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Raphaël Schirmer (dir.). Bordeaux et ses vignobles. Un modèle de civilisation.
Bordeaux, Éditions Sud-Ouest, 2020, 320 p.

Le vi gnoble de Bor deaux est loin d’être un pa rent pauvre dans la bi‐ 
blio gra phie in ter na tio nale trai tant de la vigne et du vin en France. Il
convient pour tant de sou li gner la sor tie, en 2020, d’un ex cellent livre
pro po sant une syn thèse claire sur l’un des plus fa meux vi gnobles
fran çais  : Bor deaux. Il faut d’abord s’ar rê ter sur la concep tion édi to‐
riale du livre, car elle contri bue lar ge ment à l’in té rêt de cet ou vrage :
le texte, bien li sible, se dé roule au fil de 320 pages dans une ma quette
aérée, illus tré par près de 200 cartes, plus de 100 gra phiques et 300
pho to gra phies, le tout im pri mé en cou leur dans un for mat moyen,
pra tique à lire. On pour ra juste re gret ter quelques illus tra tions ou lé‐ 
gendes peu li sibles (par exemple p. 207), ou en core des titres de do‐ 
cu ments peu ex pli cites (par exemple p. 15, 26, 41), et quelques dé fauts
de mise en page (p. 243 et 248). Ce livre élé gant dans sa forme, au prix
rai son nable étant donné la qua li té édi to riale, a l’am bi tion de dé pas ser
l’au dience des seuls ini tiés pour s’adres ser à tous les cu rieux in té res‐ 
sés par le monde du vin. Le pro pos est dense et éru dit, œuvre d’un
or chestre de plus de 70 très bons connais seurs du sujet, uni ver si‐ 
taires, pro fes sion nels in ter ve nant à dif fé rents ni veaux de la fi lière
viti- viticole bor de laise (INAO, CIVB, DRAAF, Inno’Vin, Cité du Vin,
Syn di cat vi ti cole de Blaye, GDON des Bor deaux…), jour na listes spé ‐

1

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Raphaël Schirmer (dir.). Bordeaux et ses vignobles. Un modèle de civilisation

Licence CC BY 4.0

cia li sés ou en core conser va teurs du pa tri moine, di ri gés sous la ba‐ 
guette de Raphaël Schir mer, maître de confé rences en géo gra phie à
l’uni ver si té Bor deaux Mon taigne.

