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De nom breux ou tils 1 et lexiques ter mi no lo giques (Ma riaule, 2013) ou
dis cur sifs (Nor mand, 2002), tour nés vers le sujet du vin, existent,
basés ou non sur un ré fé ren tiel pro fes sion nel cadre 2, et de mul tiples
ou vrages, en cy clo pé diques 3, his to riques (Gar rier, 2001) 4, scien ti‐ 
fiques (Na varre et Lan glade, 2010), ana ly tiques (Chas sin, 2011), poé‐ 
tiques (Chatelain- Courtois, 2008) comme de vul ga ri sa tion 5, sur un
spectre ré gio nal 6 ou na tio nal 7, tour nés vers la com mu ni ca tion hé do‐ 
nis tique (Du hart,2007) comme la com mu ni ca tion com mer ciale (Rou‐ 
zet,2012), consignent ce que la so cié té fran çaise sou haite sa voir et
trans mettre (Bou taud et Sten gel, 2016) de son pa tri moine ter mi no lo‐ 
gique 8 vi ti cole. C’est par ces ou tils, que le dis cours du vin se dé voile,
se (re)construit, se si gni fie, mais n’abou tit pas tou jours ni à l’in for ma‐ 
tion re cher chée, ni même à une syn thèse des termes dif fu sés.
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À l’aide de ce cor pus do cu men taire, l’ob jec tif est de poin ter les ar gu‐ 
men ta tions ex pri mées de ma nières ta cites, conve nues, dans le dis‐ 
cours du vin, en pas sant par la te neur d’uti li sa tion (dé gus ta tion hé do‐ 
nis tique, dé gus ta tion com pa ra tive, dé gus ta tion ana ly tique, dé gus ta‐ 
tion com mer ciale), le contexte spatio- temporel (dans une cave, dans
un res tau rant, à la table fa mi liale, entre amis...), le cadre d’échanges
in ter tex tuels et d’in ter ac tions dia lo giques (d’en sei gnant à ap pre nant,
de som me lier à client, d’œno logue scien ti fique à pro prié taire vi ti cole,
de maître de chai à vi si teurs… et vice versa), en pas sant par un aper çu
de l’éten due lexi cale, puis par un rap port de ca té go ri sa tion des vo ca‐ 
bu laires du vin dont les dé fi ni tions s’en tre croisent, et pour finir par
une re con tex tua li sa tion cultu relle. N’ob ser vant ni la di men sion qua li‐ 
ta tive, ni la di men sion quan ti ta tive, la dé marche se veut ici es sen tiel‐ 
le ment ob ser vante des mé tho do lo gies de construc tion du dis cours
du vin, s’ap puyant sur une do cu men ta tion hé té ro gène pour sou li gner
l’in ter dis ci pli na ri té du sujet et des par ti ci pants à cette mo dé li sa tion
im pli cite qui af firme le vin bon sans autre ar gu men ta tion.

2

La mo dé li sa tion de la dé gus ta tion
Consi dé rant que le vin re pré sente un axe de pa tri mo nia li sa tion im‐ 
ma té rielle gas tro no mique en France comme en Eu rope, et consi dé‐ 
rant que l’ar gu men ta tion lors de la dé gus ta tion est la che ville ou‐ 
vrière de cette re pré sen ta tion, la ques tion au jour d'hui pour rait être :
com ment transmet- on et que transmet- on, à notre époque, comme
vo ca bu laire du vin ?

3

Le Par le ment eu ro péen […] es time qu'il convient de pré voir des
cours d'édu ca tion et de sen si bi li sa tion, d'en cou ra ger les ha bi tudes de
consom ma tion ap pro priées et in tel li gentes par la connais sance des
ca rac té ris tiques spé ci fiques des vins, de leurs in di ca tions géo gra ‐
phiques, […] et de la si gni fi ca tion des men tions tra di tion nelles 9.

Compte tenu de l’eu ro péa ni sa tion et de ses ré so lu tions au tour du vin,
des po li tiques éco no miques, des axes de va lo ri sa tion ré gio nale 10, du
French pa ra dox (Gau tier,2001) et des po li tiques édu ca tives
(Tarby,2009), quel ave nir offre- t-on à ce ca pi tal cultu rel, sa chant que
les pra tiques ali men taires et ma nières de dé gus ter changent de sta tut
à chaque gé né ra tion ?

4
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On sait que des vo ca bu laires tech niques, des ti nés aux ar gu men ta‐ 
tions com mer ciales, peuvent dé si gner les pro duits uvaux sous dif fé‐ 
rentes ap proches.

5

On sait que des villes 11 ou des ré gions 12 cherchent à com mu ni quer
une iden ti té par le tru che ment du vin, por tées par l’ima gi naire de
l'ex cel lence de ce pro duit. On sait que c’est une culture, un pa tri‐ 
moine, une ma nière de vivre, un objet fé dé ra teur, un idéal de plai sir,
mais c’est aussi une ba lade au cœur des sym boles et idéa li sa tions
d’une com mu nau té. On sait que le vin s’af firme à tra vers les dif fé‐ 
rentes re pré sen ta tions so cié tales, mais fi na le ment c’est celui qui le
dé guste qui le re pré sente le mieux, à l’aide de mots.

