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Introduction
Le terroir : d’objet de labellisation à objet de communication.

L’imaginaire du terroir.
Labellisation et produits du terroir : vers une valeur historique
testimoniale.

Pourquoi assistons-nous à sa mise en signification et en représentation
dans le système ?

Acception pragmatique : analyse de l’environnement qui convoque de
nouvelles valeurs systémiques.
Théâtralisation du concept de terroir.

Dispositif de déploiement du terroir.
Interdépendance paradoxale entre le dispositif de la grande distribution
et le concept de terroir.
Hypermarché et tradition, le cas de Reflets de France

Conclusion ouverte.

In tro duc tion
Le concept de ter roir ques tionne des dis ci plines dif fé rentes, ce qui
contri bue à son sta tut d’objet de com mu ni ca tion au sens pre mier du
terme : il est por teur de sens et de si tua tions d’échange au tour de lui
et à tra vers lui. Ainsi, la no tion de ter roir nous guide sur « les voies du
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goût », dans ce qu’il porte de force sym bo lique et dans ce qu’il vé hi‐ 
cule d’ima gi naire chez l’in di vi du. On se tourne alors vers le thème de
la re pré sen ta tion du ter roir sur la scène so ciale. Elle com plète une lé‐ 
gis la tion ri gou reuse, une construc tion de normes dans la ga ran tie de
sa voirs faire. Nous pou vons af fir mer que le ter roir jus ti fie d’au tant
plus son sta tut d’objet de com mu ni ca tion par le fait qu’il ca rac té rise
une culture, un lieu. Plus en core, il remet au goût du jour des va leurs,
telles que le main tient d’un pa tri moine local, qui dé passent les as‐ 
pects to po gra phiques et his to riques, pour évo luer vers la trans mis‐ 
sion in ter gé né ra tion nelle, ré ha bi li ta tion im pli cite de la va leur de lien,
et le goût dans ce qu’il a de convi vial pour bas cu ler dans le re gistre
com men sal. Le goût au tour d’un plat est char gé d’un sens historico- 
affectif et il gé nère des si tua tions de com mu ni ca tion dans un
contexte de repas par ta gé. Nous le ver rons dans le cadre d’une in ter‐ 
ac tion avec l’ima gi naire du ter roir comme sté réo type hy per mo derne 1

et le pro ces sus d’adap ta tion de l’ac teur dans son sys tème. Aussi, nous
pro po se rons une ac cep tion du ter roir spé ci fique aux champs d’étude
des SIC  : entre ses re pré sen ta tions et le pos sible es pace fi gu ra tif de
l’échange qu’il peut re pré sen ter.

Il fau dra d’abord mon trer en quoi la no tion de ter roir n’in clut pas uni‐ 
que ment la construc tion de normes viti- vinicoles, mais aussi un par‐ 
cours si gni fi ca tif sur le goût et sur les échanges.

2

Puis, nous nous in té res se rons à la mise en dis cours et en scène du
concept dans une lo gique contex tuelle. Ce qui nous mè ne ra à la mise
en re lief des sup ports de sens et des rai sons du re tour en force de
l’ima gi naire du ter roir. Pour se faire, il em prunte des voies mé dia‐ 
tiques afin de pro duire da van tage qu’un « simple » mes sage, mais plu‐ 
tôt un vé ri table contrat nar ra tif hié rar chi sé (du faire sa voir, au faire
croire, jusqu’au faire faire) au ser vice d’un dis po si tif de com mer cia li‐ 
sa tion de pro duits dits du ter roir.

