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L’alimentation : enjeux théoriques
et empiriques dans les Amériques
Theoretical and empirical aspects to food in North and South America

La alimentación: cuestiones teóricas y empíricas en las Américas

Philippe Cardon et Domingo Garcia-Garza

1 L’alimentation   n’a   été   retenue   que   marginalement   pour   étudier   les   sociétés   de
l’Amérique   du   Sud.   Inversement,   aux   États-Unis   et   au   Canada,   la   recherche   sur
l’alimentation   a   connu,   comme   en   Europe,  un  développement  plus   important.  Ce
troisième numéro thématique de la revue IdeAs entend combler cet écart et relancer
une  réflexion  longtemps  oubliée  ou  délaissée  par  les  sciences  sociales,  mais  toujours
présente  aussi  bien  dans   l’imaginaire  que  dans   le  sens commun  des  deux  côtés  de
l’Atlantique.   L’autre   objectif   de   ce   dossier   est   de   porter   un   regard   croisé   sur
l’alimentation à l’échelle continentale, dans une optique sociologique, anthropologique
et historique. 

2 « Fait  social  total »,  l’alimentation  offre  en  effet  un  angle  privilégié  pour  étudier  les
sociétés.  Les  historiens  et   les  anthropologues  figurent  parmi   les  premiers  à  s’y  être
intéressés.  Du   côté   européen,   les   travaux   de   Claude   Levi-Strauss (1964),   Fernand
Braudel (1967), ainsi que ceux de Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari (1996) ont
ouvert la voie à des chantiers de recherche fructueux. Du côté américain, les historiens
(Garnsey,  1999 ;  Gabaccia,  1998 ;  Bauer,  2001)  et   les  anthropologues   (Douglas,  1965 ;
Goody, 1982 ;  Mintz,  1996 ;  Mintz  et  Dubois,  2002)  sont  devenus  des  références  en  la
matière. Les recherches menées en Amérique latine, ou celles publiées en espagnol et
en  portugais   sur   la  question  alimentaire  ont  privilégié  une  perspective  historique
(Freyre,   1933 ;  Cascudo,   1983 ;   Flores,   2003 ;   Fernandez-Armesto,   2004 ;  Magalhães,
2004 ;   Bourgues   et  al.,   2009),   anthropologique   (Vargas,   1993 ;   Ortiz   et  al.,   2004 ;
Contreras   et  Gracia,   2005 ;  Carrasco,   2007 ;  Bertran,   2010),   voire  pluridisciplinaire
(Oseguera,  2003 ;  Long-Solis  y  Vargas,  2005).  Ces  études  s’intéressent  essentiellement
aux dimensions folkloriques, symboliques ou identitaires régionales de l’alimentation
ou aux pratiques des groupes minoritaires (de Suremain et Katz, 2009). 
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3 Dans ce troisième dossier thématique de la revue IdeAs portant sur l’alimentation dans

les   sociétés   américaines   (mondes   anglo-saxon   et   hispanique),   les   différentes
contributions proposent une lecture sociologique, anthropologique et historique du fait
alimentaire. Elles portent tout d’abord sur l’alimentation comme marqueur d’identité,
qu’il  s’agisse  d’identité  de différents  groupes  sociaux  ou  d’identité  nationale,  voire
nationaliste  de  pays   latino-américains   ou  du  nord des  Amériques.   Elles   abordent
notamment les enjeux de distinction sociale, l’invention d’une « tradition alimentaire »
ou encore la « fabrication » d’une alimentation qui s’inscrit dans un discours national,
voire   nationaliste.   D’autres   s’intéressent   à   la   production   et   à   la   consommation
d’aliments locaux, aux conditions économiques et sociales qu’implique leur mise sur le
marché   tant   à   l’échelle   locale   qu’à   l’échelle   internationale.   Par   ailleurs,   des
contributions analysent le rôle de la diffusion de produits alimentaires entre pays sur
les pratiques alimentaires de migrants, notamment du sud vers le nord, ouvrant une
réflexion  sur   les  processus  de  « métissage »  qui  ont  donné   lieu  aux  cuisines   latino-
américaines. Ainsi, si l’alimentation reste un marqueur identitaire fort (de classe, mais
aussi  nationale),  elle  joue  aussi  un  rôle  dans  les  processus  de  métissage  alimentaire,
d’« hybridation »  des  pratiques  notamment  dans   le  contexte  des  migrations.  À  cet
égard,   la  problématique  de   la  diffusion  de  styles,  de  modes, de  normes  alimentaires
traverse  de  manière   implicite   l’ensemble  des  textes,  qu’il  s’agisse  de   la  diffusion  de
nouvelles  normes  gastronomiques  auprès  des  élites  brésiliennes  (Carolina  Pulici),  de
nouvelles   normes   alimentaires   « éthiques »   au   Canada   auprès   de   différentes
populations  (Josée  Johnston et  al.),  d’un  produit  de   luxe  auprès  de   l’ensemble  d’une

population   (Natalia  Milanesio), des  pratiques  populaires  vers   les  classes   favorisées
(Garcia-Garza), du modèle créole en Argentine, à Cuba et au Mexique (Jeffrey Pilcher),
de  pratiques  alimentaires  « hybrides »  entre  États-Unis  et  pays  d’Amérique  du  Sud
(Maximino   Matus) ou   encore   de   pratiques   états-uniennes   auprès   de   migrants

mexicains (Frida  Calderon-Bony).  Se  pose  parallèlement   la  question  des  conditions
sociales   d’appropriation   de   ces   nouveaux   styles   alimentaires   par   les   populations
concernées.  Un  des  enjeux  de  ce  dossier  thématique  est  alors  de  se  demander  dans
quelle  mesure   les   sociologies  de   l’alimentation,  particulièrement   riches   en  France
(Poulain,  2001,  2002,  2012 ;  Corbeau,  2000 ;  Poulain  et  Corbeau,  2002 ;  Régnier  et  al.,
2006 ;   Fischler   et   Masson,   2007),   sont   transposables   aux   sociétés   du   continent
américain.

