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À la recherche du vigneron médiéval
Une historiographie et ses biais
Esquisse d’une sociologie vigneronne : le cas de Provins
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Les propriétaires urbains et le temps de travail des vignerons
Quand les vignerons s’organisent

Les études ru rales en France, mais aussi ailleurs, ont été for te ment
mar quées par ce que le so cio logue Henri Men dras ap pe lait l’in ven tion
de la pay san ne rie, une no tion éri gée en concept so cio lo gique et qui
re pre nait sans trop les cri ti quer les pa ra digmes posés par l’an thro po‐ 
logue amé ri cain Ro bert Red field qui dé fi nit dans les an nées 1950 les
so cié tés pay sannes 1. En cela, Red field a posé les bases, sou vent in‐ 
cons cientes chez nombre de cher cheurs, de l’étude du monde rural :
place im por tante ac cor dée à l’étude de la trans mis sion des terres,
étude ins ti tu tion nelle des com mu nau tés et re gard par ti cu lier posé
sur les modes de do mi na tion, qu’on re trouve dans la sei gneu rie
d’abord puis dans les rap ports entre villes et cam pagnes. On pour rait
ajou ter une cer taine vi sion im mo bi liste du monde pay san, dans la li‐ 
gnée de l’ap proche de Le Roy La du rie 2, dont la cri tique reste à faire,
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no tam ment par une his to ri sa tion de la com po si tion so ciale et des
pra tiques à la fois éco no miques et cultu relles du monde rural. Cette
his to ri sa tion passe par une cri tique des ca té go ries usi tées et la dé si‐ 
gna tion d’un groupe vi gne ron en est un exemple pro bant. S’il n’est
plus à mon trer que la culture de la vigne en France touche toutes les
époques his to riques, l’émer gence d’un groupe socio- professionnel
au tour de la vigne ne se fait vé ri ta ble ment qu’à la fin du Moyen Âge 3

dans un contexte par ti cu lier for te ment lié au contexte ur bain, ce qui
peut pa raître pa ra doxal avec le ca rac tère rural at tri bué à la vi ti cul‐ 
ture.

Ville et vin sont, à l’époque mé dié vale, in trin sè que ment en che vê trés.
La ville peut être al ter na ti ve ment vue comme centre de pro duc tion
d’un pro duit pour tant agri cole, comme centre de com mer cia li sa tion,
mais aussi comme com man di taire et dis tri bu trice de vins. De fait, se
des sine une ville do mi nant la cam pagne pour en maî tri ser la pro duc‐ 
tion, dans sa qua li té et sa dif fu sion (ce qui as sure son ap pro vi sion ne‐ 
ment). On pour rait évi dem ment se de man der si le monde ur bain mé‐ 
dié val est aussi an ti no mique du monde rural que nous le pen sons,
nous hommes et femmes d’une époque où la po pu la tion ru rale n’oc‐ 
cupe plus qu’une por tion congrue dans la dé mo gra phie des ter ri‐ 
toires, où la mo der ni sa tion a mis à dis tance la pro duc tion de ses
centres d’écou le ment. Si, pour des rai sons de dé fi ni tion de champs
aca dé miques, nous avons sé pa ré l’his toire ur baine de l’his toire ru rale,
il est pro bable que l’im bri ca tion soit telle que la fron tière que nous
tra çons par fois ra pi de ment entre deux mi lieux est en réa li té plus
ténue. En illus tra tion, il suf fit de rap pe ler l’exis tence d’une échelle des
la bou reurs ou vrant la no mi na tion au consu lat de dif fé rentes villes du
Midi, comme Mont pel lier ou Nar bonne 4 ; ou en core, dans le Nord de
la France, le fait que lors du scru tin met tant fin à l’ins ti tu tion com mu‐ 
nale de Pro vins en 1323, un tiers des 2 720 vo tants est issu des vil lages
en vi ron nants 5. Ceux que nous en glo bons dans le terme so cio lo gique
vague de pay san ne rie ont par fois donc voix au cha pitre dans les ins ti‐ 
tu tions ur baines. In ver se ment, les re la tions étroites entre la pro duc‐ 
tion agri cole ou vi ti cole et des es paces éco no miques po la ri sés par le
monde ur bain, re pré sen tés tout à la fois par des mé tro poles, des
villes moyennes ou de pe tites villes 6, in fluent sur l’or ga ni sa tion
même du tra vail et de la pro duc tion.
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En outre, quand nous pre nons l’hu main pour fo cale d’ob ser va tion, en
ten tant d’échap per à la pay san ne rie comme no tion en glo bante, pour
nous res treindre à une spé cia li sa tion comme la vi ti cul ture, cela ap pa‐ 
raît en core plus évident. Quoi de plus rural a prio ri qu’un vi gne ron ?
Pour tant, en ce qui concerne la fin du Moyen Âge, c’est bien en ville
qu’on peut l’ob ser ver le plus fa ci le ment. Ques tion de do cu men ta tion ?
Po ro si té de deux uni vers  ? Signe de la do mi na tion de la ville sur la
cam pagne ? Il y a sans doute un peu de tout cela dans ce constat et il
est né ces saire fi na le ment d’équi li brer ces élé ments pour com prendre
pour quoi le vi gne ron mé dié val peut nous sem bler être un per son nage
ur bain, c’est- à-dire évo luant en ville et ne pou vant exis ter sans la ville
et ses ha bi tants.

