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In tro duc tion
La pa tri mo nia li sa tion est le fait de don ner un ca rac tère pa tri mo nial à
un objet (Ga te lier 2011 1) et peut être pré sen tée comme un pro ces sus
so cio cul tu rel par le quel un es pace, un bien ou un objet (ma té riel), un
concept ou une pra tique (im ma té riel) sont trans for més en un com po‐ 
sant du pa tri moine. Quelle que soit la na ture de cet élé ment (na tu‐ 
relle, cultu relle, ...) il de vient un bien col lec tif à la fois objet de
conser va tion et enjeu de pro tec tion, éven tuel le ment de res tau ra tion.
En tant qu'hé ri tage com mun d'un groupe ou d'une col lec ti vi té, il lui
est as so cié un be soin de pro tec tion et de trans mis sion, et la po pu la‐ 
tion a un de voir de conser va tion sous peine d'une dé gra da tion ou
pire d'une dis pa ri tion. Les di men sions ju ri diques, po li tiques, éco no ‐
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miques sont na tu rel le ment pré sentes et le pro ces sus de pa tri mo nia li‐ 
sa tion re lève du temps long.

Dans le do maine vi ti vi ni cole, le ter ri toire de la vigne, le vi gnoble, sont
consti tués par les vignes ainsi que par les élé ments né ces saires à son
ex ploi ta tion (bâ ti ments, équi pe ments, ...), tout comme les ac ti vi tés
liées aux dif fé rents stades de l'éla bo ra tion des vins, ainsi que les cou‐ 
tumes, les fêtes et autres évé ne ments so ciaux qui y sont rat ta chés. Ils
forment un pa tri moine vi vant qui bouge, évo lue, en fa çon nant les
pay sages dans leur re lief, leur or ga ni sa tion (mor cel le ment ou réunion
de par celles, ré gle men ta tion). Il est éga le ment l'ex pres sion de struc‐ 
tures so ciales et cultu relles va riées ; il ra conte une his toire (l'Afrique
du Sud et son vi gnoble avec l'ar ri vée des Hu gue nots au XVII  siècle
par exemple), des tra di tions qui se pour suivent, se trans forment et
s'adaptent au quo ti dien. Le dé ve lop pe ment du tou risme y donne une
nou velle im pul sion en l'ou vrant au monde.

2

ème

Un état des lieux
Dif fé rentes ca té go ries ou di men sions de pa tri moines ma té riels sont
pré sents : pa tri moine ar chi tec tu ral (ab bayes, cel liers, ...), ar chéo lo‐ 
gique (traces de vi gnobles, am phores, ...), rural (bâ ti ments dans les
vil lages, dans le vi gnoble, ...), ur bain (mai sons de pro prié taires, de po‐ 
li tiques et de no tables). On ne sau rait ou blier d'autres types de pa tri‐ 
moine qui ont été construits par l'homme au fil des an nées et des
siècles : pa tri moine des savoir- faire (ar ti sans des ou tils, fa bri cants de
pres soirs, ton ne liers), pa tri moine des noms de par celles et dé no mi‐ 
na tions des lieux ou des vins (d'une très grande ri chesse), pa tri moine
des ap pel la tions (re con nues par les ré gle men ta tions suc ces sives dans
plu sieurs pays d'Eu rope), ...

3

Parmi les élé ments de na ture im ma té rielle, on peut évo quer les tech‐ 
niques de tra vail dans les vignes, de vi ni fi ca tion, d'éle vage aussi bien
que les tra di tions vi gne ronnes (repas de fins de ven danges, pau lée en
Bour gogne, fêtes et ma ni fes ta tions vi neuses, ....), les usages as so ciés
au folk lore du vin (qu'il soit re dé cou vert ou tout sim ple ment in ven té,
G. La fer té, O. Jac quet 2) comme nombre de confré ries vi neuses ou ba‐ 
chiques : la Confré rie des Che va liers du Tas te vin en Bour gogne (créée
en 1934), la Confré rie Saint- Etienne en Al sace (res sus ci tée en 1947), la
Ju rade de Saint- Emilion (re cons ti tuée en 1948) ... Nombre de ces as ‐
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so cia tions ont (re)vu le jour et sont sus ci tées voire to ta le ment in ven‐ 
tées mais tou jours sou te nues par des pro fes sion nels et des ama teurs
de vin avec pour objet la pro mo tion des vins de la ré gion qu’elles re‐ 
pré sentent. Les confré ries ac tuelles datent toutes du XX siècle (et
en par ti cu lier de sa se conde moi tié) même si cer taines peuvent jus ti‐ 
fier d'ori gines très an ciennes. Elles se donnent des noms fai sant ré fé‐ 
rence à l’an cien temps ou au vieux fran çais : com pa gnons, che va liers,
gous tiers, tas teurs ...