 

L’alimentation comme facteur de différenciation
sociale 

4 De nombreux travaux soulignent combien l’alimentation constitue un marqueur social,
qu’il s’agisse de travaux portant sur le poids des dépenses en alimentation sur le niveau
de vie au Mexique par exemple (Martinez y Villezca, 2003 ; Torres et Trápaga, 2001) ou
sur   le   rôle   de   la   vente   de   certains   types   d’aliments   comme   activité   alternative
économique  à  l’exclusion  sociale  dans  des  pays  en  « voie  de  développement »  (Babb,
1987 ;  Tinker,  1997 ;  Chaves,  2006 ;  Garcia-Garza,  2009).  Ces  travaux  s’inscrivent  plus
globalement  dans  la  problématique  des  différenciations  sociales  des  consommations,
qui est par ailleurs bien renseignée dans les travaux européens, tout particulièrement
dans  la  sociologie  française  (Herpin  et  Verger,  2008),  depuis  les  premiers  travaux  de
Maurice  Halbwachs  portant  sur   les  consommations  ouvrières  et  poursuivis  par  ses
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héritiers, Pierre Bourdieu et Claude Grignon, notamment. Ces derniers ont largement
montré  l’importance  de  la  diversité  sociale  des  consommations  alimentaires  qui,  au-
delà  de  certains  plats  ou  savoir-faire  culinaires  régionaux,  nationaux,  patrimoniaux,
restent profondément marquées par les effets de structure de par l’appartenance d’un
groupe social (Grignon et Grignon, 1980 ; Régnier et al., 2006), l’âge et le cycle de vie
(Cardon, 2010, 2009a, 2009b ; Cardon et Gojard, 2009 ; Gojard, 2010) ou encore la région
(Poulain,   2001).   De   plus,   l’émergence   d’une   nouvelle   offre   alimentaire,   liée   au
développement de l’industrie agroalimentaire, des grandes surfaces, de la restauration
rapide et de nouveaux produits (les surgelés, par exemple), n’a pas remis en cause la
conservation   de   certaines   « cultures   alimentaires   locales »   (Poulain,   2002).   Ainsi
l’alimentation  reste  un  marqueur  social  fort  de  par   les  pratiques  propres  à  certains
groupes sociaux. 

 
Les enjeux autour de la distinction sociale

5 L’étude  de  la  structure  sociale  des  consommations  ouvre  tout  d’abord  classiquement

sur une analyse des mécanismes de la distinction telle que l’a notamment développée
Pierre Bourdieu dans son ouvrage majeur La distinction (1979) dans lequel il défend la
thèse selon laquelle la position sociale dans l’espace social détermine un style de vie et
par  extension  des  goûts,  notamment  alimentaires   socialement  marqués   (Bourdieu,
1976). Les goûts étant « classants » c’est-à-dire supports de classement, sont aussi des
marqueurs de la position sociale dans l’espace social. Dans ce numéro, Johnston, Szabo
et  Rodney,  de  même  que  Garcia-Garza,  mettent  en  évidence  que  les  caractéristiques
sociales  exercent  une   influence  non  négligeable   sur   la   consommation  alimentaire.
Johnston  et al. montrent  par  exemple  la  manière  dont  se  construit  une  alimentation
« éthique »  au  Canada  à  partir  de   l’observation  de  deux  groupes   sociaux  distincts
(classes populaires versus classes favorisées). Ces auteurs soulignent le rôle joué par le
capital culturel, au-delà de l’origine sociale, dans les motivations des consommateurs à
acheter des produits considérés comme « bio » ou respectueux de l’environnement et
de   la   santé.   Pour   sa   part,   Garcia-Garza   met   en   lumière   comment   le   processus
d’anoblissement   de   produits   populaires   contribue   à   redéfinir   la   légitimité   de   la
hiérarchie alimentaire au Mexique.

6 Par  ailleurs,  différents   textes  dans  ce  numéro  démontrent  que  de  nouveaux  styles
d’alimentation ne font pas forcément disparaître les différences sociales ni les rapports
symboliques entre classes. De fait, les nouvelles habitudes alimentaires tracent autant
qu’avant   les   frontières  symboliques  entre   les  différents  groupes  sociaux   (Bourdieu,
1979 ; Cole, 2008). Lamont (1992) a par exemple montré que les frontières, classées en
trois catégories (socio-économique, culturelle, morale), peuvent intégrer ou exclure les
membres  d’une  société  selon  leur  statut,  la  possession  de  ressources,  leurs  avancées
sociales. Elle a montré la corrélation des styles de vie avec les différents statuts sociaux.
Cet  aspect  a  déjà  été   soulevé  par  Bourdieu   (1979)   lorsqu’il  a  étudié   la  dimension
culturelle dans les jeux de différenciation sociale. 

7 Dans   tous   les  cas,   le  maintien  des  différenciations   sociales   indépendamment  de   la
diffusion de nouveaux styles alimentaires de part et d’autre de l’échelle sociale, relance
le  débat  sur   l’omnivorisme  culturel  (Peterson,  1992 ;  Peterson  et  Kern,  1996 ;  Duval,
2010 ;   Coulangeon,   2011).   Comme   n’importe   quelle   autre   pratique   culturelle,
l’alimentation  obéit  aux  jeux  de  différenciation  sociale  en  fonction  des  positions  des
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individus et  des  groupes  dans   l’espace  social,  et  ce  particulièrement  en  fonction  du
niveau   d’instruction   et   des   origines   socioculturelles.   Les   pratiques   culturelles
correspondent   selon   ce   schéma   aux  différentes   classes   sociales.   Le   comportement
omnivore  ne   s’observe  que  dans   les  groupes   favorisés,  et   ce   lorsque   ces  derniers
présentent   un   « éclectisme   éclairé »   à   la   culture,   c’est-à-dire   une   diversification
culturelle sélective (Donnat, 1994 ; Eloy et Paletta, 2008 ; Eloy, 2012). Autrement dit, les
pratiques  culturelles  associées  à  un  comportement  éclectique  ne  sont  présentes  que
chez les groupes sociaux favorisés. Par ailleurs, ces pratiques ne se font que de manière
ponctuelle, les groupes sociaux favorisés préférant des pratiques culturelles propres à
leur  milieu  d’origine.  Qui  plus   est,   et   comme   Johnston   et  Bauman   (2007 :  198)   le
soulignent, Bourdieu avait déjà repéré l’émergence de tendances à l’omnivorisme chez
les individus plus riches en capital culturel qu’en capital économique (les professeurs
en   l’occurrence)  qui  de   ce   fait  ont  des   consommations   ascétiques   et   recherchent
l’« exotisme »   et   le   « populisme   culinaire »   (Bourdieu,   1979 :   207).   À   partir   de
différentes contributions dans ce numéro IdeAs sur l’alimentation dans les Amériques,
on peut mesurer la force et la validité de la théorie de la légitimité culturelle esquissée
par Bourdieu dès la fin des années 1970. 
 