6

De ve nue un mo dèle, c'est- à-dire «  la for ma li sa tion d’une dé marche
pour abou tir aux prises de dé ci sions stra té giques » (Sé pa ri,2002), la dé‐ 
gus ta tion porte nombre de dé fi ni tions. Confon due avec des pré‐ 
ceptes scien ti fiques et tech niques, la pro cé dure de la dé gus ta tion,
dé cli nant d’abord les as pects vi suels, puis ol fac tifs et enfin gus ta tifs, a
trou vé ses ra cines dis cur sives dans les pa tois ré gio naux et dans le
cadre d’une trans mis sion ter roi tée. Elle prit au fil des époques une al‐ 
lure sym bo lique d’at ta che ment à la va leur du « com ment dé gus ter ? »
(Sten gel, 2015) plus que du « quoi per ce voir ? ». Le vin, en effet, est un
élé ment es sen tiel de l’iden ti té fran çaise, et donne quel que fois nais‐ 
sance à la mo dé li sa tion d’une lec ture per son nelle du bon vin, nom‐ 
mée « œno lo gisme » (Sten gel, 2015). Tout concourt à mon trer que les
Fran çais en tre tiennent avec leur vin et sa re pré sen ta tion un lien pri‐ 
vi lé gié, qui se marque de dif fé rentes ma nières.

7

Cette idée de pa ra digme du « bien dé gus ter » ne pro pose au cune fi‐ 
na li té, mais im pose une re lec ture du vin et de sa po ten tielle qua li té.
Ne pou vant pour au tant créer une réelle et uni ver selle dé fi ni tion du
bon vin, elle de vient « la connais sance rai son née de ce qui se rap porte
à la ma nière de bien [dé gus ter] 13  » vi suel le ment, ol fac ti ve ment puis
gus ta ti ve ment.

8

Le vo ca bu laire uti li sé lors de la
dé gus ta tion vi suelle
Pour sou li gner que ce pro ces sus dé pend pour beau coup des ter mi no‐ 
lo gies spé ci fiques em ployées, la pre mière phase fait ap pa raître qu’un

9
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Ta bleau 1 : Les vo ca bu laires adap tés aux robes des vins

Les robes les plus ci tées

Vin blanc in co lore, pâle, vert, paille, doré, or, ambré, brun,…

Vin rosé clai ret, pâle, vif, ce rise, fram boise, car mi né, jaune, ambré, tuilé,…

Vin rouge léger, vio la cé, rubis, pourpre, gre nat, noir, tuilé, aca jou, brun,…

vin est d’abord « miré » à la lu mière pour s’as su rer de sa cou leur, ap‐ 
pe lée « robe » et de sa trans pa rence ap pe lée « lim pi di té ».

Pour la cou leur, l’in for ma tion étant di rec te ment ac ces sible, il peut se
pro duire un ap pren tis sage per cep tif as so cia tif entre la cou leur d’un
vin et ses ca rac té ris tiques sen so rielles. En re vanche, il n’y a pas de
feed back sys té ma tique pour le cé page, l’in for ma tion est plus concep‐ 
tuelle et sé man tique et donc plus dif fi cile à mé mo ri ser (Lan glois,
2010).

10

Par la suite, le dé gus ta teur s’in forme par la sur face du vin, «  le
disque », comme par les pa rois du verre mouillées par le vin qui font
ap pa raître des traî nées, plus ou moins longues à se pro duire, nom‐ 
mées «  jambes  » ou «  larmes  ». Lorsque le vin est dans le verre, il
convient d’ap plique un ges tuel ri tuel et com mu ni ca tif, un mou ve ment
gi ra toire lent au vin, afin de «  ta pis ser  » les pa rois du verre. Les
« jambes » et le « disque » pré viennent de la te neur du vin en gly cé rol
et sucres.

11

« D'ob ser va tion en ob ser va tion, la science ne s'ac croît que du réel. Et
à l'ar ri vée, dans le sa voir, on ne trouve ja mais que ce qu'on y a mis au
dé part et tout au long de l'ob ser va tion. […] L’épis té mo lo gie clas sique
ne peut connaître d’autre mo dèle que celui de la dé cou verte » (Varet,
1987).

On cherche à per ce voir en suite s’il n’y a pas de corps étran gers nom‐ 
més « bou chon », « dé pôts », « moi sis sures », « cham pi gnons » ou de
tâches hui leuses dites « iri sées » ou d’in dices d’oxy da tion qui ont tan‐ 
tôt un sta tut de qua li té comme pour le vin jaune ju ras sien et tan tôt
dé fi nis sant un dé faut de vieillis se ment. La pré sence de CO  est per‐ 
çue par les pe tites bulles nom mées «  perles  » ou «  mous tilles  » en
Cham pagne, gage de qua li té ou de dé faut en fonc tion des ré gions.

12
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Ta bleau 2 : Les vo ca bu laires adap tés aux arômes des vins

Les arômes

Fa‐ 
mille

Sous- 
famille Quelques exemples

Vé‐ 
gé‐ 
tale le fruit

agrumes, agrumes aci du lés, ci tron, pam ple mousse, rai sin frais, mus cat,
pomme, pomme verte…

le fruit
sec

orange confite, pru neau, figue, noix, amande, amande grillée, amande
verte, noi sette, noi sette grillée…

le flo ral
fleurs d’aca cia, d’aman dier, d’oran ger, de pom mier, de pê cher, d’abri cot, de
su reau, de vigne, jas min,…

le boisé boisé, fût neuf, bois hu mide, bois vert, liège, bois ran cio, lierre…

l'épi cé
can nelle, va nille, gin gembre, anis, ba diane, clou de gi rofle, ré glisse, miel,
ca ra mel, noix de mus cade…

l'her ba‐ 
cé

herbe, herbe fraîche cou pée, eu ca lyp tus, ver veine, ca mo mille, tilleul,
menthe verte, menthe poi vrée…

le sous- 
bois

fou gère, humus, mousse d’arbre, cham pi gnons, truffe, pous sié reux, bou‐ 
chon moisi, terre mouillée…

Dans l'ana lyse vi suelle entrent en jeu la « lim pi di té », la « brillance »,
la « teinte » et son « in ten si té », pour in for mer de la ty po lo gie, voire
de la qua li té du vin. Tous ces mar queurs d’in for ma tion, tra duits par
ces termes tech niques, per mettent au dé gus ta teur de com mu ni quer
son sa voir et son plai sir.