ème 

La dé marche de re con nais sance de ce pa tri moine est de na ture so‐ 
cio cul tu relle ; au delà du fait qu'elle im plique l'en ga ge ment de toute la
po pu la tion concer née, di rec te ment ou in di rec te ment, elle com mence
par l'ini tia tive d'un in di vi du ou d'un groupe d'in di vi dus, ap puyés par
une po pu la tion lo cale voire ré gio nale. Les res pon sables des col lec ti vi‐ 
tés ter ri to riales et les po li tiques sont in con tour nables dans la pré pa‐ 
ra tion du dos sier. L'élé ment re te nu est issu d'une sé lec tion de biens
ou de cou tumes qui ont per du ré pen dant de nom breuses an nées
voire des siècles ; il leur est re con nu une place par ti cu lière ou es sen‐ 
tielle dans la vie quo ti dienne, même si la po pu la tion lo cale n'en a pas
une par faite conscience. La dé marche né ces site des re cherches ap‐ 
pro fon dies avec un tra vail sur les ar chives (pri vées et pu bliques), elle
mo bi lise les ou tils et mé thodes d'ana lyse des his to riens, eth no logues,
an thro po logues, ar chéo logues, géo graphes, éco no mistes ...

5

Pour ce qui est des biens ma té riels, c'est gé né ra le ment la po pu la tion
lo cale qui dé cide après un long et mi nu tieux tra vail d'ana lyse et de
ré flexion, quels sont les biens et ob jets qui ont une his toire, une si‐ 
gni fi ca tion re con nue dans le temps long, les biens qui font par tie du
quo ti dien et qui font l'"âme" de la lo ca li té. Pour les élé ments im ma té‐ 
riels, ils peuvent re le ver d'ini tia tives lo cales ou ré gio nales, mais aussi
na tio nales voire mul ti na tio nales. Dans ce der nier cas, on peut évo‐ 
quer "La diète mé di ter ra néenne" ins crite en 2013 sur la liste re pré‐ 
sen ta tive du pa tri moine cultu rel im ma té riel de l’hu ma ni té et pré sen‐ 
tée par Chypre, la Croa tie, l'Es pagne, la Grèce, l'Ita lie, le Maroc et le
Por tu gal.
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Les dis po si tifs de pro tec tion, de
pré ser va tion et de la bel li sa tion
En France, la mul ti pli ci té des dis po si tifs de pro tec tion et de pré ser va‐ 
tion re la tifs à dif fé rentes échelles ter ri to riales et à dif fé rentes ca té go‐ 
ries de pa tri moine rend com plexe le choix du mode de pro tec tion. M.
Prats 3(2014) en four nit un riche ex po sé à tra vers un mi nu tieux ba‐ 
layage his to rique. En outre, la re con nais sance est faite à dif fé rentes
échelles, des élé ments de pa tri moine sont "re con nus" ou "iden ti fiés"
au ni veau local, ré gio nal, na tio nal voire in ter na tio nal / mon dial.
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Loi 1930 - La pro tec tion passe gé né ra le ment par des dis po si tifs lé gis‐ 
la tifs, ré gle men taires, .... En France, plu sieurs sont dis po nibles, ré ca‐ 
pi tu lés et ana ly sés par M. Prats (2014). Parmi ces pos si bi li tés, il faut
noter en par ti cu lier la loi du 2 mai 1930 (JO du 4 mai 1930) qui
concerne les as pects pay sages des vi gnobles et dis tingue les sites ins‐ 
crits des sites clas sés. Cette loi (com plé tée de puis en 1957) a pour
objet de conser ver et de pro té ger des mo nu ments na tu rels et des
sites de ca rac tère ar tis tique, his to rique, scien ti fique, lé gen daire ou
pit to resque. Dans ce cadre, de nom breux vi gnobles sont re con nus
pour leur va leur pay sa gère et sont pro té gés au titre des sites clas sés :
la côte mé ri dio nale de Beaune (1992), Château- Chalon dans le Jura
(2006), les co teaux de Tain l'Er mi tage (2013), les abords de la Roche
de So lu tré (2013), le vi gnoble de Pa tri mo nio en Corse (2014). On peut
men tion ner le pro jet de faire clas ser la Côte de Nuits dans le pro lon‐ 
ge ment du clas se ment des "cli mats" de Bour gogne au Pa tri moine
mon dial en juillet 2015.