L’appropriation de nouveaux modèles alimentaires 

8 Un  des   enjeux   théoriques  de   ce  numéro   IdeAs  est  dès   lors  de   rendre   compte  de
l’appropriation  sociale  de  nouveaux  modèles  alimentaires,  qu’il  s’agisse  de  nouvelles
gastronomies telles que le propose Carolina Pulici dans son étude des élites brésiliennes
(banquiers,  ambassadeurs,  collectionneurs  d’art,  rentiers,   industriels,  entrepreneurs)
ou d’une alimentation éthique étudiée par Josée Johnston et ses collègues au Canada.
Ces   auteurs   cherchent   à   comprendre   en  quoi   et   à  quelles   conditions   sociales   ces
nouveaux modèles deviennent-ils ou non des supports de distinction sociale. Caroline
Pulici  s’attache  ainsi  à  analyser   (renouant   ici  avec  une  méthodologie  de  recherche
initiée  par  Norbert  Elias  dans  son  ouvrage  La Civilisation des mœurs)  des  manuels  de
savoir-vivre récemment publiés au Brésil et des critiques gastronomiques parues dans
la  presse  pauliste  entre  2005  et  2009  pour  mieux  en  dégager  certaines  normes  qui
s’imposent aujourd’hui comme légitimes en matière de cuisine et de manières de table.
L’auteure  montre  comment  les  élites  se  réapproprient  ou  non  ces  nouvelles  normes
alimentaires dans les représentations sociales d’elles-mêmes et dans leurs rapports aux
autres  groupes  sociaux,  et  comment  ces  nouveaux  modèles  alimentaires  permettent
aux élites de se situer socialement par rapport aux autres, en particulier aux classes
populaires.  Ainsi,   à  une   alimentation  populaire   jugée   « vorace » par   les   élites   (la
« voracité   populaire »   serait   l’expression   des   sentiments   naturels),   ces   dernières
opposent  une   culture  alimentaire  qui   rejette  précisément   ces   traits  de  perception
propres   aux   classes  populaires.  Cette   censure  des   sentiments  naturels   fonctionne
comme   règle   de   modération   alimentaire,   de   retenue   et   de   sens   esthétique   qui
caractérise  alors  un  style  bourgeois  par  rapport  à   la  nourriture.  L’appropriation  de
cette  nouvelle  cuisine  gastronomique  maintient  la  distinction  sociale  en  ce  dont  elle
participe à l’élaboration d’une représentation et d’une éthique reposant sur le contrôle
de soi. L’auteur, qui reprend ici à son compte la thèse du contrôle de soi développée par
Norbert Elias à propos des sociétés européennes, écrit : « si le ‘peuple’, qui a moins de
choses  à  attendre  de  l’avenir,  se  perd  dans  les  sensualismes,  l’élite  fait  preuve  de  la
maîtrise de soi dans toutes les directions, c’est-à-dire, dans le contrôle de ses appétits
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corporels,   mais   aussi   de   ses   conditions   idéales   et   matérielles d’existence ».   Ici,
l’alimentation, parce qu’elle est liée à une éthique de vie propre à un groupe, permet de
maintenir,   de  marquer   la   distance   avec   d’autres   groupes   sociaux   et   donc   de   les
différencier.  On  comprend  alors  combien  ces  nouvelles  normes  gastronomiques  sont
d’autant plus aisément appropriées par l’élite brésilienne qu’elles fonctionnent comme
un  répertoire  symbolique  permettant  de  distinguer,  de  mettre  à distance   les  autres
groupes sociaux au regard des différences dans la maîtrise de soi.