Le livre est fondé sur deux prin cipes ro bustes et struc tu rants. En tout
pre mier lieu, on ne peut com prendre le vi gnoble de Bor deaux qu’en
ana ly sant l’in ti mi té des re la tions qu’il en tre tient avec la ville épo‐ 
nyme  : Bor deaux exis te rait sans le vi gnoble, mais l’in verse n’est pas
vrai. Raphaël Schir mer pro pose donc d’étu dier ce sys tème d’in ter re la‐ 
tions entre le vi gnoble et la mé tro pole en les consi dé rant dans leur
com plexi té sys té mique, c’est- à-dire dans une vi sion dy na mique, re fu‐ 
sant ab so lu ment toute ap proche es sen tia liste et sim pliste. Au tour de
la ville, cen trale, et en re la tion avec elle, gra vite une mul ti tude d’ac‐ 
teurs qui in ter agissent entre eux, construi sant des ré seaux qui ir‐ 
riguent l’es pace à l’échelle lo cale, ré gio nale, na tio nale et mon diale.
Ces chaînes d’in ter re la tions s’or ga nisent à par tir de la ville de Bor‐ 
deaux dans une spi rale tour billon naire, un « vor tex » de dy na miques
qui en traînent le suc cès des vins de Bor deaux de puis des siècles. En
se cond lieu, il ré sulte de cette pré misse le ca rac tère ab so lu ment pri‐ 
mor dial des fac teurs hu mains dans la construc tion du vi gnoble bor‐ 
de lais et de la qua li té de ses pro duits  : « C’est donc moins le mi lieu
na tu rel qu’il convient d’en vi sa ger – dans un pre mier temps du moins
–, pour com prendre le vi gnoble bor de lais… que ses ac teurs. Les dif fé‐ 
rences de qua li té ou de re nom mée des vins pro viennent moins de
fac teurs consi dé rés comme im muables et na tu rels que d’ac tions me‐ 
nées par les so cié tés hu maines. Le seul ter rain ne suf fit pas à faire la
qua li té d’un vin, il est un en semble de pro ces sus qui per mettent de
construire le goût d’un vin comme de bâtir sa re nom mée  » (p.  45).
Raphaël Schir mer pro pose un livre de géo gra phie qui place l’homme,
dans sa re la tion à l’es pace, au centre des dy na miques  ; il en ré sulte
que les contri bu teurs sont tou jours at ten tifs à mon trer la ré par ti tion
des phé no mènes. La dé mons tra tion se dé ploie lo gi que ment, par
grandes thé ma tiques, met tant en évi dence le poids des contin gences
so ciales, cultu relles, po li tiques, ins ti tu tion nelles et éco no miques dans
l’évo lu tion du sys tème viti- vinicole bor de lais.
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On com mence par le tra di tion nel cha pitre his to rique fai sant re mon‐ 
ter l’ac ti vi té vi ti cole bor de laise à la ro ma ni sa tion. Mais l’his toire n’est
pas ici uti li sée pour jus ti fier d’une im mé mo ria li té de la pra tique vi ti‐ 
cole et de la qua li té des vins. Il s’agit au contraire de mon trer que le
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vi gnoble bor de lais est fon da men ta le ment chan geant, ja mais une réa‐ 
li té sta tique et es sen tielle. En dépit de l’an cien ne té bi mil lé naire de la
pra tique vi ti cole dans le Bor de lais, vi gnobles et vins ac tuels n’ont que
peu à voir avec les vi gnobles et les vins du passé. On com prend tou‐ 
te fois à par tir de quand, où, com ment, à quels rythmes émergent les
grands traits de la vi ti cul ture bor de laise ac tuelle.