3

Après avoir rap pe lé l’his to rio gra phie du vi gne ron mé dié val et les in‐ 
ter pré ta tions qui ont été pro po sées sur son ap pa ri tion tar dive, ainsi
que l’ap port so cio lo gique du cas de Pro vins, je m’in ter ro ge rai sur la
façon dont la ville a fi na le ment fa çon né le vi gne ron comme mé tier en
lui im po sant pro gres si ve ment une rè gle men ta tion à l’image des
autres cor po ra tions ur baines.

4

À la re cherche du vi gne ron mé ‐
dié val
Même s’il n’est pas le per son nage cen tral de l’his toire ru rale en
France, on peut par ler d’une his to rio gra phie par ti cu lière du vi gne ron
mé dié val, ca rac té ri sée par des conclu sions re la ti ve ment ho mo gènes
et par cer tains biais aux quels peu d’his to riens ont échap pé 7.

5

Une his to rio gra phie et ses biais
Sans vrai ment mener leurs ré flexions à leur terme, la ma jo ri té des
études ré gio nales por tant sur la vi ti cul ture par tage le même constat :
celui d’une ap pa ri tion tar dive du terme «  vi gne ron  » dans la do cu‐ 
men ta tion pour dé si gner des in di vi dus ex ploi tant ou tra vaillant la
vigne. Que ce soit en Bour gogne 8, tant du côté de Dijon que
d’Auxerre, en Lor raine 9, en Île- de-France 10 ou dans le Berry 11, il faut
par tout at tendre la se conde moi tié du XIV  siècle pour com men cer à
aper ce voir des «  vi gne rons  » clai re ment iden ti fiés comme tels dans
les sources écrites. On doit re le ver quelques hapax do cu men taires,
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comme à Pro vins ou Blois, qui font re mon ter leur ap pa ri tion entre la
fin du XIII  et le début du XIV  siècle, mais la lo gique semble la même
dans toutes les ré gions. À cer tains en droits, il faut même at tendre le
XV   siècle, voire le XVI   siècle. Cette concor dance chro no lo gique re‐ 
pose sur un cor pus re la ti ve ment uni forme  : les comp ta bi li tés et les
actes no ta riés (baux, contrats de vente, in ven taires après décès), mais
aussi des rè gle ments de conflits ou de mé tiers (dont celui, pré coce,
de Blois en 1295). Les actes de la pra tique souffrent de deux biais qui
ex pliquent en par tie le constat des his to riens. D’une part, les sé ries
comp tables et no ta riales sont ra re ment an té rieures à la fin du
XIV   siècle, af fai blis sant l’hy po thèse d’une émer gence tar dive dé duite
en réa li té de l’ab sence d’une do cu men ta tion suf fi sante. D’autre part, il
ne faut pas né gli ger l’évo lu tion des for mu laires et des modes de ré‐ 
dac tion des actes. Dans plu sieurs ré gions, par exemple en Brie ou en
Bour gogne, les men tions de pro fes sion dans les baux ou les contrats
peuvent être rares jusqu’aux pre mières an nées du XV   siècle, puis se
gé né ra lisent pro gres si ve ment. De fait, on ne peut pas iden ti fier clai‐ 
re ment des vi gne rons si les sources ne nous les si gnalent pas. Ce pen‐ 
dant, l’émer gence tar dive d’un groupe socio- professionnel re con nu
comme vi gne ron est re pé rable par d’autres in dices 12, no tam ment
l’ap pa ri tion au cours du XV   siècle de confré ries ou de cor po ra tions
vi gne ronnes ou en core la part crois sante des mises en ap pren tis sage
au près de vi gne rons, re pé rée dans l’Or léa nais 13, qui ré pond à une exi‐ 
gence ac crue de qua li té de pro duc tion 14.