9 Pour  autant,   ce  qui  a  priori distingue  différencie-t-il   toujours  « autant » ?  C’est  en
substance   la  question   traitée  par   Josée   Johnston   et  al.  à  propos  de   la  diffusion  de
l’alimentation   dite   « éthique »   dans   la   société   canadienne   :   modèle   alimentaire
fortement   valorisé  par   les  pouvoirs  publics  dès   lors  qu’il   représente  un  nouveau
marché potentiel et est censé apporter une sorte de plus-value sanitaire. Sur la base
d’une enquête  qualitative  (40  familles), les auteurs cherchent à voir si l’alimentation
éthique, qui en principe ressortirait de pratiques culturelles propres aux classes aisées,
peut être aussi l’apanage d’autres groupes sociaux, notamment populaires. Autrement
dit,  elles  cherchent  à  déterminer  comment  le  discours  sur  l’alimentation  éthique  est
perçu  et  mis  en  pratique  par  des  consommateurs  ne   jouissant  pas  tous  des  mêmes
privilèges. Elles distinguent deux temps dans leur analyse. D’une part, elles cherchent à
voir   s’il   existe   ou  non  des  différences  de   classes  dans   la  manière  d’appréhender
symboliquement   l’alimentation   éthique,   et   si   cela   fait   sens  pour   les   individus  de
différentes   catégories   sociales.   Elles   étudient   la   façon   dont   les   discours   sociaux
modèlent   les  pratiques   alimentaires.  Pour   cela,   elles  ont   recours   tout  d’abord   au
concept  de  « répertoire  culturel »   (Lamont,  1992 ;  Tilly,  1993 ;  Swidler,  1986,  2001)
emprunté à la sociologie de la culture (elles développent le concept de « répertoire de
l’alimentation éthique ») qui permet de rendre compte de la manière « créative dont les
acteurs emploient au quotidien des éléments choisis de ce discours » sur l’éthique. Elles
mobilisent ensuite le concept de « frontières symboliques » qui conduit les individus à
tracer les limites pour se distinguer soi-même et signifier aussi son appartenance au
groupe, s’inscrivant ainsi dans la continuité des travaux de Durkheim et Mauss (1903),
Becker (1963), Douglas (1966). Mise à l’épreuve des discours d’individus appartenant à
différents  milieux  sociaux,  cette  double  entrée  conceptuelle  leur  permet  de  montrer
que   le  privilège  économique  et  culturel   favorise   l’accès  au  répertoire  dominant  de
l’alimentation éthique, puisque les personnes issues de milieux sociodémographiques et
ethniques populaires, voire marginalisés, ont moins accès à ce répertoire. À l’inverse,
ce sont les personnes blanches issues des classes moyennes qui investissent davantage
le répertoire de l’alimentation éthique. Pour autant, l’étude des pratiques quotidiennes
autour  de  l’alimentation  montre  dans  un  second  temps  des  écarts  possibles  entre  la
reconnaissance légitime d’un discours éthique sur l’alimentation et la mise en pratique.
D’un   côté,   les   privilèges   culturels   et   économiques,   certes,   autorisent   l’accès   au
répertoire dominant, mais « ils ne garantissent pas un degré élevé d’implication » dans
les  pratiques.  Pour  un  grand  nombre  de  personnes   issues  des  milieux  privilégiés,
indépendamment du fait d’être impliquées ou non dans l’alimentation éthique, ce sont
surtout des comportements globaux alimentaires jugés « sains » qui jouent comme un
marqueur, et par extension comme facteur de distinction culturelle. A contrario, le fait
que les groupes marginalisés s’impliquent moins dans l’alimentation éthique ne signifie
pas pour autant « qu’ils ne se sentent pas concernés par les dilemmes moraux liés aux
choix alimentaires ». Pour les auteurs, ce résultat est central, car il vient confirmer les
travaux  qui   réfutent   la   thèse  de   l’insuffisance  morale  des  classes  populaires   selon
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laquelle ces dernières ne connaissent pas les enjeux moraux liés à l’alimentation, voire
ne s’en soucient guère ou ne s’y impliquent pas (Johnston, Szabo et Rodney).

 

L’alimentation comme facteur d’identité nationale,
voire nationaliste

10 Si   certains   goûts   alimentaires   restent   de   forts   marqueurs   sociaux   du   fait   qu’ils
différencient   les   classes   sociales,   d’autres   acquièrent   le   statut   de   « patrimoine
national », de bien commun et deviennent des emblèmes, des marqueurs culturels qui
transcendent   les  différences  de  classes.  On  peut  ainsi  étudier   l’alimentation  comme
vecteur d’identité (Pilcher, 1998 ; Thiesse, 1999 ; Bruegel et Lauriaux, 2002). À l’instar de
recherches européennes (Poulain, 1997, 2000, 2005 ; Espeitx, 2008 ; Bessière et Tibère,
2010),   certains   chercheurs   ont,   de   l’autre   côté   de   l’Atlantique,   travaillé   sur   la
patrimonialisation  des   cuisines   latino-américaines,   les  pratiques  alimentaires  étant
envisagées  comme  « patrimoine  culturel »   support  d’identité  nationale   (Florescano,
1993 ; Álvarez,   2002 ;   Cottom,   2004,   2007 ;   Álvarez   y   Medina,   2008 ;   Moncusí   et
Santamarina, 2008 ; Zapata, 2008), même si la recherche dans ce domaine en Amérique
latine est encore à l’état embryonnaire (Bak-Geller et Katz, 2011).

11 La   célébration   du   bicentenaire   des   indépendances   latino-américaines   était   une

excellente occasion de réfléchir à la place occupée par l’alimentation dans les sociétés
sud-américaines. À cette occasion, on a vu célébrer les plats nationaux des différents
pays. Mais très peu d’études prennent suffisamment de recul pour voir la façon dont
ces plats contribuent justement à définir l’identité nationale des pays latino-américains
à l’aube du XXIe siècle. Or, il est intéressant de voir la manière dont l’identité nationale
se  construit  à   la   lumière  du  passé  et,  dans  une  plus  grande  mesure,  par  rapport  à
l’étranger.  Du  nord   au   sud,   les  différentes   formes  d’alimentation  pour  définir   les
cuisines  nationales  gardent  un  rapport,  soit  de  rejet  soit  d’attraction,  à   l’égard  de
l’international.   Le   Mexique   par   exemple   ne   cesse   de   faire   appel   à   son   passé
précolombien pour construire la « cuisine mexicaine », même si cette dernière n’a pas
vraiment  existé  comme  telle  avant  le  XXe siècle dans la  mesure  où  elle  est née  de  la
fusion de divers éléments et techniques à la fois exogènes et endogènes (Pilcher, 1998).
À l’opposé, l’Argentine rejette ce passé et ne se définit que par des liens très forts avec
l’étranger, dus évidemment aux migrations européennes récentes. Ce qui se traduit par
un  certain  cosmopolitisme  de   la  cuisine  argentine  (Pilcher,  2012),  du  moins  dans   la
région connue comme La Pampa (Milanesio). 
 
D’une diffusion du haut vers le bas….

