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Junt CSERG0 (dir.), Trop gros ? L'obésité et ses représentations

Paris. Edirions Autrement, collection Murarions, 2009,256 p.

L'ouvrage dirigé par Julia Csergo interroge l'évolution socio-historique des représentations de

I'obésité en Europe sous l'influence des normes médicales, diététiques ou esrhérigues. Il
s'inscrir dans ia continuité de cercaines problématiques abordées par les sciences humaines et
sociales depuis les années 1960. C'est, en effer, à cette période que I'adiposité suscite un
intérêt scientifique. Celui-ci est concomitant avec son développement dans les sociétés

concemporaines et avec l'émergence des projets de prévention et d'intervenrion de politiques
de santé publique voulanr lutter conrre cette < épidémie o. Les recherches sur l'obésité ont
privilégié certains questronnemenrs, <1ui peuvent être réunis en quatre grands axes. Le

premier étudie les liens entre cette pathologie et l'évolurion des modes de vie. Le second

analyse les représentations socio-historiques du corps < gros > et les phénomènes de

stigmatisation de I'obésité en Occidenr. Le troisième s'intéresse aux représencations que les

individus souffrant de cette pathologie se donnent de leur corps et comment elle affecte leur
vie. Le quarrième axe questionne la médicalisarion progressive de la corpulence, les discours

et les actions de prévention des politiques, la réceprion et la réinrerprétarion des discours

médicaux er nurritionnels par les individus. Cet ouvrage aborde l'ensemble de ces

problématiques et il présente I'avantage de trairer l'adiposité du point de vue de différentes

sciences sociales : l'histoire, la paléoanrhropologie, I'histoire de l'art, Ia nutrition ou Ia

psychologie. De même, en privilégiant une pefspective historique, il permet de déconstruire

les discours actuels sur cerre < parhologie de la modernité,.

La première partie de I'ouvrage explore comment les représentations du < ÉJros > se sont

modifiées avec le processus de " parhologisation , de I'embonpoinr er quel sens elles

acquièrent quand elles sont liées à une éthique. Julia Csergo s'atrache à restituer les

différentes étapes de Ia constitution du savoir médical concernant l'excès d'embonpoint. La

médicalisacion progressive du poids se construit au XIXC et XXe siècles, à partir des

recherches menées snr la masse graisseuse et sur la manière dont elle nuir au fonctionnement

des organes. Elle esr également tributaire des avancées scientifiques relatives à la nurrition
er des normes diérétiques de ces périodes. Au cours de ces deux siècles, deux changements

majeLrrs s'opèrent. Premièrement, le surpoids, qui était esthétiquement valorisé, change de

sens et se trouve progressivement associé à la laideur (Strearn, 2002 ; Corbeau, 2004). Puis,

s'il érait aurrefois un gage de bonne santé, le surpoids devient ia cause désormais de

nombreuses pathologies. Ainsi, au moment oùr s'installe de façon durable une abondance

alimentaire, une recrudescence des discours autour des dangers sanitaires liés aux

comporrements alimentaires s'opère. Cetce préoccupation diététique est ancienne (Laurioux,

2002), comme en témoigne Patrick Rambourg, qui relate les usages du lard, du saindoux,

du beurre et de I'huile à travers les traités de cuisine du Moyen Age au XX'siècle. L'abandon

progressif du lard au profit de I'huile rraduit le souci granclissant de cuisiner " léger , pour

avoir un corps sain et o léger, (Poulain, 2002). Un dernier changemenr concefne le rapport

entre les forres corpulences et le scatut socio-économique des individus. L'embonpoint au

XIX. siècle est significatif d'un statur social élevé et, donc, un symbole d'une aisance

financière et matérielle. A la fin de ce siècle, le modèle de la minceLrr s'impose dans les classes

sociales élevées, I'embonpoint clevenanr alors déprécié et combattu grâce à des recettes

amaigrissanres. Karin Becker étudie ce bouleversement dans les personnages des romans du

XIXe siècle et des romanciers eux-mêmes. comme EmtleZoIa ou Honoré de Balzac.
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Les représentarions de l'excès pondéral s'appuient sur une éthi<1ue morale et

comportemenrale, qui lur a donné au cours de I'hiscoire différentes significacions. Si, à I'heure

actuelle, une stigmatisation des gros mangeurs s'opère, la figure du o gourmand , ou du
< gros mangeur ) est marquée d'ambivalences, quelles que soient les époques. C'est ce que

montre Silvanna Vecchio qui analyse les représentations de la gourmandise au Moyen Age.