e e
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Pour ex pli quer ce phé no mène, deux hy po thèses ont été émises.
D’une part, des condi tions so ciales par ti cu lières aux vi gne rons au‐ 
raient per mis la cris tal li sa tion puis l’émer gence d’un groupe so cial
dé fi ni comme in ter mé diaire entre ou vriers ru raux et pro prié taires, et
ce dans un contexte ur bain pro non cé. D’abord sa la riés ou tâ che rons,
les vi gne rons s’af fran chi raient à la fin du Moyen Âge pour des si ner un
groupe de pe tits pro prié taires pé ri ur bains 15. D’autre part, la mul ti pli‐ 
ca tion des men tions de vi gne rons et leur or ga ni sa tion en groupe re‐ 
con nu ré sul te raient d’une spé cia li sa tion du tra vail vi ti cole entre les
XIV  et XV  siècles en ré ponse à de nou velles exi gences sur la pro duc‐ 
tion vi ni cole et la tech ni ci té né ces saire à la re cons truc tion du vi‐ 
gnoble dé truit ou aban don né pen dant les cam pagnes mi li taires de la
guerre de Cent Ans 16.
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Un der nier pro blème, plus mé tho do lo gique qu’his to rio gra phique,
reste à sou li gner : la dé fi ni tion même du vi gne ron. La ra re té des men‐ 
tions avant la fin du XIV  siècle, et même dans cer taines ré gions pen‐ 
dant le XV   siècle, a pu conduire les his to riens à cer tains rac cour cis
ter mi no lo giques qui rendent par fois trom peuse l’ana lyse so cio lo gique
de la vi ti cul ture mé dié vale. De fait, beau coup ont ten dance, dans
leurs pu bli ca tions, à dé si gner comme vi gne rons des per son nages qui
ne sont pas for cé ment qua li fiés comme tels dans la do cu men ta tion ;
une syn thèse pré cise à par tir des mo no gra phies ré gio nales pa raît
ainsi dif fi cile. Le seul lien à la vigne, qu’il soit de l’ordre de la pro prié té
ou du tra vail, ne peut pas faire le vi gne ron. Il faut ajou ter que le pro‐ 
blème n’est pas du seul fait de l’his to rien. Dans les sources elles- 
mêmes, le mot vi gne ron re groupe des réa li tés très dif fé rentes.
L’exemple d’un pro cès de vant le Châ te let de Paris en 1390 in ter roge la
per ti nence d’une ter mi no lo gie sans nuance. Deux hommes, dit « vi‐ 
gne rons », sont ac cu sés d’avoir volé du ver jus dans les clos proches
de la porte du Temple 17. Leur par cours est celui d’ou vriers vi ti coles,
ar ri vés de Bre tagne dans la ca pi tale deux ans au pa ra vant et of frant
leurs bras pour tra vailler dans les vignes pé ri ur baines du Nord pa ri‐ 
sien. Au cours de l’au dience, on ap prend tou te fois qu’ils n’ont pas de
re la tion di recte avec le pro prié taire du clos dans le quel ils tra vaillent.
Celui- ci a confié sa vigne à un troi sième homme qui a pris la charge
de l’en tre tien sans y œu vrer lui- même. Ré mu né ré par une sorte de
for fait an nuel, il re çoit suf fi sam ment d’ar gent pour payer lui- même à
son tour d’autres ma nou vriers qui ef fec tuent les tâches né ces saires.
S’il n’est pas dit vi gne ron, c’est pour tant bien ce petit en tre pre neur
que l’on se rait tenté de qua li fier comme tel à la lec ture d’une comp ta‐ 
bi li té men tion nant un in di vi du payé pour la « tâche » ou la « façon »
d’une vigne. Il est même pro bable qu’un acte no ta rié le qua li fie rait
lui- même de vi gne ron. Les sta tuts d’Amiens, ana ly sés à la fin de cet
ar ticle, sou lèvent d’ailleurs fort bien cette di cho to mie qu’il est né ces‐ 
saire de gar der à l’es prit avant toute ana lyse so cio lo gique.

8
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Il reste que ces ques tions de ter mi no lo gie et d’ap pa ri tion tar dive de
men tions de vi gne rons sont sur tout do cu men tées par des sources
ur baines. À la fois pour des rai sons de spé cia li sa tion crois sante du
tra vail en mi lieu ur bain 18 et pour une mo di fi ca tion du rant les der‐ 
niers siècles du Moyen Âge de l’as sise so ciale des pro prié taires de
vignes pé ri ur baines, le qua li fi ca tif de vi gne ron est d’abord lié à la ville.
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L’exemple de Pro vins vient par fai te ment illus trer le pay sage so cio lo‐ 
gique de la vigne.