12 Dans  certains  cas,  ce  bien  commun  national,  voire  patrimonial  comme  construction

sociale,  devient  parfois   le  support,   l’outil  d’une  propagande  nationaliste  et  objet  de
propagande politique. L’alimentation peut ainsi servir à rassembler un peuple dès lors
qu’elle  est  érigée  en  emblème  national,  support  d’une  politique   idéologique   forte  à
visée nationaliste. C’est ce que montre précisément Natalia Milanesio dans son étude du
rôle   joué   par   la   production   et   la   consommation   de   bœuf   dans   la   propagande
« péroniste » (du nom de l’ancien président argentin, Juan Domingo Perón). Dans son
examen   des   aspects   structurels   et   institutionnels   caractéristiques   de   la   politique
alimentaire   péroniste   des   années 1950,   elle   mobilise   le   concept   de   « virtuosité
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sémiotique » de l’alimentation développé par l’anthropologue Arjun Appadurai (1988),
c’est-à-dire la capacité du signe culturel à pouvoir transmettre des messages multiples,
pour mieux mettre au jour les rôles et les utilisations idéologiques que fait l’État de la
consommation   alimentaire,   et  particulièrement   les   implications   symboliques  de   la
consommation  de  bœuf  dans   sa  politique   alimentaire.  Comme   elle   le   souligne   en
conclusion,   « la   politique   bovine   du   péronisme   d’avant   1950   dépass[e]   la   simple
augmentation de la consommation par personne : elle redéfinit l’image de l’Argentine
au sein de l’économie mondiale, valid[e] le concept d’autodétermination économique et
remet   en   question,   du   moins   au   niveau   du   discours,   le   rôle   du   capitalisme
international ».   Traditionnellement   considérée   comme   une   nourriture   de   luxe,   la
viande devait être le symbole de l’accès des classes populaires à de nouveaux biens et
donc  à  une  nouvelle  place  dans  la  société.  La  politique  péroniste  a  ainsi  contribué  à
diffuser la consommation de viande à des fins politiques : préférer les consommateurs
nationaux aux marchés extérieurs pour favoriser la diffusion d’une puissante idéologie
de  souveraineté  économique  via   la  politique  bovine.  Outre   les  enjeux  politiques  et
électoralistes  (dont  certains  sont  associés  au  populisme),   l’érection du  bœuf  comme
emblème  national   a   servi   à   redéfinir   les   rôles   traditionnels  masculin   et   féminin :
« traditionnellement   cuisinés   par   des   femmes,   les   plats   recommandés   par   le
gouvernement   péroniste   réaffirmaient   le   rôle   essentiel   de   la   femme   dans   la
construction de l’identité culinaire nationale, un mouvement éloigné de la figure de l’
asador mâle ». Car traditionnellement les hommes n’interviennent dans la cuisine que
dans la préparation de la viande grillée.

13 Par  cet  exemple,  on  comprend bien  comment   la  diffusion  verticale  vers   les  classes
populaires  de  certains  mets,  marqueurs   indiscutables  de  classe  sociale  car  réservés
généralement  aux  élites,  permet  d’asseoir  une  politique  générale  nationaliste.  Or,   la
question  de   la  diffusion  des  goûts  occupe  une  place  centrale  dans   la  sociologie  de
l’alimentation, car elle oblige à penser l’espace et la différenciation sociale de manière
dynamique et non figée. Certains groupes sociaux empruntent à d’autres certaines de
leurs spécificités. D’autres encore, au nom d’un principe politique, comme nous venons
de le voir dans l’exemple de la politique péroniste, travaillent à diffuser leur modèle
alimentaire. Mais la diffusion des modèles et des goûts alimentaires transcende aussi
les   frontières   symboliques   entre   les   classes   (Milanesio ;   Garcia-Garza ;   Pilcher ;
Johnston et Bauman, 2010) et l’on comprend ainsi combien l’alimentation est loin d’être
anodine et encore moins neutre politiquement. A partir du moment où l’alimentation
concerne tous les individus et que l’État est chargé d’en assurer les conditions d’accès,
ainsi que d’en garantir une certaine qualité (Stanziani, 2005) pour préserver la santé de
la population, elle devient un enjeu politique. 
 
… à une diffusion du bas vers le haut

14 Mais  cette  diffusion  verticale  se  fait  aussi  du  bas  vers  le  haut.  C’est  ce  que  Domingo

Garcia-Garza démontre dans son article sur les pratiques populaires à partir du cas des
tacos (galettes salées farcies) dans la ville de Monterrey au Mexique. Au départ perçus
comme  un  produit  populaire,   les   tacos se  sont  répandus  dans  tout   l’espace  social  à
partir des années 1990, dans la mesure où ils se sont adaptés aux goûts et aux modalités
de consommation des différents milieux, particulièrement les plus aisés. Bien que leur
consommation   se   soit   généralisée   dans   l’ensemble   de   la   société,   les   écarts   qui
différencient   les  groupes   sociaux   se  maintiennent.  Garcia-Garza  démontre  que   cet
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« embourgeoisement »  des  plats  et  pratiques  populaires  n’a  été  possible  qu’au  prix
d’une montée en gamme et d’une recontextualisation dans un cadre plus conforme aux
canons de la restauration classique. Cette opération a été possible dans la mesure où
l’image  des  tacos ainsi  revalorisée  contribue  à  définir  l’identité  nationale.  Mais  cette
contribution  s’explique  aussi  par   le   fait  que  ces  pratiques  renvoient  à   la  notion  de
terroir   et   d’authenticité,   notamment   quand   on   utilise   des   produits   considérés
aujourd’hui  comme  « gourmets ».  Produits   jadis  dévalorisés,   les   tacos d’insectes,  de
sauterelles  ou  d’huitlacoche  (champignon  qui  pousse   sur   le  maïs,  considéré  comme
l’équivalent  du  caviar  au  Mexique),   sont  devenus  aujourd’hui  une   source  de   fierté
nationale  et  de  distinction  sociale,  principalement  pour   les  élites  renvoie  au  même
temps à redéfinir la légitimité des plats populaires et par conséquent, la hiérarchie des
aliments au Mexique. 