Le vo ca bu laire uti li sé lors de la
dé gus ta tion ol fac tive
Un vin est éga le ment « humé ». Ce pro ces sus aca dé mique de dé gus‐ 
ta tion s’ar ti cule au tour d’une dé cli nai son des per cep tions. Le pre mier
test est dit « pre mier nez ». En suite le vin est tour né dans le verre.
Cette opé ra tion ac cen tue les pre miers ren sei gne ments – bons ou
mau vais – in ti tu lés « deuxième nez ». Enfin, par ges tuel ri tuel, le vin
est « oxy gé né » pour per mettre une ex ha la tion des odeurs – bonnes
ou mau vaises – « troi sième nez ». L'ana lyse ol fac tive tient compte de
la qua li té des arômes, de leur mul ti pli ci té, de leur com plexi té et de
leur in ten si té. Aussi tech nique que pa rait ce pro ces sus, il est struc tu‐ 
ré selon une mé thode qui per met une nor ma li sa tion or ga ni sa tion‐ 
nelle de la ré flexion et de la construc tion du dis cours.

13
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le bal sa‐ 
mique

ré sine de pin, cèdre, camphre, ge né vrier, bois de san tal, notes va‐ 
nillées, sapin, musc, cire, sève de bois…

le lé‐ 
gume poi vron, cres son, radis, café vert…

Ani male
gi bier, ve nai son, four rure, civet, musc, suint, ambre, fai san dé, cuir,
fauve, bouse, char cu te ries...

Mi né rale
silex, craie, pierre à fusil, ter reux, iode, pé tro li fère, poudre, galet, car‐ 
bone…

Em py reu‐ 
ma tique

silex, toas té, fumé, grillé, brûlé, cacao, café tor ré fié, en cens, tabac
blond, thé, thé vert, cendres, ci gare…

Chi mique
acé tone, mer ca pan, souffre, plas tique, hy dro car bure, chlore, gou dron,
savon, lie de vin, car bo nique…

Ali men‐ 
taire

bon bon, brio ché, beur ré, beurre noi sette, beurre noir, pain grillé
barbe à papa, gui mauve, le vure…

Pour par faire ce dis cours, nombre de ter mi no lo gies viennent acha‐ 
lan der le vo ca bu laire en clas si fiant les oc cur rences par fa mille. Ainsi
on trouve sur le site in ter net Abc du vin.com 14 près de 6500 termes
pour par ler du vin. Tan dis que les fa milles « vé gé tale », « ani male » et
« mi né rale » ap pa raissent déjà dans les ou vrages des an nées 1960, des
sous- classes «  fruits 15  », «  fleurs  », etc., comme des clas si fi ca tions
« chi mique » et « em py reu ma tique 16 » pro fitent les an nées 1970-1980,
et la fa mille « ali men taire 17 » ap pa raît de puis la fin des an nées 1990 –
début des an nées 2000.

14

On trouve éga le ment une fa mille à te neur «  fer men taire  » qui re‐ 
groupe au tant des arômes ali men taires ou vé gé taux voire chi miques.
Des nom breux arômes peuvent se trou ver clas sés si mul ta né ment
dans dif fé rentes fa milles, cer taines fa milles ve nant se confondre avec
d’autres.

15

Le vo ca bu laire uti li sé lors de dé ‐
gus ta tion gus ta tive
Au stade des sen sa tions re cueillies par toutes les mu queuses buc‐ 
cales, il faut «  pré pa rer la bouche  », c'est- à-dire la «  rin cer  » d’une
gor gée de vin. Une deuxième gor gée sera oxy gé née en in suf flant un
filet d’air afin de mieux per mettre un meilleur dé cè le ment des qua li‐ 
tés et dé fauts du vin. La langue dé cèle en par tie, l’aci di té, la dou ceur,
voire l’amer tume et la voie ré tro na sale nomme éga le ment le « goût du
bou chon  18», consi dé ré comme un dé faut par notre ima gi naire et la

16
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Ta bleau 3 : Les vo ca bu laires adap tés à la phase gus ta tive de la dé gus ta tion des

vins

Tem po ra li tés gus ta tives Vo ca bu laire adap té

At taque - courte, moyenne, longue

Évo lu tion - agres sive, heur tée, franche, fon due, har mo nieuse
- acide, tan nique, al coo li sé

Fin de bouche - agréable, désa gréable
- amer, as trin gent, tan nique, acide, al coo li sé

Per sis tance aro ma tique in‐ 
tense

- très courte, courte, moyenne, longue, très longue (ou
nombre de cau da lies)
- faux- goût éven tuel

Per cep tions gus ta tives Vo ca bu laire adap té

Arôme de bouche - in ten si té, des crip tion

Struc ture - ta nins verts, doux, fins, nobles

Ef fer ves cence - désa gréable, or di naire, nor mal, agréable

Sen sa tions gus ta tives Vo ca bu laire adap té

Termes at tri bués à l’al cool

Spi ri tueux : riche en al cool

Ca pi teux : riche en al cool, cha leu reux

Al coo li sé : conte nant de l’al cool

Léger : peu al coo li sé

Faible : conte nant très peu d’al cool.