8

Le Label UNES CO - 1972 - La re con nais sance d'un bien par l'UNES CO
re pose sur la Conven tion du Pa tri moine mon dial concer nant la pro‐ 
tec tion du pa tri moine mon dial, cultu rel et na tu rel, éla bo rée et adop‐ 
tée par la Confé rence gé né rale de l'UNES CO le 16 no vembre 1972. Par
cette conven tion, les Etats s'en gagent à pro té ger sur leur ter ri toire
les mo nu ments et les sites re con nus d'une va leur telle que leur sau‐ 
ve garde concerne l'hu ma ni té dans son en semble. Le concept de pay‐ 
sage cultu rel, sou te nu par l'ICO MOS (In ter na tio nal Coun cil for Mo nu‐ 
ments and Sites) est re con nu par le co mi té du pa tri moine mon dial en
1994 en tant que "œuvre conju guée de l'homme et de la na ture". Les
pay sages vi ti coles en sont une di men sion ; iden ti fiés et pré ser vés
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dans leur di ver si té à tra vers le monde, ceux qui sont re te nus ex‐ 
priment "la longue et in time re la tion des peuples avec leur en vi ron‐ 
ne ment" (Prats, 2014). Plu sieurs ca té go ries sont dis tin guées, dont
ceux qui sont consi dé rés comme "évo lu tifs et vi vants" et dont les
fonc tions ont abou ti à la créa tion d'un cadre de vie et de tra vail, re‐ 
pré sen ta tif d'une culture et en har mo nie avec l'en vi ron ne ment et les
hommes qui l'ont créé ou qui contri buent à l'en tre te nir.