Es quisse d’une so cio lo gie vi gne ronne :
le cas de Pro vins
La do cu men ta tion pro vi noise des XIII  et XIV  siècles a per mis une ap‐ 
proche des pos ses seurs de vignes et d’in di vi dus dits vi gne rons dif fé‐ 
rente de celles qu’offrent les ar chives sei gneu riales ou no ta riales 19.
Deux sources ont pu être mo bi li sées  : d’une part, le re gistre de la
com mune conte nant des en re gis tre ments d’avances d’hé ri tage ap pe‐ 
lées « désa veux », ef fec tués entre 1271 et 1311, qui ne si gnalent pas de
pro fes sions aux concer nés mais listent les biens meubles et im‐ 
meubles trans mis  ; d’autre part, une liste de scru tin da tant de  1323
com por tant les noms de 2 720 chefs de fa mille as so ciés, pour les trois
cin quièmes d’entre eux, à une men tion d’ac ti vi té.

10 e e

Cette liste ex cep tion nelle do cu mente la ré par ti tion pro fes sion nelle
de la po pu la tion et per met d’iden ti fier sans am bi guï té un groupe vi‐ 
gne ron de façon pré coce par rap port aux conclu sions ti rées des mo‐ 
no gra phies ré gio nales. Il n’y a ce pen dant pas ici de contexte local
par ti cu lier qui au rait per mis une re con nais sance avant les autres
villes, mais bien un effet de sources dans les autres ter rains d’études
où les ar chives sont trop tar dives ou peu pré cises sur les ac ti vi tés des
in di vi dus 20. Il faut tou te fois re le ver le cas de la ville de Dijon 21 dont
les ar chives fis cales men tionnent des vi gne rons à par tir de 1361, soit
un peu plus d’une gé né ra tion après celle do cu men tée à Pro vins. Clai‐ 
re ment, la chro no lo gie pour rait être re vi si tée à l’aune du cas pro vi‐ 
nois, sans conclure tou te fois à une or ga ni sa tion pous sée de la pro fes‐ 
sion. Ce que l’on peut ob ser ver à Pro vins, c’est bien l’iden ti fi ca tion
d’un groupe spé cia li sé qui ne se confond pas avec les la bou reurs et
les autres pro fes sions agri coles comme les jar di niers. La plu ri ac ti vi té
est no table et bien si gna lée comme telle par la men tion «  la bou reur
et vi gne ron ». La liste, dis tri buée par pa roisses et vil lages in clus dans
la ban lieue com mu nale, des sine une géo gra phie du vi gnoble dont les
vi gne rons sont les ac teurs prin ci paux  : on les re père uni que ment
dans les ter roirs de co teaux au tour de la ville briarde et, dans Pro vins
même, la pa roisse Saint- Quiriace, si tuée en ville haute, abrite des vi‐ 
gne rons dans une pro por tion at tei gnant 11 % de sa po pu la tion. Pour
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l’en semble du ter ri toire sou mis à la ju ri dic tion com mu nale, « vi gne‐ 
ron  » est la troi sième pro fes sion in di quée, la sixième dans Pro vins
intra- muros. Les fa milles de vi gne rons ap pa raissent très peu liées aux
la bou reurs et des connexions peuvent, par contre, être iden ti fiées
avec des ta ver niers. Si on les re trouve lo gi que ment parmi les te nan‐ 
ciers de vignes cités dans les cen siers du début du XIV   siècle, ils ne
sont ce pen dant pas les pre miers à avoir l’usu fruit de clos. Concer nant
les pos ses seurs de vignes, les «  désa veux  » du re gistre com mu nal
per mettent d’es quis ser une ty po lo gie de la quelle res sort une di cho‐ 
to mie entre ceux qui tra vaillent la vigne et ceux qui en tirent un re ve‐ 
nu. La di ver si té so ciale, re pé rée ailleurs plu tôt au XV   siècle 22, est
réelle puisque l’échelle des pos ses seurs de vignes va des riches bour‐ 
geois aux simples ar ti sans pla çant un peu d’ar gent en vue de la
consti tu tion d’une dot. À leurs côtés, on re trouve aussi des pro duc‐ 
teurs spé cia li sés dans la vi ni fi ca tion ainsi que des la bou reurs de
terres et de vignes ca rac té ri sés par la plu ri ac ti vi té. Concrè te ment, en
l’ab sence de men tions d’ac ti vi tés, on peut dif fé ren cier les cas de fi‐ 
gures par la pré sence, dans l’avance d’hé ri tage, d’ou tils vi ti coles et de
vais selle vi naire. Trans mettre une ac ti vi té, c’est trans mettre les ou tils
né ces saires à l’ac com plis se ment de son tra vail  : un «  fos soir  », une
hotte de ven dan geur, des cuves des ti nées à l’éla bo ra tion du vin.
Comme pour les autres mé tiers (les tis se rands par exemple à Pro‐ 
vins), don ner à celui qui quitte le foyer pa ren tal les moyens ma té riels
de s’ins tal ler à son compte, c’est l’in té grer à un groupe socio- 
professionnel éta bli. L’ap proche par la culture ma té rielle des groupes
so ciaux per met de com prendre leur cris tal li sa tion. Celle- ci marque
une étape dans la re con nais sance d’un savoir- faire, mais ne pré sup‐ 
pose par for cé ment un mé tier or ga ni sé. La so cié té ur baine, de man‐ 
deuse de ser vices bien rè gle men tés, donne pro gres si ve ment, au
cours des XIV  et XV  siècles, un cadre aux ac ti vi tés vi gne ronnes.