3

A ce stade de notre pré sen ta tion, nous pou vons va li der l’in ter re la tion
entre le concept de ter roir et des si tua tions de com mu ni ca tion, en
terme de re pré sen ta tions. En suite, le lien entre les SIC et la so cio lo‐ 
gie des usages ap pa raî tra pour étu dier les consé quences de la ré ha bi‐ 
li ta tion du ter roir au sein du sys tème dans le quel évo lue l’ac teur  :
com ment ce der nier s’ap pro prie un dis po si tif, men tion né ci avant, qui
fait évo luer le sta tut du ter roir d’objet de com mu ni ca tion (mé dia tions,
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es pace fi gu ra tif) à objet de consom ma tion .L’in té rêt porté au contexte
et à l’ap pa ri tion de nou veaux be soins, dans la par tie pré cé dente, en
rap port avec l’iden ti fi ca tion du dis po si tif né ces saire im pulse une re la‐ 
tion d’in ter dé pen dance pa ra doxale entre la grande dis tri bu tion et le
ter roir. En effet, com ment deux uni vers an ti thé tiques, en ap pa rence,
peuvent in ter agir dans le but d’en cou ra ger l’ac teur à la mise en place
d’un par cours gus ta tif ? Cette pro gres sion met en lu mière le constat
que le ter roir prend part au sys tème dans le quel évo lue l’ac teur  : il
s’ins crit comme une va leur réelle de par le pro ces sus d’ap pro pria tion
que l’ac teur consom ma teur opère dans l’acte d’achat. Enfin, le plan de
notre ré flexion nous per met tra de conclure sur une mise en pers pec‐ 
tive du ter roir in té gré dans un double- système : celui de l’hy per mar‐ 
ché et celui de l’ac teur. Que se passe- t-il quand ces élé ments in ter‐ 
agissent dans un contexte spé ci fique ? Ici, in ter vient le fac teur de la
sen so ria li té qui fonc tionne sur le mode de la per cep tion. Si l’on
conjugue l’ob ser va tion contex tuelle de la deuxième par tie avec le dé‐ 
ploie ment d’un dis po si tif de com mer cia li sa tion des pro duits du ter‐ 
roir dans le troi sième point, nous y ajou tons l’ob ser va tion de l’in di vi du
en de mande de ré en chan te ment, ré ponse à l’hé do nisme am biant. 2On
parle d’un re tour aux va leurs sen sibles : bien- être, ex pé riences tour‐ 
nées vers «  l’agréable  », convi via li té, tra di tions et re cherche de va‐ 
leurs com munes. De fait, l’in ter dé pen dance contexte- terroir donne
lieu à un par cours gus ta tif en ri chi par la co opé ra tion entre les sens et
la sub jec ti vi té de l’in di vi du en si tua tion de mise en scène ali men taire.
L’ima gi naire, la mé moire, les af fects s’in sèrent dans ce qui semble être
un simple acte phy sio lo gique, au pre mier abord. C’est la par tie de la
dé fi ni tion du ter roir qui échappe à tout lo gique lé gis la tive, his to rique
ou pa tri mo niale parce qu’elle ap pa raît aux sens. Mais elle échappe à la
ré flexi vi té de l’ac teur qui se laisse alors gui der sur «  les voies du
goût ».

Le ter roir : d’objet de la bel li sa tion
à objet de com mu ni ca tion.
Conscients que les pro duits du ter roir sont sou mis à des contraintes
lé gis la tives en termes de clas se ment, rap pe lons que la France est un
pays pré cur seur en la ma tière. En effet, le lé gis la teur a re con nu de‐ 
puis long temps l’usage d’un nom géo gra phique pour iden ti fier un
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pro duit dont le ca rac tère est dû à un ter roir et à des pra tiques, sans
ou blier la né ces si té de le pro té ger des contre fa çons. 3 Au dé part, pro‐ 
fes sion nels et individus- consommateurs sont d’ac cord sur l’iden ti fi‐ 
ca tion im pli cite de l’in ter ac tion es pace local- imaginaire sym bo lique
au sein même de cri tères de la bel li sa tion.