Termes at tri bués au tanin- 
amertume

As treignent : dur et amer pre nant aux gen cives

Tan nique : riche en tanin

Amer : sa veur rude et désa gréable

Apre : rude char gé en tanin

Dur : ne se bu vant pas fa ci le ment

Ferme : conte nant du tanin

norme so ciale  ; contrai re ment à «  l’as trin gence  », ou «  goût de
tanin », qui est per çue po si ti ve ment via le pa lais et les gen cives. Le
vo ca bu laire de la dé gus ta tion en bouche per met de dé fi nir « la struc‐ 
ture » (consti tu tion d'un vin, sy no nyme de char pente), « l’har mo nie »
(équi libre et élé gance) et « la lon gueur » (per sis tance aro ma tique in‐
tense) qui sont au tant d'élé ments d'ap pré cia tion per son nelle que de
ty po lo gie aca dé mique.

Les ter mi no lo gies uti li sées pour la dé gus ta tion en bouche sont :17
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Termes at tri bués aux
acides

Vert : trop acide, vin trop jeune

Acide : conte nant beau coup d’acide

Brû lant : l’aci di té donne cette im pres sion de brû lant

Ner veux : vif, qui ex cite les pa pilles

Frais : conte nant un acide agréable (vin blanc)

Plat : sans re lief, sans corps, sans sa veur

Mou : sans corps

Termes at tri bués aux
sucres et
gly cé rines et ma tières
pec tiques

Li quo reux : res sem blant à de la li queur

Onc tueux : très riche en sucre comme un sirop

Moel leux : ve lou té flat teur au pa lais

Doux : tendre et sucré

Souple : agréable à boire, ayant du moel leux

Tendre : sans du re té, fa cile à boire

Sec : pauvre en sucre

Im pres sions gé né rales
d’un vin

Racé : de grande classe

Elé gant : qui plait par une har mo nie des élé ments

Fin : se bu vant avec beau coup de plai sir

Bou que té : har mo nie gusto- olfactive due au vieillis se ment

Par fu mé : qui ex hale fi ne ment ses arômes

Puis sant : très corsé, très étof fé

Char pen té : bien consti tué

Vi neux : pos sé dant tous les ca rac tères presque exa gé rés du vin

Corsé : les im pres sions res sen ties sont fortes

Gou leyant : se bu vant fa ci le ment

Franc : sans faux goût

Court : de sa veur faible et fu gace

Com mun : sans race

Quelques ex pres sions

Fait la queue de paon : moel leux et suave (Mon ba zillac)

A du gilet : so lide et char pen té (Chateauneuf- du-Pape)

A du cor sage : quand il est fin et ve lou té (Vol nay)

A le cha peau sur l’oreille  : vin très al coo lique se bu vant fa ci le‐ 
ment (Pro vence).

Le dis cours idéal du vin
Pour dé chif frer son rap port idéal au vo ca bu laire du vin, sans aucun
ma nuel sco laire, le dé gus ta teur doit ob ser ver son idéa li sa tion du vo ‐

18
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ca bu laire pour dé fi nir son vo ca bu laire idéal.

Long temps, les vi gne rons fran çais ont contri bué à faire du vin fran‐ 
çais l’un des centres de rayon ne ment gas tro no mique dans le monde.
Bien des in di ca teurs contem po rains 19 nous le dé montrent, tan dis que
d’autres 20 nous disent qu’il n’en est plus ainsi. Au jourd’hui, le rayon‐ 
ne ment du vin fran çais à l’éche lon in ter na tio nal, par rap port au mi lieu
du XX  siècle, se se rait terni. Pour tant le pro ces sus d’ar gu men ta tion
uti li sé à l’étran ger reste le même que pré cé dem ment, met tant en
exergue le ter roir et le cé page. Nous trou vons en cela nombre d’ou‐ 
vrages, issus d’œno logues comme d’au teurs ré gio na listes, trai tant
cha cun à leur ma nière du sujet du vin, s’ap puyant ainsi sur un vo ca‐ 
bu laire spé ci fique :

19

e

- pré sen tant un rap port à la tech nique (Fou lon neau,2014),20

- pré sen tant un rap port à la science (Blouin,2014),21

- pré sen tant un rap port à l’éco no mie (Mora,2007),22

- pré sen tant un rap port à la tra di tion (Sten gel, 2013),23

- pré sen tant un rap port à l’iden ti té du ter roir (Vau dour, 2003), et à
son uti li sa tion 21.

24

Pour au tant les ou vrages les plus nom breux offrent un axe cen tral ex‐ 
pri mant un rap port « vin - ter roir 22 » ou « ter roir - vin » (Fanet,2008),
voire un trip tyque « vin - ter roir - homme 23 » ou en core des mé ta‐
dis cours « vin - tra di tion - ter roir », « vin - ter roir - savoir- faire - sa‐ 
voir boire » (Pitte,2010).

