans cette optique, Franck Cochoy monrte quanr à lui, par l'étude du packaging, n à quel
point les professionnels du marché sont conscients de la dissonance cognitive enrre santé et
plaisir, et comment ils tentent de Ia surmonter, notamment en faisant de l'une la meilleure
alliée de I'autre. , Par exemple, en annonçant " faites-vous plaisir, faites-vous du bien o, telle
marque de jus de fruit désamorce avant même qu'elle soit pensée une opposition éventuelle
entre plaisir et santé. Ou encore, en recommandant un n petit-déjeuner Nutella , qui
comprend aussi du lait et des fruits, la marque de la pâte à tartiner qui contient envircn 60 %
d'huile et de sucre suggère-t-elle que son produit permet d'allier plaisir er sanré, celle-ci
étant volontiers assimilée à la minceur. De manière analogue, nous explique Valérie-Inès de

la Ville, n le rajout d'une dimension ludique à l'alimentation serait l'expression la plus
aboutie de l'intérêt bien compris des industriels de faire de l'enfant le décideur de ses propres
pratiques alimentaires, de son"enpoweflnent" comme consommateur indivrduel ,, de sorte que

" il semble pertinent - voire rentable [pour ces industriels] - de mettre en pratique un
marketing éducatif qui contribue à réguler les prises alimentaires des enfants ", " d'étayer le
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projer éducarif des parents afin d'inculquer des habitudes de consommation sensées et

d'éduquer le futur consommateur adulte que I'enfant représenre en puissance. )

Le deuxième objet de l'ouvrage est de montrer et d'expliquer les formes sociales du plaisir

alimentaire. En effet, celui-ci est non seulement biologique, gustatif, individuel, mais aussi

culturel et social, lié aux situations d'échange et de partage qui entourent I'acte alimentaire.

Régine Sirota montre ainsi comment le plaisir naît autour de la confection puis de la
dégustation des gâteaux d'anniversaire. Elle rappelle I'histotique de ces gâteaux, initialement

destinés aux dieux (ceux des Lares dans la Rome antique) puis aux rois (le mot même serait

apparu, d'après Maguelonne Toussaint-Samat, sous Louis XIII), ainsi que celui de I'usage du

chocolat, ramené du Mexique par Coftes, initialement considéré comme aphrodisiaque et

finalemenr introduit dans les gâteaux, paraît-il, p 1Fla;nz Sacher, pâtissier de Metternich et

inventeur de la fameuse Sachatorte. L'auteur mobilise également des matériaux plus

modernes, comme Ia maison en pain d'épice àe Hansel et Gretel, le conte des frères Grimm,

ou contemporains, comme le livre du dessinateut pour enfants Claude Ponti, grand prix du

salon du livre de jeunesse de Montreuil (2004), intitulé malicieusementBlaise et le châteaa

d'Anne biuersère, et qui rappelle que, désormais, n les poussins emportent autant de chocolat

qu'ils le peuvenr parce qu'il est impossible d'imaginer le château d'Anne Hiversère sans

chocolat n. L'auteur adopte enfin une posture comparative en rettaçant par exemple ses

observations d'anniversaires en Chine, où les gâteaux illustrent les processus de métissage qui

y seraienr actuellement en cours, mélangeant le sponge-cake anglo-saxon importé uia Hong-

Kong et Mc Donald avec les symboles de Ia rradition chinoise comme les fleurs ou les signes

du zodiac, en parriculier le singe, symbole de I'intelligence et de la force que les parents

souhaitent pour leurs enfants.

Les échanges entre enfants lors de leurs goûters sont une autre source petmettant d'élucider

les logiques sociales qui président à I'acte alimentaire. A partir d'une enquête dans une école

élémentaire fréquentée surtout par des enfants de classe moyenne ou supérieure, Géraldine

Comoretto dresse ainsi une typologie des échanges entre enfants (24% des goûters sont

échangés), depuis l'échange qu'on pourrait qualifier d'anomique (sans n aucune logique

apparenre ") jusqu'à celui très codifié du don contre-don entre amies, cette forme semblant

surtour caracrériser les filles. De manière analogue, à partir de vingt-cinq entretiens avec des

enfanrs âgés de 4à72 ans, Michèle Lalanne et Laurence Tibère montrent que les bonbons,

habituellement considérés comme mauvais pour Ia santé, appartiennent aussi aux ( "trésots

de I'enfance" qui facilitent I'apprentissage des relations sociales ". Ainsi Clément, 10 ans,

n'est-il pas dupe de certains enfants (n souvent y en a, ils en amènent, ils se vantent, ils font

leurs beaux... ils disent j'ai cinq eutos ce soir ie vais en acheter... ils veulent

impressionner ,), ou Pierre, 6 ans, en garde-t-il une boîte cachée dans sa chambfe ( pour les

parta1et avec son grand frère ,.