L’ima gi naire du ter roir.
Nous pou vons lier les dif fé rents as pects lé gis la tifs en vi gueur avec les
ré per cus sions qu’ils en gendrent sur les men ta li tés. Ainsi, Fran çois
ASCHER 4 ex plique que le label AOC 5 à une jus ti fi ca tion cultu relle, en
plus de la né ces si té ju ri dique. En effet, cultu rel le ment, il y a une re la‐ 
tion d’in ter dé pen dance entre ori gine géo gra phique et qua li té du pro‐ 
duit et sa voirs faire hu mains. Ces cri tères cultu rels se re groupent
sous l’ex pres sion plus gé né rale « d’ima gi naire du ter roir » et ils s’ac‐ 
com pagnent d’un constat so cio lo gique mé dia ti sé au quo ti dien de
perte ou de nos tal gie face aux aban dons des tra di tions. De fait, la ré‐ 
fé rence à la théo rie du désen chan te ment dé ve lop pée par des phi lo‐ 
sophes comme Jean BAU DRILLARD, Paul VI RI LIO et plus par ti cu liè re‐ 
ment Jean- François LYO TARD, dans son ou vrage La Condi tion post‐ 
mo derne (édi tions de Mi nuit, 2002), prend tout son sens ici. En guise
de ré ponse à la ré vé la tion de ce qui peut se qua li fier de ma laise so‐ 
cial, les mé dias en cou ragent au re gain d’in té rêt pour les élé ments
mar queurs d’un pa tri moine local dis tinc tif por teur de tra di tions, de
lo giques iden ti taires, mais aussi de na ture et de santé. Ici, on en dé‐ 
duit que le concept de ter roir s’in clut dans un ima gi naire qui s’at‐ 
tache à rayon ner sur un sys tème porté par un ac teur en quête de sé‐ 
cu ri té ali men taire et, nous le ver rons, d’ex pé riences gus ta tives plus
exi geantes.

6

La bel li sa tion et pro duits du ter roir :
vers une va leur his to rique tes ti mo niale.
Nous émet tons l’hy po thèse que les pro duits du ter roir, de par leurs
cri tères de la bel li sa tion et leurs ori gines géo gra phiques, se donnent
comme té moins de l’His toire. On com prend donc le ni vel le ment des
in ter ac tions à l’oeuvre dans une mise en dis cours au tour du concept
de ter roir. L’iden ti fi ca tion à une ty po lo gie à par tir de la consom ma‐ 
tion d’un plat ré gio nal, par exemple, peut fonc tion ner comme un
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mar queur géo gra phique et comme «  une grille de lec ture  » pour la
trans mis sion his to rique. D’après Fran çois ASCHER, le temps et les
faits his to riques sont in ter dé pen dants des pra tiques ali men taires, car
il est à noter que le ter roir en globe tout pro duit issus d’un ter ri toire
et de tech niques sy no nymes de normes et de qua li té. En pré ci sant
que le concept doit dé pas ser la lé gis la tion vini- viticole pour étu dier
les pro blé ma tiques agro- alimentaires. Nous pou vons étendre l’im pact
du ter roir en tant que phé no mène rat ta ché à la so cio lo gie des usages.
Il s’agit de ren for cer l’hy po thèse que le concept s’im misce dans le
quo ti dien des in di vi dus confron tés à la mise en récit du ter roir dans
le sys tème de consom ma tion. Cela à tra vers l’ex ten sion de gammes
de pro duits et de nor ma li sa tion, au- delà du sec teur vi ti cole.

Ainsi le ter roir ques tionne les SIC et leur plu ri dis ci pli na ri té : il gagne
le sta tut d’objet de com mu ni ca tion dès le constat de l’in ter ac tion « du
mar queur géo gra phique et du tra çeur his to rique » dont il est por teur.
Re pre nons la ci ta tion de Fran çois ASCHER : « Avec le ter roir plus en‐ 
core qu’avec la na tion, la géo gra phie se donne comme his toire puisque
ce sont elles qui fa çonnent les hommes et ce qu’ils mangent et sa chant
que ce que mangent les homme contri buent en re tour à les fa çon ner. »
Par dé duc tion le concept joue un rôle sem blable à celui d’un ad ju vant
dans la thé ma tique du re tour aux va leurs tra di tion nelles et lo cales, il
s’im pose pro gres si ve ment comme une va riable que l’ac teur choi si ra
d’in té grer en l’adap tant, ou pas à son mode de vie.