 

Diffusion et métamorphoses des goûts entre pays

15 Si   les   cas  étudiés   jusqu’à  présent  posaient  de  manière  plus  ou  moins  explicite   la
question  de   la  diffusion  et  de   la  circulation  des  modes  alimentaires  entre  groupes
sociaux dans un contexte national, cette question se pose de manière explicite dans le
cas de la circulation transfrontalière des biens alimentaires. Cette problématique a fait
l’objet de nombreux débats tant en Europe qu’aux États-Unis notamment au sujet de la
diffusion de modèles alimentaires à l’échelle planétaire et de leur appropriation ou non
par les cultures nationales. Ainsi, à la thèse de la « mac-donaldisation » de la société
élaborée  au  début  des  années 1990   (Ritzer,  1993),  aujourd’hui   largement   critiquée,
s’oppose une thèse de l’« ère du sur-mesure de masse » (Taylor, Smith et Lyon, 1998) : la
diffusion de modes alimentaires extranationaux nécessite une certaine conformité aux
habitudes   locales   de   consommation.   Dans   cette   perspective,   c’est   la   dimension
nationale, c’est-à-dire locale, qui sert de point d’observation : le chercheur tente de
comprendre comment des styles alimentaires extranationaux importés sont appropriés
ou non à l’échelle d’un territoire national. 

 
Le poids du contexte national dans la diffusion de modèles

internationaux

16 Un des enjeux est tout d’abord de comprendre comment un espace national gère à la
fois des traditions locales et nationales dans un contexte de forte diffusion, à l’échelle
mondiale, de pratiques transnationales. Cet enjeu du rapport entre local et global est
précisément   l’objet  de   l’article  de   Jeffrey  Pilcher   sur   trois  pays   latino-américains
(Argentine,   Cuba   et   Mexique).   Dans   une   perspective   historique,   il   étudie   les
interactions entre pratiques locales et internationales, et montre combien le local et le
global  restent  fortement  imbriqués ;  mais  cette  imbrication  varie  selon  les  contextes
nationaux.   Les   pratiques   culinaires   criollas  (celles   développées   dans   les   nouvelles
républiques  nées   de   la   fragmentation   de   l’Empire   espagnol),   sont  plus   ou  moins
affirmées  en   fonction  des  ressources  disponibles,  de   l’ancienneté  en   tant  que  pays
indépendant,  du  rapport  à   l’international,  et  enfin  des  enjeux  politiques   internes  à
chaque  pays.  Manger  « créole »  est  plus  affirmé  à  Cuba  et  au  Mexique  (bien  que   le
terme a été banni du vocabulaire) qu’en Argentine. 
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17 Les travaux entamés par Pilcher depuis une dizaine d’années, plus ou moins méconnus

en  France,  montrent  que   les  cuisines  et   les   identités  nationales   se  définissent  par
rapport  aux  principaux  modèles   culinaires   incarnés  par   les  pays  qui  ont   servi  de
modèle  de   société  pour   l’Amérique   latine   (en   l’occurrence   la  France,   l’Espagne  et
l’Angleterre).  Il  suggère  que  manger  « à   la  criolla » signifie  en  définitive  adapter   les
plats européens aux ingrédients disponibles et aux humeurs locales. Mais cela ne se fait
ni de la même manière ni avec les mêmes ingrédients. D’autant moins que le rapport
que les trois pays gardent avec les anciens empires coloniaux n’est pas le même d’un
pays à l’autre. L’intérêt d’une telle approche comparative entre différentes nations est
de   montrer   combien   les   mécanismes   de   diffusion   et   d’intégration   de   nouveaux
aliments, plats ou styles alimentaires, du global au local, doivent s’analyser au regard
des   contextes  nationaux   et   de   la  permanence   de   certaines   spécificités   locales.   Il
démontre   la   manière   dont   trois   traditions   culinaires,   loin   de   s’opposer   à   la
globalisation, combinent à la fois le patriotisme et le cosmopolitisme tout en créant les
nouvelles   cuisines   nationales   ou   criollas.   Les   cuisines   du   Mexique,   de   Cuba   et
d’Argentine   sont   emblématiques,   chacune   à   leur   manière,   de   ce   processus   de
syncrétisme  culinaire  qui  s’est  opéré  à  la  fin  du  XIXe siècle.  Étudiant  la  diffusion  du
modèle criollo dans la littérature et les pratiques culinaires en Argentine, à Cuba et au
Mexique, Pilcher montre l’articulation entre ces deux niveaux. Si à Cuba le terme criollo

a fini par englober les produits alimentaires locaux autour de la catégorie de viandas

(des   tubercules   comme   le  manioc,   la  pomme  de   terre,   la  patate  douce,   etc.),   en
Argentine, le terme criollo englobera davantage de produits locaux (allant par exemple
des  spécialités  hispaniques  empanadas et   pucheros aux  soupes  de   squash et  au  maïs
indigène).  A  contrario,   le  Mexique n’a  pas  vraiment   intégré   le   terme   criollo(a).   Il  a
développé  ces  mêmes  pratiques  culinaires,  qu’il  a  adaptées  au  climat  politique  de
l’époque et aux goûts locaux. La cuisine criolla a toujours existé au Mexique. Mais elle
ne reçoit pas cette appellation du fait que le mot criollo a gardé son ancienne acception
(désignant les Espagnols nés au Mexique), trop connotée et donc mal acceptée par les
Mexicains fortement imprégnés de nationalisme. Le Mexique a donc évacué l’origine et
l’influence espagnoles de la cuisine mexicaine en éliminant les mots pour s’y référer.
Les  élites  mexicaines,  qui  sont  par  ailleurs  pour  la  plupart  d’origine  européenne,  se
réclament héritières des Aztèques et de leur patrimoine culinaire. Elles revendiquent
néanmoins  la  cuisine  mexicaine  et  ses  sources  précolombiennes,  tout  en  excluant  et
marginalisant les peuples indigènes dans la société contemporaine. Elles se sont donc
approprié   le  passé   indigène  pour   forger  une  cuisine  nationale  et   s’inviter  dans   le
processus d’occidentalisation. Cela s’est fait au prix de la séparation de la cuisine criolla

des indigènes qui l’ont créée et de l’effacement des traces européennes. Tout se passe
comme  s’il  fallait  se  débarrasser  de  l’origine  étrangère  des  pratiques  culinaires  pour
forger  un  caractère  national.  C’est  en  quelque  sorte  une  manière  de  couper  avec  un
(douloureux) passé pour inventer un présent plus conforme aux idéaux nationalistes
nés après la Révolution (1910-20). 
 