Le deuxième cha pitre est consa cré au sys tème éco no mique ac tuel du
vi gnoble de Bor deaux, to ta le ment cen tré sur la mé tro pole épo nyme.
Le vi gnoble bor de lais, c’est d’abord un poids énorme dans l’éco no mie
vi ti cole na tio nale : 20 % des vins pro duits en AOC, 15 % de la sur face
plan tée en France, 5 % des co opé ra tives fran çaises, 10 % des em plois
di rects et in di rects es ti més dans le sec teur vi ti cole na tio nal, 10,3  %
du vo lume pro duit en France en 2018. On y ob serve les évo lu tions
assez com munes aux autres ré gions vi ti coles fran çaises : éro sion ré‐ 
gu lière du nombre d’ex ploi tants conco mi tam ment à une aug men ta‐ 
tion de la taille des ex ploi ta tions, écla te ment des par cours pro fes‐ 
sion nels, dif fi cul tés aiguës pour la trans mis sion des pa tri moines vi ti‐ 
coles, im por tance des co opé ra tives… Mais ce qui est vrai ment tout à
fait ori gi nal et ca rac té ris tique du vi gnoble bor de lais, c’est le contraste
sai sis sant dans les pro fils des ex ploi tants, la ma jo ri té cor res pon dant à
une cel lule fa mi liale aidée d’un ou deux sa la riés, tan dis que de riches
in ves tis seurs ins ti tu tion nels nom més «  zin zins  » (Axa, Cré dit Agri‐ 
cole, AG2R La Mon diale, Al lianz, Grou pa ma, MAIF…), mais aussi les
grandes fa milles du ca pi ta lisme fran çais (Pi naud, Ar nauld, Peu geot,
Das sault, Cas tel, Roth schild, Bouygues…), ou en core de riches étran‐ 
gers (no tam ment chi nois) convoitent terres et crus au point de faire
flam ber le fon cier.
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Le troi sième cha pitre s’at tarde sur l’émer gence et le suc cès de la no‐ 
tion de ter roir dans la géo gra phie vi ti cole bor de laise. Contrai re ment
à ce qui est dit cou ram ment, Bor deaux n’est pas une terre bénie des
dieux, pré des ti née à pro duire des vins fins  ; les vins fins sont une
construc tion his to rique, cultu relle, à par tir d’un sub strat varié issu
d’évo lu tions géo lo giques an ciennes et ré centes. Le livre montre bien
com ment cette di ver si té géo gra phique, socle de la no tion de «  ter‐ 
roir  », fut adop tée pro gres si ve ment, sous l’im pul sion de la concur‐ 
rence mon diale et des at tentes des consom ma teurs en re cherche de
vins ul tra lo ca li sés.
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Le qua trième cha pitre met en évi dence la ra pi di té des trans for ma‐ 
tions du vi gnoble bor de lais qui pro gresse dans les ap pel la tions ré pu‐ 
tées tan dis qu’il se ré duit dans les zones de moindre no to rié té, à sa‐ 
voir les com munes vi ti coles pé ri phé riques ne bé né fi ciant que de la
simple ap pel la tion Bor deaux. Le vi gnoble se trans forme aussi bio lo gi‐ 
que ment, avec un re nou vel le ment im por tant de la di ver si té am pé lo‐ 
gra phique de puis la crise du phyl loxé ra dans la se conde moi tié du
XIX  siècle. Une mul ti tude de cé pages (par dotte, saint- macaire, bou‐ 
cha lès, bouillet, man cin des palus, blanc car don, me rille…) furent
alors aban don nés dans la pé riode de re cons truc tion du vi gnoble tan‐ 
dis que fut promu le ca ber net sau vi gnon et conser vé le ca ber net
franc très an cien ne ment culti vé dans le Bor de lais. Ce n’est que beau‐ 
coup plus ré cem ment (dé cen nies 1960-1970) que com mence la pro‐ 
mo tion du mer lot, dans une moindre me sure du sau vi gnon, alors
même que les vi gnobles plan tés d’hy brides sont mas si ve ment ar ra‐ 
chés et que ré gressent for te ment le sé millon, le co lom bard et l’ugni
blanc. Face aux défis du chan ge ment cli ma tique, on s’in ter roge sur le
pos sible re nou veau des cé pages «  ou bliés  » tels que le cas tet ou le
gros ver dot.

6

e

Le cin quième cha pitre est consa cré à Bor deaux, l’œil du vor tex vi ti‐ 
cole. La culture du vin y est om ni pré sente, dans ses murs et sur ses
fa çades, de vant les mai sons ou le long du tram, dans les dis cours,
dans la gas tro no mie, aux Char trons… et fi na le ment dans la ré cente
Cité du vin dont l’im mense cep do mine le pa no ra ma ur bain. Le vi‐ 
gnoble en vi ron nant, avec ses châ teaux vi ti coles, œuvre ac ti ve ment à
la ré pu ta tion de la ville.
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Le sixième cha pitre aborde la ques tion des fa meux châ teaux bor de‐ 
lais, ex pli quant leur ori gine bour geoise à l’époque mo derne, dé cri vant
l’idéal- type et ses va ria tions, mon trant com ment, à par tir d’une si tua‐ 
tion iden tique et conco mi tante, le Bor de lais a promu la no tion de cru
et la Bour gogne celle des cli mats. Il ré sulte de cette sur va lo ri sa tion
ty pi que ment bor de laise du « châ teau » une per cep tion poin tilliste de
l’es pace, un ef fa ce ment des pay sages ru raux et fi na le ment un émiet‐ 
te ment des dy na miques de va lo ri sa tion des ter ri toires vi ti coles.
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C’est à ces ter ri toires qu’est consa cré le sep tième cha pitre. Les cam‐ 
pagnes sont en effet des es paces de pro jec tion de la ville de Bor deaux
et d’in ter pé né tra tion des ac ti vi tés ur baines, ru rales et agri coles. On
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as siste à des phé no mènes de com pé ti tion, de ré sis tance à l’ar ti fi cia li‐ 
sa tion des sols, mais aussi de pa tri mo nia li sa tion, qu’il s’agisse des mo‐ 
nu ments viti- vinicoles tels que des ag glo mé ra tions (comme le ha‐ 
meau de Bages dans la com mune de Pauillac) ou des équi pe ments
(châ teaux, chais…), mais en core des ter ri toires au titre du pres tige
d’une ap pel la tion d’ori gine contrô lée ou en core de la pro tec tion d’un
en vi ron ne ment par ti cu lier. Mais ces ter ri toires sont- ils réel le ment
re con nus et uti li sés comme des ou tils de dé ve lop pe ment ?