8

Pour quoi assistons- nous à sa
mise en si gni fi ca tion et en re pré ‐
sen ta tion dans le sys tème ?
En man geant des pro duits du ter roir, on in cor pore aussi des images
de pay sages, de ré fé rences com munes, de la tra di tion et une iden ti té
col lec tive. Pour se faire, l’ima gi naire du ter roir em prunte des voies
mé dia tiques afin de pro duire da van tage qu’un «  simple  » mes sage,
mais plu tôt un vé ri table contrat nar ra tif hié rar chi sé (du faire sa voir,
au faire croire, jusqu’au faire faire).

9

L’at trait pour les pro duits du ter roir fait écho à des pro ces sus qu’un
ac teur met en place pour s’adap ter à son mi lieu de vie. La mise en
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récit du ter roir par des voies mé dia tiques fait émer ger un ré seau de
re pré sen ta tions qui spé ci fient une ré tro ac tion, ou une ré ponse aux
mes sages chez le ré cep teur. Il faut ob ser ver l’ac teur dans son
contexte pour iden ti fier les nou veaux be soins im pul sés par l’in ter re‐ 
la tion pro duits du ter roir et cli mat so cial au sens large.

Ac cep tion prag ma tique : ana lyse de
l’en vi ron ne ment qui convoque de nou ‐
velles va leurs sys té miques.
Di verse re pré sen ta tions concourent à éri ger le ter roir comme une
va riable sys té mique lorsque l’ac teur opère un pro ces sus d’adap ta tion
au contexte. Le phi lo sophe Gilles LI PO VETS KY dé crit ce qu’il nomme
l’hy per mo der ni té dans son essai 6, elle se ma ni feste par la quête de re‐ 
pères qui passent par le re tour sym bo lique du lien. Ap pa raissent alors
les thé ma tiques de la tra di tion, de l’at ten tion ac cor dée à son ali men‐ 
ta tion. Le tout en in ter ac tion avec des évé ne ments qui pro meuvent la
convi via li té et le bien- être.

11

On as siste à la sug ges tion de nou veaux be soins en la ma tière sous
l’in ter re la tion acteur- contexte hy per mo derne en mal de re pères. Par
consé quent, on note que le concept de ter roir prend aussi une di‐ 
men sion socio- communicationnelle car il peut re flé ter l’at mo sphère
d’une époque, le po si tion ne ment de men ta li tés en guise de ré ponse.
Des évé ne ments sur viennent afin d’as seoir le ter roir dans le sys tème
de l’in di vi du qui, par pro ces sus d’adap ta tion, ré pon dra plus ou moins
consciem ment au mes sages qui lui sont des ti nés. Dans ce cas de fi‐ 
gure, le ter roir s’in filtre dans la thé ma tique du goût et dans les re pré‐ 
sen ta tions mé dia tiques qui en sont faites. Ainsi que dans le com plé‐ 
ment des ar gu ments que sont la qua li té et la tra ça bi li té. Cette mise
en re pré sen ta tion du ter roir donne une si gni fi ca tion plus ac ces sible à
l’ac teur, qui est aussi un consom ma teur. L’in ter ac tion goût- terroir
im pulse de nou velles va leurs dans la mise en forme de mes sages : on
constate que le concept peut prendre des re pré sen ta tions dif fé rentes
dans le but de s’in té grer dans le sys tème qui fonc tionne au tour d’une
lo gique de nou veaux be soins liés au sté réo types hy per mo dernes. L’es‐ 
thé tique des mé dia tions est stra té gi que ment « tra vaillée » pour va li‐ 
der la si gni fi ca tion et la per ti nence des pro duits dits du ter roir en
contexte de re cherche de re pères tra di tion nels et de goût, dis tinc tifs
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de sa voirs faire et de sé cu ri té, ou la cer ti tude de «  ne pas man ger
n’im porte quoi fa bri qué n’im porte où  ». Parce que c’est le contexte
qui prône le ré in ves tis se ment des va leurs iden ti taires dé lais sées et
que les pro duits du ter roir pro posent de re mettre au goût du jour en
se pla çant comme un mé dia teur entre l’individu- consommateur et les
dites va leurs. De toutes fa çons, il gagne une autre ac cep tion quand
on le situe et qu’on le ma ni pule sous l’angle des SIC : celui du mé dium
de mes sages fé dé ra teurs.