L’alimentation face à la migration 

18 À  cette  perspective   sociohistorique  peuvent   se  combiner  des  approches  davantage

ethnographiques  qui  s’attachent  plutôt  à  analyser  les  mécanismes  de  circulation  des
biens  alimentaires  dans   la  migration entre  pays, notamment  des  pays  d’Amérique
latine vers les États-Unis. Une des questions majeures que nous retiendrons et qui sous-
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tend   les  deux   articles   ici  présentés est  de   savoir   à  quelles   conditions   sociales   les
migrants des pays d’Amérique du Sud vers les États-Unis maintiennent les habitudes
alimentaires de leur pays d’origine ou en développent d’autres. Il ne s’agit seulement de
déchiffrer  comment  des  modèles  extraterritoriaux  sont appropriés  sur  un  territoire
national, mais de comprendre comment et à quelles conditions les habitudes locales se
pérennisent-elles  dans  une  logique  de  mobilité  internationale.  Plusieurs  éléments  de
réponse peuvent être mis en avant.

19  

20 1. Un des premiers éléments de réponse se trouve précisément dans ce qui se joue, du
point  de  vue   identitaire,  dans   la  circulation  des  biens  alimentaires.  Dans   les  deux
exemples  présentés  ici,  l’aliment  joue  comme  une  « force  de  rappel  identitaire »  qui
transcende en quelque sorte l’aliment en soi. Ainsi, dans son article, Maximino Matus 
interroge les stratégies employées par des collectifs de distributeurs et des marchands
afin de faire circuler clandestinement des aliments entre les États-Unis et divers pays
d’Amérique latine (et inversement) et ce, pour satisfaire et répondre à la « nostalgia de

un  migrante  por  el  sabor,  olor  y  textura  de  un  alimento ».  Ainsi,   s’il   est   fréquent  de
rencontrer   aux   États-Unis   des   commerçants   et   des   restaurants   qui   vendent   des
produits et des aliments de pays d’Amérique latine, autrement dit des pays d’origine
des migrants, il est également courant de trouver dans ces pays des commerçants et des
restaurants dont les produits proviennent d’autres pays du monde. Matus se propose
alors de dessiner ce qu’il appelle des « paysages alimentaires hybrides » : selon lui, la
diversité  des   formes  de  migration  à   l’intérieur  des  pays  d’Amérique   latine  et  entre
l’Amérique   latine   et   les   États-Unis,   fait   émerger   des   hybridations   des   pratiques
alimentaires des migrants qui affectent, non seulement les migrants dans la migration,
mais également le pays d’origine. L’exemple de la commune de Oxcutzcab, au sud-est de
Mexico  est  exemplaire  à  cet  égard :  on  y  trouve  des  restaurants  asiatiques,   italiens,
français  et  états-uniens.  Selon   l’auteur,   le  développement  de  ces  offres  alimentaires
« hybrides »  participe  d’une  demande  des  migrants,   liée  à  une  certaine  nostalgie  de
nouvelles  habitudes  alimentaires  développées   lors  des  migrations,  notamment  aux
États-Unis. C’est précisément ce que Calderón-Bony étudie : la nostalgie des habitudes
alimentaires, créée par les migrants installés aux États-Unis originaires de la commune
de Patamban au Mexique. Dans son travail, elle cherche à comprendre où se trouve la
place de l’alimentation dans la dynamique identitaire liée à la migration. Elle souligne
ainsi  combien   les  migrants   sont   là  aussi   fortement  attachés  à  certaines  habitudes
alimentaires. Les biens alimentaires deviennent alors des produits qui circulent entre
leur pays d’origine et leur nouveau pays d’accueil (en sens inverse d’autres biens qu’ils
envoient à leur famille dans leur pays d’origine). Or, un des constats empiriques faits
par   l’auteur   tient  à   la  nature  même  de   la   justification  de  cet  attachement  par   les
migrants à certains plats liés à leur origine : la nostalgie (Camou, 1994 ; Pilcher, 2012).

21  

22 2. Le second élément est lié au fait que se développe une « offre » alimentaire du pays
d’origine et des marchés de produits alimentaires issus des pays du sud vers les États-
Unis. À cet égard, Calderón-Bony analyse le « marché de la nostalgie » au sens de Hirai
(2009)  dans  le  contexte  de  la  migration  mexicaine  aux  États-Unis.  Le  « marché  de  la
nostalgie » est une notion à partir de laquelle « le migrant cherche à définir le lien qui
existe  entre  l’ouverture  d’un  commerce  avec  des  produits  mexicains  comme  activité
économique réalisée par un migrant et l’offre de produits qui servent d’identification à
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la culture mexicaine », qu’il s’agisse d’épiceries (consacrées uniquement à la vente de
produits  comestibles   tels  que  boîtes  de  conserve  de  différentes   sortes  de  piments,
grains  de  maïs  pour  préparer   le  pozole,   tortillas et   tostadas,  feuilles  de  maïs  pour   la
préparation   des   tamales,  fromage   frais)   ou   de   commerces   plus   importants   qui
s’apparentent  davantage  au  supermarché.  La  migration  devient  donc   le  support  de
l’émergence  d’une  nouvelle  offre  alimentaire  sur  le  territoire  d’accueil  des  migrants
mexicains. Mathus fait le même constat, mais montre qu’en parallèle à cette offre, se
développent des « marchés clandestins ». En effet, si la circulation des aliments semble
se faire entre pays du sud pour alimenter un marché à forte demande, cela est moins
évident pour les produits à destination des États-Unis, tant sont fortes les contraintes
sanitaires imposées aux produits qui entrent sur le territoire américain. Dans la mesure
où  cette  demande  de  produits  alimentaires  issus  des  pays  d’origine  des  migrants  est
forte,   l’auteur   interroge   la  manière  dont   les  acteurs   (notamment   les  commerçants)
peuvent   contourner   ce   qu’il   nomme   lui-même   des   « políticas  persecutorias »   nord-
américaines qui cherchent à exclure de leur continent certains produits. Il montre ainsi
l’émergence   d’un  marché   clandestin   diffusant   certains   produits   alimentaires   (par
exemple  d’Oaxaca  à  Los  Angeles  en  passant  par  Tijuana).  Le  développement  de  ces
marchés  clandestins semble  en partie satisfaire  la  nostalgie  alimentaire  de  migrants,
que ces derniers soient installés ou non aux États-Unis.