e

e

e e

Conflits et rè gle men ta tions :
quand la ville fa çonne le vi gne ron
À cette so cio lo gie d’un groupe socio- professionnel nais sant, il faut
ajou ter l’ap pa ri tion spo ra dique de textes nor ma tifs, sta tuts de mé tiers
ou rè gle ments de conflits, qui touchent à une ques tion es sen tielle.
Avec eux, il ne s’agit plus d’en vi sa ger le vi gne ron comme par ti ci pant à
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la vie éco no mique de la ville, mais comme un ac teur dont la ville a fa‐ 
çon né le sta tut et l’image selon une exi gence propre aux mi lieux ur‐ 
bains.

Les pro prié taires ur bains et le temps de
tra vail des vi gne rons
Tout ce qui per met d’his to ri ci ser une so cio lo gie vi gne ronne pour les
der niers siècles du Moyen Âge 23, à sa voir l’ap pa ri tion tar dive du vi‐ 
gne ron dans les sources, le lien ténu entre pos ses sion de vignes et vi‐ 
gne rons, l’iden ti fi ca tion d’un groupe so cial vi gne ron en for ma tion au
début du XIV   siècle puis sa re con nais sance pro gres sive, l’in sis tance
sur des sa voirs par ti cu liers, sur une at tente de qua li té de pro duc tion
et, nous al lons le voir, de tra vail vi ti cole, tout cela est pro duit en mi‐ 
lieu ur bain et re pé rable par des sources ur baines. On ne dis tingue les
vi gne rons en tant que tels uni que ment parce qu’il y a eu un be soin, de
la part de mar chands ou d’ar ti sans, d’iden ti fier un savoir- faire né ces‐ 
saire pour faire fruc ti fier leur in ves tis se ment dans des clos de vignes.
C’est la mul ti pli ca tion des pe tits pos ses seurs de clos, des in ves tis‐ 
seurs pour la plu part comme à Pro vins, qui a fait naître le be soin d’un
ser vice clai re ment dé fi ni comme vi gne ron. Par ailleurs, ceci ex plique
pour quoi, en de hors des cercles ur bains (c’est- à-dire une ville et les
vil lages qui l’en tourent dans un rayon res treint), on ne trouve long‐ 
temps pas de men tions de vi gne rons. Dans les vil lages plus éloi gnés
des centres ur bains, la plu ri ac ti vi té pay sanne n’in tègre pas en core de
spé cia li sa tion. On peut re cou rir à un « bras sier », un « ma nou vrier »
pour la vigne, dont on n’a pas le temps de s’oc cu per quand on est la‐ 
bou reur ; on re court alors à un voi sin, mais pas à un vi gne ron ou en
tout cas on ne le qua li fie ra pas ainsi puis qu’on sait qu’un autre jour il
mois son ne ra ou qu’il gar de ra des porcs 24.

13

e

De fait, les pre miers textes rè gle men taires, pro duits par des au to ri tés
ur baines ou à des ti na tion d’au to ri tés ur baines, ar bitrent tous des
points li ti gieux sur les quels les em ployeurs ont l’im pres sion de ne pas
en avoir eu pour leur ar gent. Les mar chands et ar ti sans qui ont in ves‐ 
ti dans un clos font appel à un vi gne ron pour s’oc cu per de leur vigne.
Ils ne lui en donnent pas un bail, ils lui confient des tâches à exé cu ter
en vue de pou voir ré col ter le vin (qu’ils consom me ront ou re ven‐ 
dront) à l’au tomne. Soit ils le paient à la jour née de tra vail pour exé ‐
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cu ter bê chage, pro vi gnage, taille, etc.  ; soit ils le ré mu nèrent pour
une année, «  à tâche  », libre à lui de gérer les tra vaux de la vigne,
quitte à dé lé guer cer tains actes comme on l’a vu plus haut. Pour le
dire ra pi de ment et avec un peu d’ana chro nisme, les vi gne rons sont
des sa la riés, mais des sa la riés qu’on ne voit pas dans l’ate lier. De fait,
les bour geois les re gardent d’un air soup çon neux et cherchent
d’abord à en ca drer leur temps de tra vail 25.