Théâ tra li sa tion du concept de ter roir.
Il s’agit de la mise en récit et en scène de l’objet de com mu ni ca tion
dans le but de trans por ter du sens et des va leurs. Les quels en ga ge‐ 
ront un pro ces sus d’ap pro pria tion, ré ponse de l’ac teur et sy no nyme
de l’ef fi ca ci té des stra té gies mé dia tiques au ser vice du ter roir pour le
rendre at trac tif d’abord, et sys té mique, en suite, au sens socio- 
communicationnel du terme. Ainsi, l’acteur- cible des mes sages met‐ 
tant en récit des pro duits du ter roir se sai sit des ré fé rences em prun‐ 
tées à des tra di tions lo cales

13

Nous pou vons faire un lien avec la théo rie fon da men ta liste de GID‐ 
DENS, c’est- à-dire « une pra tique tra di tion nelle sor tie de son contexte
his to rique et géo gra phique et ins tru men ta li sée dans le cadre d’un pro jet
contem po rain. » Ce point de ré flexion at teste que le ter roir vu comme
un objet de com mu ni ca tion met en pers pec tive l’ac teur et son po si‐ 
tion ne ment dans son sys tème à tra vers l’ap pro pria tion d’une part de
la force sym bo lique, de la lo gique iden ti taire et tra di tion nelle qu’il vé‐ 
hi cule, pour les faire siennes en choi sis sant ses mo da li tés d’in té gra‐ 
tion. On parle d’un « bri co lage » dans l’axe de la so cio lo gie des usages.
Nous pou vons en dé duire que le concept étu dié s’in si nue de façon ni‐ 
ve lée dans un par cours pro gram ma tique, qui rap pelle le contrat nar‐ 
ra tif men tion né ci avant, 7 qui se ma té ria lise par une ré tro ac tion dite
po si tive en ré ponse aux mes sages.

14

A ce stade du contrat de com mu ni ca tion, nous com pre nons que l’im‐ 
mer sion des pro duits du ter roir dans le quo ti dien du consom ma teur
passe par une stra té gie mé dia tique éla bo rée à par tir d’une ob ser va‐ 
tion du contexte glo bal. Cela lui sug gère une pos si bi li té d’adap ta tion
dans la re cherche de la qua li té et de la re pré sen ta tion tes ti mo niale
que peuvent re vê tir les pro duits du ter roir après leur théâ tra li sa tion
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dans un es pace de vente. Le quel vise à faire dé cou vrir ou re dé cou vrir
des sa veurs et des sa voirs faire par « les voies du goût » puisque c’est
le deuxième ar gu ment lors de la mise en récit de ce type de pro duits,
après celui de la la bel li sa tion.