A certe époque, la gourmandise est pensée comme un plaisir naturel, mais qui conduit
l'individu à une u folie du ventre > et à agir de manière contraire à la morale er à la charité.

Cecce absence de modération alimenraire esr perçue comme une dominarion des plaisirs

charnels sur I'esprit et elle empêche I'activité de l'âme. La gourmandise est également jugée

préyudiciable pour la santé de f individu (Grmek et Gourévitch, 1998).l'ambiguïté de l'acte

et du plaisir alimentaires se retrouve dans les appréciations des lormes corporelles. L'excès

d'embonpoint apparaît inesthétique en rendant le corps disproportionné (Alexandre-Bidon,

2009).La contribution d'Olivier Christin offre une autre perspective en abordant le rôle des

aliments ou boissons, mais aurssi du jeûne, dans la réforme luchérienne. Dans ce contexte de

confrontation entre catholiques et protestants, les rondeurs excessives des moines sont
instrumentalisées par Luther pour dénoncer la richesse, la corruption et I'hypocrisie de

l'Eglise. A contraria, pour le Vatican, I'adiposiré du réformateur devient un signe corporel de

sa vie dissolue. La dévalorisarion sociale du o gros mangeur , fera même I'objer d'un roman
devenu célèbre, n Le martyre de I'obèse >, parLr en 1922 dont François Brocard nous raconte
l'adaptacion cinématographi que.

La seconde partie de l'ouvrage débute par une analyse cricique des discours actuels afin d'en
souligner les ambiguïtés. Arnaud Basdevant rerrace la création de l'indice de masse corporelle
(IMC) et les limites de son utilisarion médicale. Si I'IMC esr aujourd'hui devenu un ouril
u banal ) pour mesurer I'excès de masse graisseuse dans le corps et ses conséquences

somariques, l'auteur rappelle que cette mesure ne saurair suffire à définir le risque lié à cette
surcharge pondérale. En eFfer, d'aurres paramèrres doivent être pris en compre, tels que le
sexe, l'âge, l'environnement, la génétique et la répartirion du tissu adipeux dans le corps. En
tant que paléoanthropologue, Pascal Picq dénonce quant à lui les usages abusifs du cerme

évolution lors<.1u'il concerne l'obésité. En exposant les dilférents régimes alimentaires des

singes et de nos ancêtres hominidés, l'auteur démontre que l'obésité n'esr pas uniquemenr
liée à une transformation de nos habitudes alimenraires, mais à une diminution significative
des acrivités physiques comme à une évolution de norre rapporr à I'aliment. I1 critique
également certaines modes diététiques actuelles, prônant les bienfaits du o régime
alimentaire idéal des origines,, qui ne s'appuient pas sur des données scientifiques, mais sur
un imaginaire alimentaire. Ainsi, les références faites aux normes médicales en dehors du
champ de la médecine conrribuenr à ancrer dans I'imaginaire social des individus certains
présupposés inexacts ou erronés.

Après ce rapport aux normes médicales, I'obésrté esr mise en relation avec les normes

esthériques. Les représentations de I'obésité ne peuvent être dissociées de la sémiologie que
lui confèrent les normes esthétiques. Georges Vigarello précise à cet égard que la perception
du . trop gros > est variable dans le temps, mais qu'il existe toujours un seuil oùr les rondeurs
corporelles ne sont plus investies d'un attrait esthétique. Cepenclanr, cette dépréciarion de Ia
grosseur n'a pas conduit dans les siècles passés à une recherche délibérée de Ia maigreur ou

de la minceur, comme c'est le cas dans ies sociétés occidentales. Elle n'a pas non plus été

l'objet d'une stigmatisation, comme l'ont montré certaines recherches américaines (Cahnman,
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1968; Carr et Friedman, 2005). Cependant, ces représentations discriminanres et

stéréotypées du o trop gros > nécessitent d'être nuancées. C'est à ce niveau que les apports

des recherches qualitatives en sociologie ou en ethnologie auraient pu être intéressants pour
cet ouvrage (Doyard et a|.,200J;Tibère,2007). Cette stigmatisarion de I'obésité affecte les

trajectoires sociales des individus concernés. C'est ce que montre Gérard Apfeldorfer en