25

Si le vin, en qua li té de « pro duit issu de l’œno lo gie », fait « bon mé‐ 
nage » avec la science chi mique, il ren contre éga le ment les sciences
hu maines par leur ap proche cultu relle et pa tri mo niale, et reste éga le‐ 
ment pré sent dans les « sciences dures » par ses pro cé dés de vi ni fi‐ 
ca tion. Le vin est un élé ment de dis cours tech nique et pra tique, et
tout au tant scien ti fique. Mais où se ter mine le dis cours tech nique et
où com mence la phase scien ti fique  ? Où est la fron tière entre les
deux  ? La fer men ta tion réus sie n’est- elle pas une ré ac tion chi‐ 
mique  idéale ? Quant aux sciences hu maines, en quoi les his to riens
ou les phi lo sophes au raient plus écrit l’his toire de l’hu ma ni té que le
vi gne ron qui a abreu vé l’homme, de puis tou jours, de ce pro duit et de
mots, pour le faire gran dir de corps et d’es prit ? De telles adap ta tions

26
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du dis cours du vin se raient une prime au plus di sant et non au plus
sa vant. Alors qu’est- ce que le vin aux yeux de notre so cié té, sinon des
sym boles ?

C’est donc tout l’ima gi naire du vin qui crée les sym boles. Nous
sommes tel le ment ha bi tués à ce terme « vin », qui est ren tré dans nos
mœurs, dans nos ha bi tudes, que plus per sonne ne conteste ni l’af fir‐ 
ma tion qu’on porte à sa ma tière pre mière « le rai sin » – alors que cer‐ 
taines ré gions pro duisent du vin de gro seille 24 – ni la trans po si tion
gas tro no mique qu’on lui donne.

27

Cha cun a sa dé fi ni tion du vin, voire du « bon vin », mais elle est à nos
yeux un idéal assez com plexe  ; on y voit l’éli tisme et le pa tri mo nia‐ 
lisme assez pe sants dans une so cié té multi- sociale et mul tieth nique.

28

Ainsi le vin a évi dem ment de mul tiples sym boles : la com mu nion re li‐ 
gieuse où l’on offre une coupe du « sang du Christ » qui per met « à
l'homme contem po rain de res ter en contact avec le monde par l'in ter‐ 
mé diaire d'une com mu nion avec les croyances cultu relles » (Muc chiel li,
2006), la dé gus ta tion qui par tage une bou teille, le tire- bouchon qui
fran chouillar dise, le dis cours poé tique du som me lier, le son convi vial
de l’ou ver ture de la bou teille et du ser vice dans les verres qui donne
l’oc ca sion aux échanges et à la trans mis sion.

29

« La dé gus ta tion […] celle des « tables du di manche » pour la fa mille
réunie. Celle des « tables d'ami tié » où sont ras sem blés amis et co‐ 
pains 25 ».

30

La main du vi gne ron trans forme, va lo rise, trans cende, ma gni fie et su‐ 
blime les rai sins pour les trans po ser en vin. Le cha risme de cer tains
vi gne rons, tel que Ni co las Joly à Sa ven nières 26 im pose aux consom‐ 
ma teurs une re pré sen ta tion du vin dic tée, un idéa lisme du pro duit ou
un rai son ne ment du savoir- déguster.

31

Les bons vins sont sou vent per çus comme des pro duits ayant pi gnon
sur rue cultu rel le ment mais, en outre, conservent tou jours le pa ra‐ 
doxe de la pro blé ma tique «  santé ». Ainsi, dans le cadre de la com‐ 
mer cia li sa tion, le dis cours du vin dé cline es sen tiel le ment :

32

Une pro fon deur his to rique [va lo ri sée dès la se conde gé né ra tion de vi ti cul ‐
teurs],
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L’en ra ci ne ment local, cor res pon dant à un sa voir pré cis at ta ché à un lieu dé ter ‐

mi né ;
La re nom mée, la no to rié té du pro duit ;
La pé ren ni té des modes de pro duc tion ou un savoir- faire par ti cu lier à un lieu

donné. (Bie nas sis, 2012)

Dans notre rôle de ré cep teur, le vo ca bu laire du vin ré duit nos per‐ 
cep tions à des rap pels mémo- sensitifs cor res pon dant à un cer tain
nombre de dé gus ta tions ou si tua tions en lien avec le vin concrètes et
pas sées. Le dé gus ta teur, ca pable sans doute de si mu la tions sub jec‐ 
tives du bon assez pré cises et vo lon taires, ne dis pose d'au cun moyen
de « li bé rer sa conscience », si ce n'est en in di quant gros siè re ment
quelle dé fi ni tion gus ta tive il res sent ou plu tôt il ima gine res sen tir.
L'homme, pour tant, sait par ler de ses ex pé riences gus ta tives : l'ex pé‐ 
rience nou velle ou sin gu lière, et les sou ve nirs du vin pa ra digme d’une
« ma de leine de Proust 27 », à l’ins tar du « Bor deaux re trou vé» de Jean- 
Paul Kauff mann écrit au re tour de sa cap ti vi té, rentrent dans une
base de don nées lin guis tiques sa tel li taires à la qua li té et à l’ex cel‐ 
lence.

33

« J’ai donné la prio ri té à la sen sa tion. Ce goût pué ril et nar cis sique
pour l’ex pé rience m’a conduit à ex plo rer le monde du vin 28 ».