Dis po si tif de dé ploie ment du ter ‐
roir.
Pour va li der nos hy po thèses, il faut les lier à un dis po si tif pri vi lé gié,
dans le but de mettre en re lief le concept de ter roir en lui af fec tant
des res sorts es thé tiques qui le pla ce ront au rang d’al ter na tive au phé‐ 
no mène so cio lo gique de perte des re pères («  dé cré di bi li sa tion des
grands ré cits », d’après Jean- François LYO TARD 8). La grande dis tri bu‐ 
tion est la scène pro pice à la mise en scène du concept de ter roir
dans le but de faire évo luer son sta tut d’objet de com mu ni ca tion qui
gé nère des échanges à celui d’objet de consom ma tion qui pro pulse le
ter roir sur un mar ché concur ren tiel.

16

In ter dé pen dance pa ra doxale entre le
dis po si tif de la grande dis tri bu tion et le
concept de ter roir.

C’est par l’in té rêt porté aux nou velles va riables contex tuelles en vi sa‐ 
gé pré cé dem ment que l’on par vient à iden ti fier un dis po si tif adé quat.
On lui doit cette re la tion d’in ter dé pen dance pa ra doxale conve nue
entre la grande dis tri bu tion et le ter roir. En effet, com ment deux uni‐ 
vers an ti thé tiques peuvent in ter agir dans le but d’en cou ra ger l’ac teur
à la mise en place d’un par cours gus ta tif ? Cette pro gres sion met en
lu mière le constat que le ter roir ap pa raît comme une va leur réelle de
par le pro ces sus d’ap pro pria tion que l’acteur- consommateur opère
dans l’acte d’achat. Cette as so cia tion per met de le faire par ti ci per à la
boucle sys té mique et de le trans for mer en objet de consom ma tion
ba na li sé, grâce à la pro mo tion de ses va leurs qui se veulent une des
al ter na tives d’adap ta tion au ma laise so cié tal.

17
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Hy per mar ché et tra di tion, le cas de Re ‐
flets de France
L’ac cep tion de la no tion de ter roir est com plé tée par son as pect mar‐ 
chand hy per mo derne qui ne craint pas les as so cia tions sur pre nantes
entre l’uni vers im per son nel et pro gram ma tique de la grande dis tri bu‐ 
tion et les pro duits issus de ter roirs ré gio naux. On as siste à la com‐ 
mer cia li sa tion de ces pro duits por tés par l’in té rêt des grandes en‐ 
seignes à par tir de leurs Marques De Dis tri bu teurs (MDD) 9 res pec‐ 
tives qui se placent en re pré sen tantes des pro duits du ter roir. Nos
re cherches se fo ca lisent sur deux MDD  : « Re flets de France » chez
Car re four et «  Nos Ré gions ont du ta lent  » chez Le clerc. Les deux
marques sont ré gies par le label AOC. Intéressons- nous plus par ti cu‐ 
liè re ment à la marque « Re flets de France », créée en 1996. La stra té‐ 
gie de com mu ni ca tion cor ro bore notre hy po thèse de la mise en
scène et en récit d’un concept afin de sus ci ter des si tua tions de com‐ 
mu ni ca tion par une créa tion d’in té rêt qui, à son tour l’éri ge ra au rang
d’objet de consom ma tion avec les consé quences sys té miques ex po‐ 
sées ci avant. Le dis po si tif mis en place joue sur le lexique des va leurs
à ré ha bi li ter ou à dé cou vrir, c’est ce que l’étude du site in ter net de la
marque nous montre. 10 Le site est or ga ni sé en ru briques dont les
titres misent sur des sté réo types pour fa ci li ter l’im pact sur les men‐ 
ta li tés au sens gé né ral. Par exemple, « les re cettes d’antan », « le tour
de France des tra di tions », « pour per pé tuer les sa voirs faire tra di tion‐ 
nels  », «  une as su rance de qua li té  ».Pré ci sons que les re cettes sont
éla bo rées par une équipe di ri gée par Joël Ro bu chon qui choi sit les re‐
cettes et les fait tes ter à un panel de consom ma teurs. A l’ar gu ment
des tra di tions à pré ser ver et à trans mettre, s’ajoutent celui de la
confiance grâce à l’in ter ven tion d’un chef qui fait aussi par tie «  du
pay sage gas tro no miques fran çais ».