C’est sur ce point que porte le pre mier texte rè gle men tant le mé tier
de vi gne ron, édic té à Blois en 1295 26. Pré ci sons qu’il ne s’agit pas du
pre mier ré di gé, mais du pre mier conser vé puis qu’il est lar ge ment
copié sur celui d’Or léans qu’on ne pos sède mal heu reu se ment plus.
Tou te fois, il faut noter une di cho to mie in té res sante dans la com po si‐ 
tion du texte de Blois. La par tie in tro duc tive, qui jus ti fie la re prise du
rè gle ment d’Or léans, hé site dans la ter mi no lo gie entre « vi gne ron »,
« mar rier » (de la marre, outil de vi gne ron, sorte de pelle re cour bée
ou de houe) et «  ou vrier  ». Les ar ticles issus di rec te ment du texte
d’Or léans, quant à eux, ne parlent que d’ou vriers. Il reste ce pen dant
dif fi cile d’in ter pré ter ce chan ge ment dans la dé no mi na tion des pro‐ 
fes sion nels concer nés, même si on a vu à Pro vins, avec d’autres types
de sources, que la re con nais sance d’un groupe vi gne ron pou vait être
pré coce. Sur le fond, les rè gle ments or léa nais et blé siens portent
quasi ex clu si ve ment sur le temps de tra vail. Il est en effet re pro ché
aux vi gne rons de ne pas faire de jour née com plète et, pire, de
prendre, sur le temps de tra vail pour le quel ils sont payés, des plages
ho raires pour eux, afin d’ac com plir des tra vaux pour leur compte
(vigne ou jar di nage) 27. Il est donc consta té qu’ils se rendent aux
vignes après le lever du so leil et qu’ils en partent avant l’heure de
nonne. La pause dé jeu ner est aussi par fois jugée trop longue. On les
ac cuse en core de ré cu pé rer du bois pour des écha las dans les vignes
dont ils ont la charge. On re tien dra seule ment qu’on exige d’eux une
jour née de tra vail la plus longue et la plus com plète pos sible et sur‐ 
tout l’ex clu si vi té de leur force de tra vail : on en fait donc bien des sa‐ 
la riés, qu’on tente d’em pê cher de tra vailler pour eux- mêmes. L’ap pa‐ 
ri tion du vi gne ron concorde bien avec l’in tro duc tion du sa la riat dans
l’ex ploi ta tion des vignes pé ri ur baines. L’in ten tion des ré dac teurs est
clai re ment d’in cor po rer les vi gne rons aux mé tiers rè gle men tés de la
ville puisque, élé ment ré vé la teur, la chan cel le rie d’Hugues de Châ‐ 
tillon à l’ori gine du sta tut de Blois, dans son em pres se ment à co pier
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ceux d’Or léans, a non seule ment lais sé tel quel le texte or léa nais se
ré fé rant à des « ou vriers », mais n’a pas écar té les men tions concer‐ 
nant le temps de tra vail des tis se rands, des fou lons et autres ar ti sans.
Dans le texte d’Or léans, au jourd’hui perdu, le vi gne ron est donc in té‐ 
gré à une rè gle men ta tion plus gé né rale des mé tiers ur bains.

La ques tion du temps de tra vail se re trouve dans plu sieurs conflits
qui ap pa raissent dans des villes au cours des XIV  et XV  siècles  : c’est
de toute évi dence un pro blème qui de vient ré cur rent dans les re la‐ 
tions entre ci ta dins pos ses seurs de vignes et vi gne rons.

16
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Ainsi, en 1393, sur vient à Auxerre un conflit dont Ales san dro Stel la a
édité dif fé rentes pièces 28, no tam ment un mé moire contra dic toire sur
le sujet et un mé moire en voyé par les pro prié taires de vignes au Par‐ 
le ment de Paris. Ces textes sont très riches, et leur ana lyse en tière
dé pas se rait le cadre de cet ar ticle. Concer nant notre sujet, deux
points doivent at ti rer notre at ten tion.

17

Tout d’abord, on re trouve l’exi gence, faite par les pro prié taires de
vignes, d’une jour née de tra vail com plète. Ma ni fes te ment, comme à
Blois et Or léans, on re fuse que la force de tra vail du vi gne ron serve à
autre chose que ce pour quoi on le paie. La jour née de tra vail doit
com men cer dans les vignes au lever du so leil et le vi gne ron ne doit
pas ren trer chez lui avant le cou cher du so leil.