La plu part des ré flexions per son nelles sur le vin ne sont fi na le ment
pas ver bales : c'est une ex pé rience ima gi naire, si mu lée à l'aide de
formes, de cou leurs, de tex tures, de sa veurs, d’ol fac tions, de forces et
d'in ter ac tions qui ne com posent à peine qu’une re pré sen ta tion.

34

À force d'at ten tion cen trée sur une ana lyse sen so rielle et par l’ima gi‐ 
naire qu’elle ap porte, et n’ayant rien d'autre dans le champ de la
conscience, nous pou vons être sur pris qu’il nous ar rive de nous iden‐ 
ti fier au vin dé gus té. Ce pen dant, ce n'est pas à ce mo ment qu'ap pa‐ 
raît la per cep tion du vin, mais seule ment après avoir ex pli ci té sym bo‐ 
li que ment notre per cep tion sen so rielle et mé mo rielle. Quoi qu'il en
soit, dans l'usage cou rant, le pro ces sus de per cep tion du vin est mas‐ 
qué par la pa role qui le suit presque im mé dia te ment et semble se
confondre avec la pen sée elle- même. Mais on sait que de nom breuses
ob ser va tions sou lignent en quoi chez l'homme les fonc tions cog ni‐ 
tives, même com plexes, ne sont pas im mé dia te ment liées à la pa role.
S'il est lé gi time de consi dé rer que le lan gage du vin re pose sur un
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pro ces sus sub jec tif, il faut ad mettre que pen ser le vin est en soi un
haut dé ve lop pe ment de la fa cul té in tel lec tuelle hu maine qui est d’au‐ 
tant plus éprou vé par le pa ra doxe de la santé, de l’es thé tisme, des in‐ 
ter dits re li gieux, du pu ri ta nisme, etc.

« Le désir en gendre la pen sée et fait exis ter avec lui le désir de voir
qui en gendre la vi sion. Cet être pense parce qu'il a une image du
Bien, parce que le Bien est de ve nu l'ob jet de son désir, et parce qu'il
se re pré sente le Bien 29 ».

Le vin pensé est objet de désir, de sym bo liques et de re pré sen ta tions.
Ainsi, confron tant sys té ma ti que ment la lo gique et l'ex pé rience, c'est
en fait toute l'ex pé rience des dé gus ta teurs du passé que nous
confron tons avec notre ex pé rience ac tuelle. Et en uti li sant le vo ca bu‐ 
laire du vin qui est trans mis de puis plus de deux siècles, nous conti‐
nuons de lé gi ti mer le pro ces sus aca dé mique déjà évo qué. Si nous sa‐ 
vons tra duire, par le lan gage, la qua li té de ces vins, nous n'avons au‐ 
cune idée du lien qui existe entre le vin et notre exis tence. La re la tion
entre le breu vage du corps et celui de l’es prit est, à cet égard, presque
en core im puis sante. Il s’agit de ce que « Vol taire nomme le goût sen‐ 
suel et le goût in tel lec tuel » (Bou taud, 1997).

36

L'in tros pec tion, avec tous ses dan gers d’une vi sion « idéa li sante » du
vin, nous en dit, mal gré tout, un peu plus pour nous aider à mettre
des mots sur nos per cep tions.

37

Reste aussi l'ana lyse du lan gage du dé gus ta teur qui ce pen dant ne ré‐ 
vèle pas obli ga toi re ment le vin d’une ma nière op ti male, car là aussi
l’idéa li sa tion du vo ca bu laire a bien sou vent la part belle. Ainsi, nous
pour rions dis tin guer deux concep tions du dis cours du vin : « La pre‐ 
mière ré duit le monde à des ma tières et à des corps à l’égard des quels le
sujet se condamne lui- même à n’en tre te nir qu’un rap port uni la té ral de
pos ses sion. La se conde fonde sa jouis sance sur une re la tion de ré ci pro‐ 
ci té in ter ac tion nelle » (Lan dows ki,2013).

38

Qui pour rait dou ter de la pré sence in ter ac tion nelle de l'es prit dans le
fait de dé gus ter ? Re non cer à l'ima gi naire du vin, ce n'est pas nier son
exis tence, mais au contraire com men cer de re con naître la com plexi‐ 
té, la ri chesse, l'in son dable pro fon deur de l'hé ri tage cultu rel, comme
de l'ex pé rience per son nelle, consciente ou non, qui en semble consti ‐
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tuent le dé gus ta teur que nous sommes, unique et ir ré cu sable té moin
de ce qui nous a donné du plai sir et construit bon an mal an.

La cultu ra li sa tion du vin
Le vin est une dis ci pline vi vante qui évo lue au gré de notre so cié té, de
ses rites et ré fé rences.

40

« On peut mettre en évi dence l’exis tence d’une opé ra tion cog ni tive
qui consiste [pour le dé gus ta teur] à vé ri fier si le pro duit po ten tiel
‘’colle’’ par rap port aux ca té go ries cultu relles et aux règles de ré fé ‐
rence » (Fi schler, 1990).

Le lan gage du vin s’est en ri chi et s’en ri chit quo ti dien ne ment de
termes nou veaux. Par exemple, les dé fi ni tions des quelques termes
qui vont suivre nous semblent in dis pen sables pour dis tin guer cer‐ 
tains champs dis cur sifs au tour du vin et nous sem blant don ner une
re pré sen ta tion de l’ar gu men ta tion œno lo gique.