Une large va rié té de biens, ma té riels ou im ma té riels, na tu rels ou
cultu rels, dis po sant d'un lien di rect ou in di rect avec le do maine vi ti vi‐ 
ni cole sont au jour d'hui ins crits sur la liste du Pa tri moine Mon dial. Ils
consti tuent un effet de dé mons tra tion puis d'ému la tion. On peut ici
évo quer quelques dos siers en ga gés ou en pro jets mais pas en core
suf fi sam ment étayés concer nant des vi gnobles (Rioja en Es pagne au
dos sier déjà bien avan cé, Al sace en France avec une an nonce le 17
juillet 2015, le vi gnoble du San cer rois avec une dé ci sion du conseil
mu ni ci pal du 9 oc tobre 2015, ...), des cou tumes (le Biou du Jura), ... A
noter éga le ment le pro jet du Conseil des Grands Crus clas sés de de‐ 
man der l'ins crip tion du Clas se ment de 1855 au pa tri moine fran çais,
puis au pa tri moine mon dial de l’Unes co, ceci à l'oc ca sion de la cé lé‐ 
bra tion des 160 ans du clas se ment des crus de Bor deaux en 1855.
L'évé ne ment a eu lieu le 20 avril 2015, à l’in vi ta tion de Laurent Fa bius,
alors Mi nistre des Af faires étran gères, le pre mier à pro mou voir les
vins fran çais à tra vers le monde. Ce pen dant, des ré ti cences et les
craintes de voir se figer ce clas se ment ont fait aban don ner ce pro jet
(jan vier 2016) du fait que se crè te ment, cer tains châ teaux ai me raient
chan ger de rang alors qu'of fi ciel le ment, il n'a ja mais été ques tion de
tou cher à ce qui est presque une icône.
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La loi Pay sage - 1993 - A traves la charte pay sa gère, la loi offre un
outil d’aide à la dé ci sion pre nant la forme d’un contrat moral entre les
dif fé rents ac teurs d’un ter ri toire. Une dé marche vo lon taire per met de
mieux connaître les pay sages d’un ter ri toire et de dé ve lop per un pro‐ 
jet de pro tec tion, de va lo ri sa tion et de res tau ra tion du pa tri moine
pay sa ger dans le cadre d'une stra té gie et d'un pro gramme. Dans les
Côtes du Rhône, de puis de nom breuses an nées, le syn di cat gé né ral
des vi gne rons et l’en semble des vi gne rons s’at tachent à dé fendre
leurs ap pel la tions, no tam ment sur le plan fon cier, en veillant à une
pro tec tion de leurs ter roirs. Ils ont ini tié en 2014 une dé marche vi‐ 
sant à as su rer la connais sance, la ges tion et la va lo ri sa tion des AOC
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tant sur le plan en vi ron ne men tal que pay sa ger. Ce pro jet in ter dé par‐ 
te men tal (en ga ge ment de 6 dé par te ments) a abou ti à la si gna ture de
la Charte de va lo ri sa tion pay sa gère (2 juillet 2015, à Sé gu ret, Vau‐ 
cluse), à une mo bi li sa tion des vi gne rons, des col lec ti vi tés et or ga‐ 
nismes de l’ap pel la tion au tour d’en ga ge ments en fa veurs des pay‐ 
sages et de l’en vi ron ne ment rho da niens. L'ob jec tif est d’as su rer la pé‐ 
ren ni té de l’ap pel la tion Côtes- du-Rhône ainsi que l’image et la no to‐ 
rié té de ses vins.

La conven tion eu ro péenne du pay sage - Le 19 juillet 2000, le Conseil
de l'Eu rope a adop té la Conven tion Eu ro péenne des Pay sages (si gna‐ 
ture à Flo rence en Oc tobre 2000) qui est la "pre mière spé ci fi que ment
et ex clu si ve ment consa crée à la pro tec tion, à la ges tion, et à l'amé na‐ 
ge ment de tous les pay sages eu ro péens ainsi qu’à l’or ga ni sa tion d’une
co opé ra tion eu ro péenne dans ce do maine" ; elle re con nait le concept
de pay sage et de pay sage cultu rel (ex cep tion nel ou non) dans une op‐ 
tique de dé ve lop pe ment du rable, son im por tance pour la qua li té de
vie des po pu la tions et sa contri bu tion à la for ma tion des cultures lo‐ 
cales.
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De puis 2000, la créa tion du Ré seau des Grands Sites de France (GSF)
a per mis de ras sem bler des pay sages ex cep tion nels, re mar quables
par leurs qua li tés pay sa gères, na tu relles et cultu relles, re con nus de
tous et fra giles. Ils sont pro té gés et gérés selon les va leurs du dé ve‐ 
lop pe ment du rable et le ré seau réunit les or ga nismes ges tion naires
en charge de la res tau ra tion, pré ser va tion et va lo ri sa tion de ces ter ri‐ 
toires. Le pro jet aide à as su rer la pé ren ni té et la mise en va leur du
site dans toute sa di ver si té. Le site de So lu tré Pouilly- Vergisson dont
une par tie est consti tuée d'un vi gnoble, a été la bel li sé en 2013. La
par ti ci pa tion au ré seau in cite à amé lio rer la qua li té de la vi site (ac‐ 
cueil, sta tion ne ments, cir cuits, in for ma tion, ani ma tions) dans le res‐ 
pect du site, et à fa vo ri ser le dé ve lop pe ment socio- économique local
dans le res pect des ha bi tants.