18

En suite, dans ce mé moire, on trouve ex pli ci tée l’ori gine du gri gno‐ 
tage du temps de tra vail par les vi gne rons, une rai son qui nous les
montre comme des per son nages ur bains. Ce conflit dé coule d’un
amé na ge ment ex cep tion nel ac cor dé en temps de guerre. En effet,
alors que la guerre me nace ou touche la ré gion, la ville d’Auxerre
prend la dé ci sion de fer mer plus tôt les portes de la cité. De fait, la
jour née du vi gne ron est plus courte s’il veut pou voir ren trer chez lui
avant la fer me ture des portes. On ap prend ainsi au pas sage que la
très grande ma jo ri té des vi gne rons ha bitent Auxerre intra- muros, que
ce sont donc des ci ta dins et non ce qu’on pour rait ap pe ler des pay‐ 
sans, même s’ils font un tra vail agri cole. Le conflit, lui, naît en temps
de paix puisque les vi gne rons re fusent de re prendre les ho raires
d’avant, ayant trou vé l’op por tu ni té de s’ac cor der du temps sup plé‐ 
men taire pour va quer à leurs af faires per son nelles.
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Quand les vi gne rons s’or ga nisent
Au cours du XIV  siècle, on rè gle mente le temps de tra vail, mais les vi‐ 
gne rons ne semblent tou te fois pas vrai ment s’or ga ni ser, même si le
conflit d’Auxerre laisse sup po ser une en tente. Il faut at tendre la se‐ 
conde moi tié du XV   siècle pour aper ce voir dans la do cu men ta tion
des vi gne rons ras sem blés en mé tiers rè gle men tés, ou tout du moins
en confré ries pro fes sion nelles. Ce phé no mène ne se gé né ra lise ce‐ 
pen dant pas à toutes les villes ni à toutes les pro vinces du royaume.
Ce sont les vi gne rons pa ri siens qui semblent lan cer cette nou velle
pra tique ins ti tu tion nelle qui vient ache ver ju ri di que ment un pro ces‐ 
sus de re con nais sance pro fes sion nelle très lent. Le 24  juin 1467, à la
de mande des « maistres de la confra rie, en semble de la com mu naul té
des vi gne rons de nostre ville et cité de Paris  », une or don nance
royale rend pu blic le rè gle ment or ga ni sant en un corps consti tué les
pro fes sion nels aux quels les Pa ri siens confient l’en tre tien et l’ex ploi ta‐ 
tion de leurs clos de vignes pé ri ur bains 29. L’ob jec tif est pré ci sé ment
d’of frir la ga ran tie d’un tra vail de qua li té. Quatre jurés, élus et en re‐ 
gis trés au Châ te let, ont dé sor mais la charge de vi si ter les vignes de la
ca pi tale et des ter roirs alen tour afin d’iden ti fier « les faultes et mal fa‐ 
çons qu’ilz trou ve ront avoir esté faictes en icelles  » et de les sanc‐ 
tion ner par des amendes. Cette confré rie est cer tai ne ment pla cée
dès l’ori gine sous la pro tec tion de saint Vincent, même si ce vo cable
n’ap pa raît que dans la confir ma tion des sta tuts par Charles  VIII
en  1488. Ce der nier acte pré cise en outre qu’elle est ins tal lée dans
l’église Saint- Merry de Paris. Sans doute par mi mé tisme, le maire et
les éche vins d’Amiens, en Pi car die, em boîtent le pas de leurs ho mo‐ 
logues pa ri siens à peine six mois après. En effet, le 4 jan vier 1468, ils
ac cordent aux vi gne rons amié nois un sta tut, suite à une re quête des
«  maistres et com pa gnons du mes tier des la bou riers sur le fait des
vingnes » 30. Si leur ini tia tive est cer tai ne ment ins pi rée par celle de
Paris, ils ne se contentent pas de re co pier les ar ticles pa ri siens
comme on peut le voir pour cer tains mé tiers. Au contraire, les sta tuts
pi cards s’avèrent bien plus pré cis qu’à Paris et laissent en tre voir une
hié rar chie en lien avec le degré de tech ni ci té at ten due par les pro‐ 
prié taires ur bains de vignes. Ainsi, pour tra vailler seule ment à la jour‐ 
née et à la tâche, les vi gne rons doivent payer au mé tier une somme
an nuelle dont le ver se ment confirme leur ap par te nance à la com mu ‐
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nau té pro fes sion nelle. Par contre, les sta tuts sont très exi geants dans
le cas où un vi gne ron dé sire s’oc cu per à l’année des vignes d’un bour‐ 
geois. Pour pou voir ac cep ter un tel en ga ge ment, il doit au préa lable
ac com plir un chef- d’œuvre afin d’être reçu comme maître du mé‐ 
tier 31. En outre, le texte fixe éga le ment un ca len drier des dif fé rentes
opé ra tions ef fec tuées dans les vignes au cours de l’année. Un des
points les plus in té res sants des sta tuts d’Amiens est la jus ti fi ca tion
même de la ré dac tion de ce rè gle ment qui confirme bien l’hy po thèse
liant la re con nais sance des vi gne rons à un be soin de ser vice. Le texte
in siste en effet sur le fait que le peuple d’Amiens ne doit pas être
«  frau dé ni déçu des ou vrages et la bou rages que l’on fera dans les
dites vignes », qu’il faut lut ter contre toutes sortes de « fraudes, in‐ 
con vé nients et dom mages ». Il men tionne aussi l’ar ri vée d’une main- 
d’œuvre des cam pagnes plus loin taines « qui ve nait ou vrer en la dite
ville et ban lieue, qui ne sa vait pas ou vrer, s’ef for çaient d’en tre prendre
et de faire plu sieurs la beurs dans les vignes qu’ils ne sa vaient pas
faire ». Ceci ex plique le re cours à la sur veillance de ce mé tier rè gle‐ 
men té et hié rar chi sé, et à l’exi gence même d’un chef- d’œuvre pour
pré tendre s’oc cu per d’une vigne toute l’année.