inventoriant les différents facreurs qui poussent les personnes souffrant d'obésité à consulter
un psychiatre, tels que la mésesrime ou le désamour de soi, les problèmes relationnels, le

senriment de culpabilité de ne pas se contrôler, I'inconfort physique ou les problèmes de

santé. De même, en s'appuyant sur l'étude de séances de psychothérapie, Jacques Lévine

explore les significations ( inconscientes , de I'acte alimentaire pour les enfants et les

adolescents souffrant de surcharge pondérale. Si I'obésité rend le cotps < anormal , dans les

sociétés occidentales, il n'en va pas de même dans d'aucres sociérés. Utilisée comme contre-

exemple, la géographe Sylvie Guichard-Anguis aborde [a valorisation du corps obèse dans le

cas des sumôtori au Japon. La forte corpulence des sumôtori est synonyme de force et de

puissance. Toutes les sociétés n'accordent pas en effet les mêmes significations socio-

symboliques, ni une qualité esthétique négative au surpoids ou à I'obésité (de Garine et

Pollock, t9%).La pratique du gavage des femmes chez les Maures (Simard, 1996;Tatzin,
2001), Ies Touaregs (Bernus, 1982) ou les Arabes (Popenoe, 2004) en Afrique saharienne

aurait pu en présenter un autre exemple.

La dernière partie de i'ouvrage est consacrée aux images et imaginaires du corps ( gros > dans

la litrérature, la presse écrite et le cinéma. Selon Laurent Martin et Henri Viltard, la figure

du gros dans la presse française esr ucilisée comme un symbole de la domination sociale,

économique et polirique des classes dirigeantes. L'adiposité est ainsi souvent utilisée dans les

caricatures comme un attribut corporel du bourgeois au XIX. siècle, puis du u capitalisre o,

de I'industriel ou du banquier au XXt siècle. La maigreur à I'inverse particularise les

roruriers, les paysans, puis ia précarité et ia pauvreté de la condition ouvrière. Les images de

la maigreur ou de I'obésiré sont donc instrumentalisées pour dénoncer les maux dont souffre

une sociéré. Elles soutiennent aussi une idéologie politique, comme l'analyse Martin Franc,

dans les dessins de la presse tchègue des années 19i0. Malgré son instrumenralisation par des

politiques différences, la corpulence, qu'elle soit forte ou menue, demeure au cours de

l'histoire un mafqueur de distinccion sociale et statutaire.

L'imaginaire du corps adipeux s'appuie cependant sur des représentations contrastées, pas

nécessairement négatives. L'obésité peut être valorisée, en symbolisant le < bon gourmand ,
dans la littérature française du XIX" siècle, Ainsi selon Laurent Martin, [a forre corpulence

d'un individu esr assimilée à un comportement hédoniste, à Ia genrillesse ou à Ia bonhomie.

EIIe incarne aussi des conditions matérielles favorables pour I'homme, à un peuple n bien

nourri , en Tchécoslovaquie pour Marcin Franc. Cette ambivalence se donne à voir dans les

représenrations morphologiques de 1'artiste Gustave Courbet : Frédérique Desbuissons nous

monrre à ce propos qu'elies oscillent entre la force morale ou physique er la vulgarité ou Ia

grossièrecé. Cette ambiguiré se retrouve encore dans les usages cinématographiques des

rondeurs corporelles. En se basant sur les carrières de Josiane Balasko et de Jacques Villeret,
Sébastien le Pajolec étudie les représentations sexuées de l'obésité. Les significations des

rondeurs corporelles font appel à des stéréotypes distincts selon qu'elles concernent le corps

féminin ou masculin. L'obésité masculine renvoie à des traits de caractère comme la faiblesse

physique et psychologique, la genrillesse ou la générosiré. EIle mobilise des registres divers
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tels que le comique ou la bêcise. L'obésité féminine est liée à l'image de la matrone ou de Ia

femme célibata.ie 
^yam 

eu de nombreux déboires sentimentaux. Bien que peu abordées dans

cet ouvrage, les représentations sexuées de I'embonpoint ou de l'obésité sont importantes, car

les normes esthétiques comme les pratiques intervenant sur le corps (que ce soient les soins,

les pratiques alimentaires, les parures ou les acrivités sportives) diffèrent selon l'appartenance
sexuelle des individus er ne sonr pas investies des mêmes significarions.

Dorotbée GUILHEM
CNRS UMR 6)78 Anrhropologie - Adaptabilité biologique et cuicurelle, Marseille
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