De semblables rrésors apparaissent au fil d'autres afticles, illustrés de surcroît par la belle

iconographie polychrome, alliée à la grande qualité matérielle, de Ia revue financée par le

Centre national inrerprofessionnel de I'économie laitière. Cette partie de I'ouvrage est

inconrestablemenr la plus riche et nous permet de o toucher du doigr " la réaltté du plaisir

dans de nombreux actes alimenraires. On peut ainsi mentionner les cas des plaisirs

. absinrhés, (Arnaud van de Casteele), ceux liés à la sociabilité festive des jeunes (Frédéric

Précigour), aux livres pour enfants (Emilie Salvat) et même ceux qui prennent place lors des

repas à Ia cantine (Meriem Guétat). On observe invetsement le déclin problématique du
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plaisir alimentaire chez les jeunes Antillais qui se retrouvent en métropole (Sylvia Eloidin).
Enfin, Marie-Christine Clément formule une séduisante proposition d'enrichissement de la
langue française à partir de métaphores issues de la dégustation et du plaisir qui
I'accompagne.

De manière corrélative, deux contributions en parriculier critiquent I'idée d'une alimentation
qui serait fondée essentiellement sur le principe de santé. Virginie Masdoua-Lathélize montre
comment une éducation à la sanré peut dériver vers une moralisation des comportements ;

A. Casilli. S. Sanchez. P. Tubaro er N. Antille montrent les variations interculturelles de

I'association ou de la dissociation entre les dimensions <( santé > et n plaisir o de

I'alimentation.

Le troisième et dernier fil qui tisse la trame de cet ouvrage, complémentaire du premier,
réside dans une explicitation de certaines stratégies du marketing alimentaire. Outre les

développements déjà mentionnés sur le packaging, la contribution de Marina d'Amato rend
compte du matraquage médiatique des enfants italiens (o Dans la gueule du loup ,) et celle
de Jesus Contreras situe la thématique du plaisir dans celle plus large de I'innovation
alimentaire. Enfin, à partir du décodage de cinq spots publicitaires pour des produits laitiers,
François Bobrie montre que les produits de la marque Nestlé insistent plus sur la n valeur
hédonique , que d'autres. On peut d'ailleurs souligner, à ce sujet, I'affinité qui semble exister
entre Ie thème de cet ouvrage et cette matque, u qui se positionne davantage sur le goût que
les bénéfices pour la santé >, par opposition à certains de ses concurrents comme Danone
(Altanatiuu écononiquet, no 286, p.47).

Si cet ouvrage permet d'améliorer la connaissance des relations entre plaisir et alimentation,
son apPoft demeure cependant perfectible sur deux points (en dehors du fait que certaines
contributions sont issues de travaux encore apparemment en chantier). Tout d'abord, certains
développements chéoriques laissent insatisfait. Ainsi, I'affirmation selon laquelle o la
sociologie connaît bien les peines et se méfie des plaisirs, au morif que le plaisir illusoire de
I'homo oeconomicus masquerait et susciterait les peines de I'homo sociologicus n (Franck
Cochoy) semble faire bon marché des rravaux d'aureurs comme Howard Becker qui,
rappelonsJe, fait du plaisir un des ressorts de la compréhension des acreurs. A la limite, tout
comPoltement ne peut-il être interprété dans les sciences sociales en général en termes
d'évitement de la peine et de recherche du plaisir, et n'est-ce pas dresser d'étranges barrières
entre sociologie et économie que de vouloir, comme le fait l'auteur, æsigner à la première
l'hédonisme et à la seconde Ia mise en lumière des contraintes ? De manière analogue, les

développements sur la question du n réenchantement de I'alimenration , semblent obscurcis
par quelques considérations normatives (il faudrait o redonner du sens r) et indiquent une
curieuse interprétation de Max Veber et de Marcel Gaucher. En effet, avec le terme de
désenchantement du monde, le premier puis son exégète n'entendaient pas ranr signifier une
( perte de sens, du monde actuel, comme il est tci affirmé, que, pour le premier, un recul
des croyances dans la magie ou I'invisible, une extension du domaine de la rationalité, et,
pour le second, une sécularisarion des croyances collectives et une laitisation des institutions.

Du point de vue empirique ensuite, certaines contributions sont plus convalncanres que
d'autres, par exemple sur l'épineuse question de la culture des personnes er de son influence
sur leur façon de manger. Ainsi, l'article d'Antonio Casilli et de ses co-aureurs repose,
vraisemblablement pour des raisons de temps et de financemenr, sur un dispositif d'enquête
expérimental (les comportements des enquêtés sont provoqués artiûciellement, il n'y a ni
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observation des prariques culinaires et alimentaires domestiques, ni suivi de leurs achats) et

sur une base empirique réduite (trois familles d'origine chinoise, trois d'origine russe et trois

d'origine brésilienne). Aussi, s'il est probable que les variables qu'il invoque (culture, genre,

génération) jouent effectivement, l'échantillon retenu et les contraintes imposées aux autres

variables explicatives (revenu fixe, absence d'autres effem significatifs, ûdélité de leur

expérience aux conditions réelles de déroulement des pratiques alimentaires, homogénéité des

aires culturelles concernées, etc.) rendent cette analyse peu convaincante. A I'inverse, le

travail de Régine Sirota, bien que purement qualitatif, est nettement plus éclairant. Dans son

cas, la culture n'esr plus une boîte noire invoquée à titre explicatif, mais on commence à

comprendre comment se forment des hybridations culturelles.

Ainsi, en fin de compte, ce numéro àes Cahias d.e l')cha qui communique des résultats

d'étape de I'ANR u ludo-aliments ) est à I'image de celle-ci au moment du colloque :

prometteuse mais non encore pleinement aboutie.

Nicolas BELORGEY
Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS)
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