23 3. Pour autant, le fait de disposer de commerces sur place n’exclut pas que les migrants

reçoivent des aliments de leur famille restée au pays. Ainsi, outre le développement de
marchés officiels et de marchés qui le sont moins, il existe une circulation que nous
pouvons qualifier de « privée » car inscrite au cœur même des réseaux familiaux. C’est
par exemple ce que démontre parfaitement Calderón-Bony à propos de la circulation
des  biens  alimentaires.  L’auteur  souligne  tout  d’abord  que   les  aliments  circulent  en
sens inverse (du pays d’origine au pays d’accueil) que d’autres biens tels que l’argent

(du pays d’accueil vers le pays d’origine). D’autre part, comme elle le dit elle-même, « la
circulation  des   aliments   entre   le   village   et   les   États-Unis  permet  de  nourrir  des
proximités tout en consolidant des liens (familiaux et amicaux) en même temps que ces
aliments  aident  à   ‘digérer’   les  distances ».  Point  central  s’il  en  est,  car  au   fond,  on
retrouve   l’idée  du  mana proposée  par  Marcel  Mauss   (1924),  qui  soulignait  combien,
dans l’échange, avec la chose circule l’« esprit de la chose ». C’est à ce titre d’ailleurs
qu’on peut comprendre que le « plat d’ici » n’est jamais tout à fait le même que celui de
« là-bas ». Car, ce qui circule, plus que l’aliment, c’est l’esprit lié à l’aliment, celui de la
famille.   Ici,   l’échange   permet   de   maintenir   l’attachement du   migrant   à   ses
compatriotes. La nostalgie est-elle l’esprit même de la chose, du mana ? Ou encore, pour
le  dire  autrement :  nous  ne  mangeons  pas   les  aliments  parce  que  nous  en  avons   la
nostalgie, mais nous ressentons de la nostalgie parce que nous les mangeons. 

24 4. Enfin, le dernier élément de réponse a trait au fait que de nouvelles habitudes issues
du   territoire  de  migration  sont   intégrées,  permettant  ainsi  un  maintien   identitaire
entre ici et là-bas. Si cette perspective est présente de manière plus ou moins implicite
dans le texte de Mathus à travers son concept d’alimentation hybride (qui présuppose
bien la juxtaposition de modes alimentaires par intégration multiple liée au parcours
migratoire), elle est centrale dans l’analyse de la place de l’alimentation dans le texte
de  Calderón-Bony.  En  effet,  cette  dernière  montre  qu’il  y  a  aussi,  pour  les  migrants
étudiés, appropriation de la culture alimentaire américaine. Il ne s’agit pas d’opposer
« maintien » d’habitudes liées au pays d’origine et « changement » lié au pays d’accueil,
mais   de   les   penser   de  manière   dialectique   et   dynamique   comme   support   d’une
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dynamique identitaire. Ici, l’alimentation sert de support identitaire dans la migration
en tant qu’elle permet tout à la fois de maintenir le lien avec son pays, sa région, son
village, sa famille et d’intégrer de nouvelles valeurs liées à la culture d’accueil. S’il ne
s’agit nullement de revisiter la problématique de l’intégration/assimilation, l’intérêt du
texte réside dans le fait de montrer combien l’identité est bien un processus dynamique
auquel   l’alimentation  participe.  Or,  dès   lors  que   l’auteur   souligne  cette  dimension
dynamique   du   processus   identitaire   à   travers   l’alimentation   par   intégration   de
nouveaux modes alimentaires propres au pays d’accueil, elle interroge classiquement
les   enjeux   autour  de   la  diffusion  de  modèles   alimentaires   au   sein  d’une   société.
L’intérêt  de  son   travail  est  alors  d’intégrer  une  dimension  générationnelle  dans   la
compréhension du processus de diffusion des modèles alimentaires américains dans la
famille  migrante.  Calderón-Bony  montre  ainsi  que  ce  sont   les  enfants  qui  sont   les
vecteurs  et  les  diffuseurs  de  nouvelles  habitudes  alimentaires  qui  viennent,  non  pas
concurrencer les habitudes d’origine, mais les compléter, voire les redessiner. 

25 Au final, l’ensemble des contributions de ce troisième numéro montre le foisonnement

des  problématiques  et  des  questionnements  aujourd’hui  à   l’œuvre  dans   les  sciences
sociales qui étudient l’alimentation dans les Amériques. Elles soulignent tout l’intérêt
heuristique  des  enjeux   théoriques  et  empiriques  qui   contribuent  aux  dialogues  et
échanges entre disciplines d’une part, et entre pays et continents, d’autre part. Elles
invitent  à  poursuivre  ce  dialogue  Nord/Sud  avec  d’autres  pays,  sur  d’autres  objets  à
l’instar de la mobilité, de la circulation et de la migration qui sont au cœur même de
l’histoire des sociétés humaines. 
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