Fi na le ment, ce sont bien les sources ur baines qui do cu mentent le
mieux le vi gne ron mé dié val et son émer gence en tant que groupe
socio- professionnel. En cela, elles en font un spé cia liste que l’on peut
op po ser à un monde rural da van tage mar qué par la plu ri ac ti vi té.
Cette spé cia li sa tion à par tir des XIII -XIV   siècles n’est pas le propre
des vi gne rons : elle touche la plu part des ac ti vi tés des villes oc ci den‐ 
tales 32. Elle va de pair avec une exi gence et une sur veillance ac crues
de la qua li té des pro duc tions, une qua li té qui finit par faire la ré pu ta‐ 
tion de cer taines ag glo mé ra tions. Cette exi gence, d’abord sur la pro‐ 
duc tion ar ti sa nale, s’étend pro gres si ve ment aux vi gne rons, comme
par mi mé tisme au sein d’une so cié té en trans for ma tion. Les chan ge‐ 
ments éco no miques ont in duit une dé mo cra ti sa tion de la pos ses sion
de vignes, ré ser vée un temps à l’élite (re li gieuse, no bi liaire et bour‐ 
geoise) pour s’étendre à une grande par tie des couches so ciales, no‐ 
tam ment aux ar ti sans. Ces pro prié taires n’ont ni le temps, ni le
savoir- faire pour s’oc cu per d’une vigne et la faire fruc ti fier. Ils in ves‐ 
tissent seule ment leurs éco no mies dans un clos, pour en re ce voir un
re ve nu ou pour en consom mer le vin. Ces classes pos sé dantes ont
be soin d’une main- d’œuvre non seule ment qua li fiée mais bien iden ti ‐
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Français
Alors qu’on as so cie spon ta né ment le vi gne ron au monde rural, c’est pa ra‐ 
doxa le ment la do cu men ta tion ur baine qui nous ren seigne le mieux sur lui
pour les trois der niers siècles du Moyen Âge. Si les sources no ta riales et sei‐ 
gneu riales ne sont pas tou jours pré cises le concer nant avant le XV  siècle, les
ar chives ur baines per mettent de mieux com prendre l’émer gence d’un mé‐ 
tier re con nu, en par tie fa çon né par les exi gences de la ville. Au XIV   siècle,
les listes pro duites (de vote ou d’im po si tion) donnent à voir un groupe
socio- professionnel bien iden ti fié. Dans les dé cen nies sui vantes, les sources
nor ma tives se mul ti plient à leur sujet ainsi que les conflits sur leur temps de
tra vail. Enfin, la fin du XV  siècle voit l’ap pa ri tion de mé tiers or ga ni sés dans
plu sieurs villes. Cette lente évo lu tion ré pond à une exi gence de pro fes sion‐ 
na li sa tion de la part de ci ta dins in ves tis sant de plus en plus dans des clos
pé ri ur bains sans pro cé der eux- mêmes à leur ex ploi ta tion.

English
Al though we spon tan eously as so ci ate winegrow ers with the rural world,
sur pris ingly it is urban doc u ment a tion that tells us the most about them for
the last three cen tur ies of the Middle Ages. While not arial and sei gneur ial
sources are not al ways pre cise be fore the 15th cen tury, urban archives
provide a bet ter un der stand ing of the emer gence of a re cog nised pro fes‐ 
sion, partly shaped by the de mands of the town. In the 14th cen tury, the lists
that were pro duced (for vot ing or tax a tion pur poses) show a clearly iden ti‐ 
fied socio- professional group. In the dec ades that fol lowed, there were
more and more norm at ive sources on their sub ject, as well as con flicts over
their work ing hours. Fi nally, the end of the fif teenth cen tury saw the emer‐ 
gence of or gan ised pro fes sions in sev eral towns. This slow de vel op ment was
a re sponse to the need for pro fes sion al ism on the part of city people who
in ves ted more and more in peri- urban en clos ures without farm ing them
them selves.
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