13

La Charte In ter na tio nale de Fon te vraud 4 (dé cembre 2003 5) a été éla‐ 
bo rée sous la double im pul sion de l’In ter pro fes sion In ter Loire et de la
« Mis sion du Val de Loire » à la suite de deux évé ne ments ma jeurs :
l’ins crip tion sur la liste du pa tri moine mon dial par l’UNES CO de la ré‐ 
gion Val de Loire en 2000 et le col loque in ter na tio nal de Fon te vraud
« Pay sages de vignes et de vins » tenu en juillet 2003. De puis, l’adhé ‐
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sion à la Charte per met l’accès au Ré seau d’ex cel lence In ter na tio nal
des Pay sages Vi ti coles 6 et en traîne l’uti li sa tion de la marque ma té ria‐ 
li sée par un em blème. Ont été re con nus : le Val de Loire, le vil lage de
Château- Chalon (6 fé vrier 2006), la Côte mé ri dio nale de Beaune (17
no vembre 2009), La vaux (Suisse, sep tembre 2007), les Cos tières de
Nîmes (26 mars 2009), Brouilly et la Côte de Brouilly (26 mars 2009,
24 sep tembre 2011), Grand Pic Saint- Loup (4 juin 2015). Plu sieurs sites
et vi gnobles re le vant de cette re con nais sance sont en cours d’adhé‐ 
sion, aussi bien en France (les vi gnobles de Gi gon das, Vac quey ras et
Baumes de Ve nise au tour des Den telles de Mont mi rail, la Cham pagne)
qu'à l'étran ger.

Il est à men tion ner la pos si bi li té pour les Syn di cats de Dé fense des
Ap pel la tions d'Ori gine Contrô lées (loi du 2 juillet 1990) de sai sir l'au‐ 
to ri té ad mi nis tra tive com pé tente, s'ils es timent qu’un pro jet peut
por ter at teinte à l'aire et aux condi tions de pro duc tion, à la qua li té ou
à l'image du pro duit de l’ap pel la tion. Cette pro cé dure peut concer ner
le conte nu d'un do cu ment d'amé na ge ment ou d'ur ba nisme en cours
d'éla bo ra tion, un pro jet d'équi pe ment, de construc tion, d'ex ploi ta tion
du sol ou du sous- sol, d'im plan ta tion d'ac ti vi tés éco no miques. C’est
un outil in té res sant, à condi tion de s'ap puyer sur une dy na mique de
pro tec tion ini tiée préa la ble ment par les ac teurs vi ti coles et re layée
par les col lec ti vi tés ter ri to riales.

15

Un der nier dis po si tif mé rite d'être men tion né, ins tau ré à l'ori gine par
la loi de dé cen tra li sa tion du 7 jan vier 1983 avec une ex ten sion par la
loi «  pay sages  » du 8 jan vier 1993 : la Zone de Pro tec tion du Pa tri‐ 
moine Ar chi tec tu ral, Ur bain et Pay sa ger (ZP PAUP, ar ticle L642 du
Code du pa tri moine de puis le 24 fé vrier 2004). Ayant pour objet d'as‐ 
su rer la pro tec tion du pa tri moine pay sa ger et ur bain et de mettre en
va leur des quar tiers et sites à pro té ger pour des mo tifs d’ordre es thé‐ 
tique ou his to rique, ces zones ont été rem pla cées par les Aires de
mise en Va leur de l'Ar chi tec ture et du Pa tri moine - AVAP 7 (12 juillet
2010). C'est grâce à de tels dis po si tifs que cer taines construc tions
(bâ ti ments pro fes sion nels, han gars, éo liennes pri vées, ...) sont in ter‐ 
dites ou sou mises à contraintes afin d'évi ter / li mi ter les pol lu tions
vi suelles. Les pay sages vi ti coles sont lar ge ment concer nés, sur tout
après un clas se ment au pa tri moine.
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Les im pacts des la bel li sa tions et
les plans de ges tion
Les la bel li sa tions ont des im pacts mul tiples (en vi ron ne men taux, or‐ 
ga ni sa tion nels, fi nan ciers, ...) et les as pects éco no miques res tent lar‐ 
ge ment pré sents, tout objet pa tri mo nial de ve nant à la fois un bien
pu blic glo bal (Kaul et al. 1999 8) et un bien sin gu lier (Kar pik 2007 9), un
pro duit dont le fonc tion ne ment dé roge aux prin cipes du mar ché
concur ren tiel. Au jourd’hui, l’essor du tou risme cultu rel ren force en‐ 
core l’ap pé tit pour le pa tri moine tan dis que l’ex ten sion de la sphère
pa tri mo niale ap pelle de nou velles res sources pour sa ges tion et une «
réuti li sa tion quasi- systématique » (Mar cotte et al. 2010 10). D'autres
études ont été me nées à l'ini tia tive du Pa tri moine Mon dial. Cer taines
ont tenté de prendre en compte des cri tères ar tis tiques, sym bo liques,
his to riques ou es thé tiques dans le but d’in té grer des as pects dif fi ci le‐ 
ment me su rables, comme les consé quences d’une ré gé né ra tion du
site, le dé ve lop pe ment de par te na riats lo caux, une aug men ta tion des
res sources dis po nibles, des ef fets sur l’édu ca tion sco laire, un ren for‐ 
ce ment du ca pi tal so cial et de la co hé sion col lec tive.