18

Puis, le site tient à pré ci ser que la loi de la tra ça bi li té est res pec tée,
ci tons : «  les pro duits de la gamme Re flets de France ont en com mun
d’être pré pa rés dans leur ter roir d’ori gine, avec les re cettes et les nsa‐ 
voirs faire tra di tion nels des pro duc teurs lo caux. Re flets de France la re‐ 
cette d’ori gine, celle des temps de nos grands- mères, et les in gré dients
uti li sés sont tous pro duits à proxi mi té ». Cette mise en récit im pulse
une re pré sen ta tion ac ces sible à qui conque est ré cep tif à la thé ma ‐
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tique des va leurs fon da men tales que sont les trans mis sions in ter gé‐ 
né ra tion nelles des tra di tions liées à un pa tri moine historico- régional
et à la ques tion de « la santé dans son as siette ». En conclu sion, l’in‐ 
ter re la tion entre ces deux uni vers an ti thé tiques per met des échanges
com mu ni ca tion nels grâce au dé ploie ment de la sym bo lique du ter roir
dans ce qui de vient un es pace fi gu ra tif. C’est- à-dire que l’im mer sion
des pro duits du ter roir fonc tionne par un ni vel le ment dans sa lo gique
de re pré sen ta tion parce que la grande dis tri bu tion per met de les
théâ tra li ser, de leur don ner une va li di té et une si gni fi ca tion dis cur‐ 
sive dans leur com mer cia li sa tion.

De par ses re pré sen ta tions qui co- existent dans la force de sa sym bo‐ 
lique, la no tion de ter roir est bien un objet de com mu ni ca tion. On in‐ 
tègre ce ca rac tère sym bo lique de façon pro por tion nelle selon les do‐ 
maines concer nés. Dans le champs des SIC, on tra vaille sur l’hy po‐ 
thèse du ter roir comme va riable sys té mique qui s’in tègre à tra vers ce
même dis cours dont l’ac teur se fait le mé dia teur. Que cela soit en
rap port avec les cri tères de la bel li sa tion d’un pro duit, ou avec les pe‐ 
tits pro duc teurs, mais aussi la pu bli ci té, la mise en ex po si tion stra té‐ 
gique dans des li néaires. Et enfin, les gour mands et les gour mets qui
in ves tissent plus ou moins consciem ment les pro duits de ter roir
d’une re pré sen ta tion tes ti mo niale au sein du contexte ri tua li sé du
repas.

20

Conclu sion ou verte.
Nos re cherches se fo ca lisent sur le re tour aux va leurs sen sibles in ter‐ 
dé pen dantes de la mise en dis cours des pro duits du ter roir dans l’es‐ 
pace fi gu ra tif de l’hy per mar ché. Les pro blé ma tiques du bien- être, les
ques tions de la quête hy per mo derne d’ex pé riences tour nées vers
« l’agréable », la convi via li té dans la com men sa li té d’un repas. La thé‐ 
ma tique trouve alors une jus ti fi ca tion dans les ques tions de com mu‐ 
ni ca tion et l’in ter ac tion contexte- terroir donne lieu à un par cours
gus ta tif en ri chi par la co opé ra tion entre les sens et la sub jec ti vi té de
l’in di vi du dans l’acte ali men taire. L’ima gi naire, la mé moire, les af fects
s’in si nuent dans ce qui est un be soin phy sio lo gique au dé part. Celui ci
est com plexi fié par ce qu’on nomme la po ly sen so ria li té, ten due vers
ce qu’on com pare à une or ga ni sa tion tri ni taire : une mise en si gni fi ca‐ 
tion dis cur sive au tour du ter roir qui en gage son in tro duc tion dans le
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quo ti dien à tra vers sa mu ta tion en sup port sen so riel via des ex pé‐ 
riences gus ta tives. On fait alors ré fé rence aux champs de la sé mio‐ 
tique et de l’es thé tique ap pli qués à l’im mer sion du concept de ter roir
dans un sys tème tour né vers la ten ta tion du ré en chan te ment. Elle fait
fi gure d’adap ta tion aux nou veaux be soins socio- communicationnels
qui sont la si gna ture sym bo lique d’une époque.