Lo gi que ment, le livre se ter mine sur une ap proche glo bale, in ter na‐ 
tio nale du vi gnoble bor de lais. Dans un contexte fa vo rable de dé ve lop‐ 
pe ment de la consom ma tion mon diale du vin, Bor deaux est une ré fé‐ 
rence pré sente sur tous les conti nents, écra sante. Les crus bor de lais,
so li de ment an crés dans le monde anglo- saxon, opèrent une per cée
re mar quable en Chine de puis une quin zaine d’an nées, et in ves tissent
des mar chés pro met teurs : l’Inde et l’Afrique oc ci den tale. Plus que le
vin de Bor deaux, c’est le mo dèle bor de lais qui s’ex porte par tout avec
suc cès  : ses cé pages em blé ma tiques (ca ber net sau vi gnon et mer lot),
le  châ teau vi ti cole, la forme de la bou teille, le goût… Et pour tant  !
Dans un monde de ve nu po ly cen trique, Bor deaux subit la concur rence
très forte, gran dis sante, me na çante, de vi gnobles dy na miques ma‐ 
jeurs (Ar gen tine, Chili, Ca li for nie, Afrique du Sud, Ita lie…), de sorte
que l’in fluence de Bor deaux dé croît au Royaume- Uni, ou aux États- 
Unis, et même en France. Il faut dire que les vins de Bor deaux
souffrent au jourd’hui d’une image de marque dé gra dée. Le Bor deaux
ba shing col porte l’image de vins chers, qui ne sont pas sains (uti li sa‐ 
tion in ten sive de pes ti cides et her bi cides ; seules 8,5 % des sur faces
sont conver ties en agri cul ture bio lo gique…), ap pré ciés d’une clien tèle
mas cu line aux goûts clas siques, vieillis sants. Si ce dé fi cit d’image ne
touche guère les grands crus clas sés, elle han di cape gran de ment
l’AOC Bor deaux rouge po si tion née sur les seg ments d’en trée de
gamme, mais bien plus en core les vi gnobles de li quo reux dont l’éco‐ 
no mie est en réel dan ger. Le Bor de lais doit donc re le ver un défi im‐ 
por tant  : se re pen ser fon da men ta le ment en adé qua tion avec les at‐ 
tentes des consom ma teurs, re nou ve ler son image.
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En conclu sion de ce livre, Raphaël Schir mer in siste sur un point fon‐ 
da men tal et ori gi nal : la so lu tion aux défis ac tuels du vi gnoble de Bor‐ 
deaux passe par une ré flexion ac crue sur les ter ri toires et leurs ha bi‐ 
tants. «  Le consom ma teur ac tuel rêve de ter roirs, de vi ti cul teurs et
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de vi ti cul trices sur les quels mettre un vi sage, qu’il peut ren con trer,
avec qui il peut dis cu ter, et ache ter un vin qui re pré sente la ty pi ci té
d’une ré gion ou d’un do maine. Bref, un mo dèle qui a tout de celui mis
en exergue par celui de la Bour gogne  !  » (p.  310). Re nou ve ler le vi‐ 
gnoble bor de lais, c’est donc va lo ri ser ses pay sages, les ou vrir, les
mettre en tou risme, en ac cord avec les exi gences des consom ma‐ 
teurs as soif fés d’au then ti ci té et les contraintes en vi ron ne men tales.

Un beau livre de géo gra phie !12
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