17

Les chiffres cou ram ment four nis, de 20 à 50% d'aug men ta tion de la
fré quen ta tion d'un site à la suite d'une ins crip tion au Pa tri moine
Mon dial sont sou vent des es ti ma tions "à la louche" sans doute sur es‐ 
ti mées. L'ac crois se ment de la re nom mée in ter na tio nale et l'exis tence
d'un pu blic adepte des vi sites des lieux et biens ins crits est peu
contes table. De dif fé rentes pu bli ca tions, il res sort qu'une ins crip tion
ou une la bel li sa tion n'est pas une manne. Les ef fets dé pendent plus
par ti cu liè re ment des ac tions de pro mo tion du site, de la dy na mique
de l'offre et de la po li tique tou ris tiques, de l'en ga ge ment de la po pu‐ 
la tion ... ce qui in duit des re tom bées contras tées selon la na ture du
site (mo nu ment, pay sage, ...). Il semble in utile de s'at tendre à une ex‐ 
plo sion de la fré quen ta tion tou ris tique, mais une im pul sion peut être
don née. Une ins crip tion est certes une source de no to rié té (ni veau de
connais sance qu'un in di vi du a d'une en tre prise, d'une marque, d'un
pro duit, d'un lieu) et peut in ci ter des tour- operators à faire fi gu rer de
tels sites sur les cir cuits de vi sites pro po sés à leur clien tèle. Une maî‐ 
trise des flux tou ris tiques peut alors s'avé rer in dis pen sable ; les vi‐
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gne rons ver raient mal les lâ chers de tou ristes dans les rangs de leurs
vignes !