C’est la par tie qui oc culte toute lo gique lé gis la tive, his to rique ou pa‐ 
tri mo niale parce qu’elle ap pa raît aux sens et à leur di men sion pa ra‐ 
ver bale. Mais elle échappe à la ré flexi vi té de l’ac teur qui se laisse
« gui der sur les voies du goût ».
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Français
Cet ar ticle pro pose une ré flexion sur le ter roir tant que concept. Mais il n’a
pas de tra duc tion exacte en an glais du fait de sa si gni fi ca tion sym bo lique
dans notre culture fran çaise. On com men ce ra par consta ter le lien lé gis la tif
et le lien pa tri mo nial avec le vin, qui va jusqu’à l’amal game dans les men ta li‐ 
tés. Nous pro po sons ici une ac cep tion du concept de ter roir dans le champ
d’étude de l’Information- Communication, à par tir de ses re pré sen ta tions et
des si tua tions d’échange qu’il en gage. Cela nous conduit à pro cé der à une
ana lyse contex tuelle qui met tra en avant de nou veaux be soins chez l’ac teur
(au sens so cio lo gique) qui d’adapte au sys tème dans le quel il doit s’in té grer.
On ob tient alors des lo giques de re pré sen ta tions et de dis cours au tour de la
no tion de ter roir. Des va leurs ou bliées ré ap pa raissent dans notre vie cou‐
rante telles que les tra di tions, l’iden ti té lo cale, la pré ser va tion de savoir- 
faire ré gio naux, par exemple. Néan moins, pour que la no tion de ter roir jus‐ 
ti fie son sta tut d’objet de com mu ni ca tion, elle doit être étu diée dans un es‐ 
pace de «  dé ploie ment  »  : c’est ce qu’on ap pelle un es pace fi gu ra tif. C’est
pour quoi nous prou ve rons que le ter roir est théâ tra li sé avec la vente de ses
pro duits dans l’hy per mar ché. Ici, il s’agit de dé mon trer que le concept s’ins‐ 
crit comme un objet de consom ma tion et de com mu ni ca tion car il est « ma‐ 
ni pu lé » par l’acteur- consommateur au quo ti dien.

English
This art icle of fers a re flec tion on the concept of “terroir”. This word has no
exact trans la tion in the Eng lish lan guage be cause of the sym bolic sig ni fic a‐ 
tion in the French cul ture.

http://www.carrefour.fr/
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We will state the le gis lat ive and pat ri mo nial link between “terroir” and wine
which is often mixed in the people’s mind. In the field of In form a tion and
Com mu nic a tion, we will es tab lish a mean ing to this concept of “terroir”,
from the rep res ent a tion and the situ ations of con sum ma tion that this
brings about. This will lead us to do a con tex tual ana lysis which will un der‐ 
line new needs for the actor (in the so ci olo gical sense of the term) who ad‐ 
apts him self to the sys tem he has to in teg rate.
Then, we will ob tain lo gics of rep res ent a tion and of speech around the no‐ 
tion of “terroir”. For got ten val ues will re appear in daily life such as tra di tion,
local iden tity and pre ser va tion of knows- how.
Nev er the less, to jus tify its status of as pect of com mu nic a tion, the no tion of
“terroir” must be stud ied in a space of dis play, which is a fig ur at ive space.
Con sequently, we will prove that the “terroir”, by being sold in a su per mar‐ 
ket, is put on stage. It is a sub ject of con sum ma tion and com mu nic a tion be‐ 
cause it is handled by an actor- consumer.
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