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Evl BARL?JIUS, Soziologie des Essens ; eine sozial- und kultur-
wissenschaftliche Einftihrung in die Ernâhrungsforschung.

Weinheim & Mtnchen, Juventa Verlag, 1999,2)6 p.

Jr.aN-Lcturs FLA^IDR1N rr J,tNn C)BBI (Ed:), Tables d'hier, tables
d'ailleurs.

Paris, Editions Odile Jacob, 1999,497 p.

Pourquoi les hommes mangent-ils ensemble ? quand esr-ce que les
prises alimentaires ont-elles lieu ? où est-ce qu'on se susrente ? qu'est-ce
qu'un repas ? qui y parricipe ? quels principei régissent Ie choix des ali-
ments servis ? quels sonr les codes qui régrssent leur distribution ? com-
ment s'articule le système des repas avec I'organisation sociale ? Voici des
questions auxquelles les pères fondateurs de la sociologie reconnaissaient
une grande importance, comme le montre Eva Barlôsius dans une intro-

alimentaires, sans ja-

systématique. S'up-
gie classique de Max
5-1936) voit dans la

commensalité Ie moyen d'affi
sionnement alimentaire dans
boration consranre qui présu
membres de la commu naûé é

et s'y transforment en compagnons et commensaux : les fruits du ttavajl

grques. L'essayiste allemand Georg Simmel ( article
de circonstance désormais classique sur la s (t) ,r,
déduit des banquets religieux d'origine sacri formes
de pâques, pour dire vite) l'effet inclusif des prises alimentaires : I'in-
corporation solennelle d'aliments bénis fonde la communion enrre les

//'Soziologie der Mablzeic, in-. Georg Simmel, Briicke unl Zl7 (Srurrgart, K F..
Koehler, 1957), pp 241-jO.
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membres du groupe. De là, il n'y a qu'un pas à affirmer Ia contribution
primordiale des repas quotidiens à la construction d'identités sociales et

aux sentiments d'appartenance dans un monde sécularisé.

La sociologie d'inspiration durkheimienne, sans recourir à l'artifice
d'un ancrage biologique ou économique du partage alimentaire, s'attache

davantage à déceler et à décrire les procédés par lesquels la société in-
culque des normes et un sens moral à ses membres par le truchement du
contrôle de la répartition des mets. EIle ouvre ainsi la possibilité de s'in-
terroger aussi bien sur les tensions qui caractérisent la genèse des pra-

tiques alimentaires que sur leurs visées discriminatoires plutôt que sur

celles, davantage notées, de fusion. Le raffinement des manières de table

comme outil de distinction sociale est précisément au centre de la sociolo-

gie historique de Norbert Elias (1897-1990). Les situations sociales récur-

rentes du manger et boire permettent l'élaboration d'une étiquette dont le
but est la maîtrise des affects et pulsions de plus en plus dévalués comme

ions empiriques des énoncés soctologiques font la richesse

storiquei et ethnologiques auxquels invite Tablu d bier,

Dix-sept spécialistes emmènent le lecteur de Ia Grèce an-

tique au Mexique contemporain via la Renaissance italienne, en passant

pui lu Chin. ri l'Aftiqu. centrale. Moins systématique qu'un traité de

iciences sociales de par sa nature de collection, la grille analytique de ces

n r]a, p", lean-Louis Flandrin, Massimo Montanari (Paris, Fayard, 1996) ,Voir le
.o-pt"-r.ù., âans les Cabiers déconomie et sociologie rurales, no tO ('1999), pp' 101-107'
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du Moyen Age et plus encore dans celles des Temps modernes. Dans un
tout autre contexte, les Pygmées centre-africains grappillent entre leurs

deux repas quotidrens lorsqu'ils cherchent des racines ou chassent du
petit gibier dans les forêts. Aujourd'hui, traiteurs et autres fast-foods

semblent partout inciter à des comportements déréglés. Mais Ia simila-
rité s'arrête là. Il faut se garderd'un usage abusif de ces témoignages qui
érigeraient facilement le gngnotage continu en un invariant naturel des

hommes. Avant l'augmentation massive de la productivité agricole et
l'industrialisation de la production alimentaire, ces en-cas se consommè-
rent dans des sociétés marquées par la pénurie où rondeurs et gouttes se

véhiculaient dans les couches supérieures avec des significations sociales

qui tranchaient nettement avec les carences omniprésentes. Labondance

actuelle transforme les tentations alimentaires de toutes heures en pro-
blème de santé publique. Eva Barlôsius signale à juste titre l'importance
de l'éducation alimentaire impartie à la table familiale, ou à la cantine
scolaire, dans Ia formation d'une relation équilibrée à la nourriture, mais

elle ne mentionne pas les études nord-américaines qui établissent une

étroite corrélation entre la destructuration des habitudes alimentaires et
I'incidence lourde de l'obésité aux Etats-Unis. Les Romains, d'ailleurs,
dédaignent I'homo gulows, victime de ses appétits.