Si une ins crip tion ou une la bel li sa tion re pré sente la re con nais sance
(éven tuel le ment mon diale) du bien, des re tom bées sont at ten dues
dans des do maines connexes, comme par exemple des pro tec tions.
Pour les vi gnobles, les pré oc cu pa tions nou velles et ré centes sont ap‐ 
pa rues au fil des an nées avec des pol lu tions vi suelles ; les pro jets
d'im plan ta tion de champs d'éo liennes viennent per tur ber les dos siers
de de mande d'ins crip tion en rai son d'un im pact pay sa ger et vi suel.
L'exis tant est ex pli ci te ment men tion né dans les rap ports d'ICO MOS
pour les dos siers pré sen tés par la Bour gogne et la Cham pagne pour la
cam pagne 2015. Des mises en garde et re com man da tions de li mi ta‐ 
tion voire d'in ter dic tion font par tie in té grante des avis remis aux por‐ 
teurs des dos siers avant la dé ci sion d'ins crip tion. Au delà des ré‐ 
serves émises, il ap pa rait qu'un dé ve lop pe ment des parcs éo liens au
voi si nage des sites clas sés re met trait en cause l'ins crip tion et pour‐ 
rait aller jus qu'à une dés ins crip tion. Les res pon sables po li tiques sont
ame nés à faire preuve de la plus grande pru dence dans la pré pa ra tion
du Sché ma Ré gio nal de l'Eo lien (SRE). Veillons à la bonne im plan ta‐ 
tion des hé lices !
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Un autre do maine de pro tec tion est celui du fon cier. Le dé ve lop pe‐ 
ment ur bain, mais aussi celui des vil lages, a em pié té sur les es paces
pé ri phé riques avec des zones in dus trielles, ar ti sa nales, com mer ciales,
ré si den tielles, de loi sirs et a re pous sé les uti li sa tions agri coles des
terres. Les zones vi ti coles (et ar bo ri coles) ont ré sis té avec plus ou
moins de force en rai son du ca rac tère pé renne des plantes et/ou de
leur ca pa ci té à gé né rer des re ve nus voire des rentes qui per mettent
de lut ter ef fi ca ce ment contre des usages plus ré mu né ra teurs des
terres. Dans les zones de très forte pres sion fon cière, lorsque les re‐ 
ve nus vi ti coles sont ap pa rus comme trop faibles par rap port aux prix
des ter rains af fec tés à ces nou velles uti li sa tions (cas de la pro duc tion
de vins de qua li té cou rante par exemple), la vigne a dis pa ru.
L'exemple du Languedoc- Roussillon avec les villes de Mont pel lier et
de Per pi gnan est une ex cel lente illus tra tion de ce phé no mène. La si‐ 
tua tion est à l'op po sé dans cer tains vil lages de Bour gogne ou d'Al sace
pour les quels une po li tique de den si fi ca tion de l'ha bi tat a dû être dé‐ 
ve lop pée. Un nou vel avan tage de cette ré sis tance à l'es sor ur bain (ou
à son dé pla ce ment) est celui d'ac cor der aux po pu la tions des "cein ‐
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tures vertes" qui par ti cipent au contrôle de la crois sance des ag glo‐ 
mé ra tions et à la conser va tion des vi gnobles. Le clas se ment ou la la‐ 
bel li sa tion d'un site vi ti cole de vient un rem part sup plé men taire et re‐ 
dou ta ble ment ef fi cace contre le dé ve lop pe ment de cer taines formes
d'es paces éco no miques.