41

Alors que des termes tech niques, tels que «  ther mo ré gu la tion  »,
«  cryo con cen tra tion  », ou «  le vu rage  », et an gli cismes, tels que
« foxé » ou « bo dy buil dé », sont lar ge ment uti li sés dans les ou vrages
de dé gus ta tion 30 , des ter mi no lo gies gé né ra tion nelles ap pa raissent,
tel que « kif fant » qui, issu du verbe « faire kif fer » sou ligne un vin qui
donne du plai sir.

42

Le vin s’est lo gi que ment nour ri des in fluences mul tiples d’une ci vi li‐ 
sa tion en constante évo lu tion. Les mé tiers de la vi ti cul ture, des ca‐ 
vistes, comme de la som mel le rie, ont subi de grands bou le ver se‐ 
ments. Le dis cours com mer cial est sans cesse en évo lu tion pour
s’adap ter à une clien tèle va riée qui consomme dif fé rem ment le vin
que par le passé, et consacre moins de temps à l’ar gu men ta tion gus‐ 
ta tive au risque de des ser vir son plai sir.

43

« Le plai sir cet im pen sable 31 ».

Le vin, en fonc tion des époques, des contextes, des couches so ciales,
a lais sé der rière lui une image va riable, un ima gi naire au quel l’homme
s’est quel que fois ac cro ché pour créer son rap port idéal au vin. Le vin
fut tour à tour ali men ta tion éner gi sante, péché ca pi tal, signe ex té ‐
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rieur de ri chesse, va leur re fuge, re tour aux sources, outil cultu rel, la‐ 
bo ra toire scien ti fique, mais éga le ment :

le vin éner gi sant. Consi dé ré comme un pro duit ap por tant des forces et qui
ré chauf fait les hommes lors des la beurs dans les champs, dans les ba tailles ou
les usines, le vin te nait en pre mier lieu au fait de don ner du car bu rant à la vi ‐
gueur, à l’ins tar des cho pines de vin rouge of fertes aux « poi lus » afin de leur
don ner le cou rage pour par tir au feu ;
le vin fes tif. Cer tains vins sont in con tour nables lors des fêtes. Par exemple, le
Cham pagne, ce vin vif et ef fer ves cent qui au rait pu res ter toute son exis tence
un vin à por tée uni que ment ré gio nale ; il est au jourd’hui pré sent lors de
toutes les grandes oc ca sions : ma riages, nais sances, po diums, etc. Il en est de
même pour le beau jo lais pri meur, re pré sen tant la fes ti vi té du troi sième jeudi
de no vembre pour cé lé brer la venue du nou veau mil lé sime. L’ima gi naire des
pres crip teurs de ces pro duits oc cupe une grande place sub jec tive dans leur
va lo ri sa tion dis cur sive ;
le vin luxueux et éli tiste. Pour cer tains consom ma teurs le « bon vin » est un
pro duit in ac ces sible, qui se ré fère aux vins rares et chers ré ser vés à la haute
so cié té. Beau coup pensent que seuls les plus grands ini tiés pour ront les ac ‐
qué rir et les ap pré cier ;
le vin tra di tion nel. L’idéo lo gisme du vin fait sou vent pen ser, aux pay sages, à la
tra di tion, au ré gio na lisme, à la na ture, au ter roir, au re tour aux sources. La
dis cur si vi té du vin aborde des su jets re pré sen ta tifs tels que le vi ti cul teur sou ‐
cieux du rai sin et du sol, les no tions de terre et de ter ri toire, ma riage au tre ‐
ment ap pe lé « ter roir » ;
le vin de la convi via li té. Une dé gus ta tion de vin sans amis, est- elle pos sible ?
Le plai sir de par ta ger une bou teille de vin est une pra tique au ca rac tère so ‐
len nel et tra di tion nel, et cette pra tique reste en core uni ver selle.

D’autres ima gi naires gra vitent éga le ment au tour du vin lais sant la
pos si bi li té à cha cun de trou ver sa place dans la dis cur si vi té, telle
Anne Dupuy qui re père les dif fé rentes por teurs de plai sir comme
suit : « plai sir par ta gé, ré flexi vi té gas tro no mique, hé do nisme po pu laire,
in di vi dua lisme hé do niste, per fec tion et as cèse  » (Dupuy,2008). Nous
pour rions na tu rel le ment y ajou ter les re pères cultu rels, so ciaux, sé‐ 
cu ri taires, phy sio lo giques voire ad dic tifs. « Mais les êtres hu mains ont
clas sé, hié rar chi sé et confron té le plai sir à [en core] d’autres va leurs »
(Simha,2004). Le vin re pré sente un élé ment im por tant de l’ar gu men‐ 
ta tion des so cié tés oc ci den tales, in ti me ment as so ciées à leurs éco no‐ 
mies et à leurs cultures.
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Conclu sion
L’ar gu men ta tion per son nelle ap par tient à dif fé rents en sembles
contex tuels, ré gio naux, édu ca tifs, cultu rels, pro fes sion nels, qui se
réunissent tous en un même car re four conver geant, bien que quel‐ 
que fois cette ar gu men ta tion soit éga le ment pres crite par sta tut tels
que les ap pel la tions d’ori gines contrô lées.

46

L’es pace dis cur sif du vin en France est empli de tra jec toires por tées
par la pa tri mo nia li sa tion, l’im ma té ria li té, l’his to ri ci té, la sé mio tique, et
l’an thro po lo gie cultu relle qui s’en tre croisent, sans pour au tant réus sir
à at teindre une si gni fi ca tion uni ver selle, voire une conver gence per‐ 
son nelle. Et, par ces va ria bi li tés d’orien ta tions du dis cours et du sens
de la dé gus ta tion, la cir cu la tion du vo ca bu laire du vin finit par s’in ter‐ 
sec ter en dif fé rentes re pré sen ta tions qua li ta tives du vin.