Les consommations alimenraires dans I'Antrquité sont frugales pour
la majorité de la population. Celle-ci se restaure habituellement trois fois
par jour: galettes d'orge ou de blé, pain et vin assortis de fruits secs et
condiments caractérisent Ia routine journalière. Mais les repas et suttout
les banquets sont des affaires rituelles dans lesquelles la sociabilité sert à
affirmer la place des hommes face aux dieux d'une patt, et, de I'autre,
des citoyens entre eux et par rapport aux autres habitants. La viande, ré-
sultat d'un sacrifice, tient Ia place centrale dans ces agapes. Cette centra-
lité permet à Eva Barlôsius de remarquer que le refus de l'alimentation
carnée par les Pythagoréens revenait à mettre en cause le système poli-
tique et que les végétariens de la fin du dix-neuvième siècle exprimaient
leur malaise face à la culture moderne, industrielle, anonyme, déshuma-
nisante. La pratique inverse apparaît comme un trait commun à toutes
les cultures décrites dans Tables d bier, tabhs d'ailleurs : I'isolement ali-
mentaire, I'exclusion des repas, est une sanction qui marque la relégation
de l'individu ainsi ouni. Lostracisme touche le moine tenu à l'écart du
réfectoire au Moyen Âge .t le Pygmée querelleur évincé de la distribu-
tion des mets. En revanche, si le repas réunit les membres de la famiile,
du clan, de la tribu ou de la communauté, s'il codifie la répartition ali-
mentaire et institue les relations hiérarchiques à I'intérieur d'un ménage
(en règle générale,la femme sert I'homme et ne se met à table qu'une
fois ses tâches de cuisinière terminées), le dialogue, et donc ia convivia-
lité dans l'échange de paroles si intimement liés au symposion grec, n'y
sont pas nécessairement de rigueur. Ainsi dans le Maghreb avant Ie ving-
tième siècle et dans I'Inde contemporaine, la durée des repas ordinaires
est très courte et la conversation absente.
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Les mets et boissons distrnguent collation, casse-croûte et banquet.
Lanthropologue Sidney Mintz suggérait d'analyser les prises alimen-
taires à parrir d'un modèle au centre duquel se placeraient les féculents
assaisonnés par des sauces à base de légumes, viandes ou poissons, et
complétés par des légumineuses dont on drsait encore il n'y a pas si

longtemps qu'elles étaient la viande du pauvre (r/. En Asie, qu'il s'agisse

des paysans Yao installés dans les forêts de montagne entre le Laos, le
Vietnam et la Thaïlande, des Vietnamiens ou des Japonais, aucun repas

ne se conçoit sans riz. La Chine représente un cas plus complexe parce
que le Nord aspire à manger des aliments de fromenc alors que les habi-
tants du Sud cultivent du riz, ce qui n'empêche pas le recours aux tu-
bercules dans des zones défavorisées. Si les féculents procurent jusqu'à 80
pouf cent des sources protéiques, la fête gastronomique renverse le mo-
dèle: les plats périphériques (viande, poisson) conquièrent le centre alors
que les céréales restent intouchées. Le manioc en Afrique, le mars au

Mexique, les pommes de terre en Amérique du Sud requièrent un com-
plément d'aliments plus sapides. En Europe, les bouillies et les soupes

ont longtemps servi de plat central et il serait faux de penser que le pain
ait structuré les repas, même s'il les accompagnait tous. Il laut bien dire
que le u véritable ) repas, à I'instar du proper meal anglais dont Ia formule
combine meat, pl\aîles and ueguablu, contient un morceau de viande. Ou
faudrait-il bientôt dire ou'rl en contenait ?

Martin BRUEGEL
INRA-CORELA, Ivry-sur-Seine

(J) Sidney Mintz, "Die Zusammensetzung der Speise in Frùhen Agrargesellschaften.
Versuch einer Konzeptual.isierung", in'. Brot, Brei und uas daznghlrt: Ùber do tozia/n
Sinn and physialogiscben Wert der Nahrang, éd. par Martin Schaffner (Znrich, Chronos
Y erlag, 1992), pp. 1 3-28
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