47

La mé thode de trai te ment des don nées de cette étude n’est pas faite
d’im pres sions sub jec tives, mais elle allie l’ex plo ra tion ex pres sive du
cor pus, met tant de côté les di men sions qua li ta tives et quan ti ta tives.

48

Compte tenu de l'hé té ro gé néi té des vins et des dis cours por tant sur
le vin, il n’est cer tai ne ment pas per ti nent de par ler de «  di men sion
cultu relle du vin » au sin gu lier. La cultu ra li sa tion du vin existe pour
l’opi nion pu blique ; et, en même temps, c'est une no tion qui, ef fec ti‐ 
ve ment, ne va pas de soi. Utile, elle l'est dans la me sure où elle oblige
à se poser la ques tion de la spé ci fi ci té des pra tiques, des com por te‐ 
ments et des modes de consom ma tion, et dans la me sure où ces spé‐ 
ci fi ci tés existent sous di verses re pré sen ta tions : la pro mo tion du vin
et la va lo ri sa tion de la dé gus ta tion comme ou tils de plai sir.

49
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23  Voir l’ou vrage : G. BAR DA WIL, Une pro messe de vin. Des ter roirs et des
hommes, (Mi ner va, 2007).

24  C’est une spé cia li té de la ré gion Nord- Pas-de-Calais, fa bri quée à par tir
de la fer men ta tion des gro seilles, sans ajout d’al cool. Sui vant la mé thode
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com merce, 1989, p. 114).

29  Ci ta tion de l’ou vrage  : PLO TIN, En néades, (texte éta bli et tra duit par É.
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Français
L’ar gu ment cultu rel gus ta tif joue un rôle ma jeur, prag ma tique comme cog ni‐ 
tif, dans le cadre d’une dé gus ta tion, pour re pré sen ter le pro duit et
construire un ar gu men taire. Le vin offre ex pé rien cia tion et sub jec ti vi té dans
le cadre d’une si mu la tion gus ta tive, tou jours nou velle mais tou jours per son‐ 
nelle. Aussi le lan gage pré- requis du vin est sou vent très dif fé rent de la per‐ 
cep tion per son nelle qui cor res pond à des rap pels mémo- sensitifs issus de
dé gus ta tions ou si tua tions pas sées. Com ment com mu ni quer le vin sous di‐ 
verses ap proches ? Com ment trans mettre des tables de ré fé rences dis cur‐ 
sives et des re pré sen ta tions du bon vin ? Au tant de ques tions qui ren voient
à la sub jec ti vi té de la qua li té du vin, à la re la tion que l’on peut avoir avec le
pro duit, comme à l’ima gi naire cultu rel, à l’ap proche plu ri dis ci pli naire, à la
nor ma li sa tion des ap ports dis cur sifs et à la théâ tra li sante de la dé gus ta tion.
Le goût est sub jec tif et le ju ge ment que cha cun porte sur le goût d’un vin est
à l’image de son « œno lo gisme » : c’est- à-dire son spectre iden ti taire de dé‐ 
gus ta teur. Mais cela veut- il dire que tout ju ge ment gus ta tif sur le vin est
sub jec tif ? La pro cé dure de dé gus ta tion  au- delà d’être un savoir- faire est
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une ex pé rience d’in cor po ra tion qui par tage une part de l’iden ti té. Ainsi les
sens et les va leurs at tri buées à la no tion de désir du vin va rient selon les
consi dé ra tions ap por tées aux re pré sen ta tions du « bon » vin, et s’illus trent
par un ré fé ren tiel dis cur sif per son nel pré cons truit par des lec tures et dont
la syn thèse gé né rique est « il est bon ! ».

English
The cul tural wine ar gu ment a tions have a prag matic and cog nit ive fonc tion‐ 
nal ity, give a lot of rep res ent a tions and give data to do a speech of tast ing or
com mer cial ar gu ment a tion. The wine give a trans la tion of gust at ive and
sub ject ive ex per i ment a tion, al ways new but al ways per sonal. As well, the
wine lan guage is dif fer ent rad ic ally from the per sonal per cep tion. This one
is re duced to sens ory re mind ers, with the past tast ings ex per i ment. How to
com mu nic ate the var ied ap proaches of the wine to the new gen er a tions, to
the uni ver sity stu dents, or to adults, to build them selves their dis curs ive
ref er ence table and their rep res ent a tion of the good wine ? So many ques‐ 
tions which re turn to the sub jectiv ity of the wine qual ity and to wine rep‐ 
res ent a tions. So many ques tions which in dic ate a re la tion ship between to
pre serve and to trans mit a wine ima gin a tion with cul tural, mul tidiscip lin ary,
aca demic and the at rical ac tions. The taste is sub ject ive and the judg ment
and sen tences which each con cerns about wine is just like its "œnologisme":
her its wine taster's iden tity. But all gust at ive judg ment on the wine is sub‐ 
ject ive? The pro ced ure of tast ing to be a know- how is an ex per i ment of in‐ 
cor por a tion which shares a part of the iden tity. So the val ues at trib uted to
the de sire of the wine turn into the rep res ent a tions of the "good" wine, and
enter in a per sonal dis curs ive ref er ence table.
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