Ce pen dant, une par tie des pa tri moines en lien avec le vin et les vi‐
gnobles ne sont pas pro té gés au ni veau in ter na tio nal. Si la re con nais‐ 
sance des in di ca tions géo gra phiques est ha bi tuelle (vin at ta ché à son
lieu de pro duc tion, es pace non re pro duc tible), il n'en va pas de même
pour cer tains termes tels que "clos", "do maines", "châ teau"... dont l'uti‐ 
li sa tion est lor gnée par les wi ne ries amé ri caines car por teuses et ven‐ 
deuses. Ils se raient l'ob jet d'une par tie des né go cia tions lan cées en
juillet 2013 et des dis cus sions entre l'Eu rope et les Etats- Unis, dans le
cadre du par te na riat trans at lan tique de com merce et d'in ves tis se‐ 
ment (PTCI ; TTIP Trans at lan tique Trade and In vest ment Part ner ship)
connu aussi sous le nom de trai té de libre- échange trans at lan tique
(TAFTA Trans At lan tic Free Trade Agree ment). Cet ac cord com mer cial
pré voit la créa tion d'une zone de libre- échange trans at lan tique sou‐ 
vent ap pe lée grand mar ché trans at lan tique, et le vin fait par tie des
pro duits sen sibles.
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Tou te fois, la pro tec tion des in di ca tions géo gra phiques, long temps
propre aux vi gnobles eu ro péens, s'est dif fu sée aux USA avec la créa‐ 
tion des AVA (Ame ri can Vi ti cul tu ral Area), zones vi ti coles aux par ti cu‐ 
la ri tés géo gra phiques spé ci fiques et dont les li mites sont pré ci sé ment
dé fi nies par l'Al co hol and To bac co Tax and Trade Bu reau (TTB) du gou‐ 
ver ne ment amé ri cain (Au gus ta dans le Mis sou ri, pre mière AVA re con‐ 
nue le 20 juin 1980). Pour ce qui est de la Chine, le pre mier cer ti fi cat
d'ori gine dé li vré par le gou ver ne ment chi nois, le Pro tec ted Eco Ori gin
of Pro ducts (PEOP) est déjà mis en place pour les pro duits agroa li‐ 
men taires chi nois, label qui de vrait être pro po sé aux vins fran çais. Si
les bou teilles de vins fran çais bé né fi cient de ce cer ti fi cat, c'est que
leur contre fa çon en Chine "est une pro blé ma tique qui per siste, mal gré
tous les ef forts gou ver ne men taux".
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Les vi gnobles ont na tu rel le ment une double fonc tion : ils sont à la fois
es pace de tra vail pour les vi gne rons et avec le dé ve lop pe ment du tou‐ 
risme, ils sont de ve nus des es paces ré créa tifs et de dé cou verte pour
le pu blic. L'ob jec tif de pro tec tion de vient une pré oc cu pa tion ma jeure
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qui im plique la ges tion des accès aux sites et des flux tou ris tiques.
L'in té rêt de plus en plus grand des vi si teurs pour les sites Pa tri moine
mon dial a fait évo luer les exi gences de l'UNES CO dans les dos siers de
de mande de clas se ment. Les in for ma tions concer nant le plan de ges‐ 
tion (la feuille de route) font par tie in té grante des do cu ments à re‐ 
mettre et sou mettre à l'ex per tise. Le plan men tionne en par ti cu lier
les ac tions à mettre en place (en tre tien des sites, bâ ti ments, modes
d'ac cès, mise en place et main tien d'une si gna lé tique, ...) et veille à as‐ 
su rer la qua li té de l'ac cueil des vi si teurs. Une fois le clas se ment ac‐ 
quis, de nou velles tâches doivent être réa li sées, entre autres afin de
sus ci ter et en cou ra ger les ac tions sus cep tibles de contri buer à la
pro tec tion et à la va lo ri sa tion du site. Par ailleurs, la pré pa ra tion des
rap ports né ces si tés par les contrôles de l'UNES CO est pré vue afin
d'as su rer le main tien du site sur la liste du pa tri moine mon dial et
d'évi ter le dé clas se ment : c'est l'ob jet de la "clause de re voyure".

Va lo ri sa tion et œno tou risme
Une re con nais sance et une la bel li sa tion d'un site n'as sure pas au to‐ 
ma ti que ment sa pé ren ni té. La pro tec tion et l'en tre tien de sites la bel‐ 
li sés né ces sitent le tra vail et l'éner gie d'une po pu la tion mais très sou‐ 
vent aussi des res sources fi nan cières. C'est ainsi que des pro ces sus
de va lo ri sa tion ont été mis en place. La va lo ri sa tion (pro ces sus des ti‐ 
né à amé lio rer la va leur de l'ob jet ou du bien consi dé ré) peut être ap‐ 
pré hen dée de dif fé rentes fa çons : par le pa tri moine et l'œ no tou risme
pour les pay sages vi ti coles, par les ter roirs pour les ter ri toires vi ti‐ 
coles, par la qua li té des pro duits pour les terres vi ti coles (Bour don,
Pi che ry 2010 11. Dans le cas des vi gnobles, elle passe par la mo bi li sa‐ 
tion d'un hé ri tage vi ti cul tu rel construit du rant plu sieurs siècles de
culture. Un bien re con nu comme élé ment de pa tri moine de vient,
pour les po pu la tions voire l'hu ma ni té, du ca pi tal na tu rel et/ou cultu‐ 
rel dont la va leur peut être ap pré ciée à tra vers plu sieurs cri tères. D.
Thros by (2015) 12 pro pose de nom breuses di men sions et conte nus
dans le cadre d'une ré flexion sur les ac tifs éco no miques et cultu rels
des ter roirs as so ciée à un mo dèle de dé ve lop pe ment hu main et
cultu rel avec une double di men sion fa mi liale et du rable. Ces dif fé‐ 
rents élé ments (es thé tique, sym bo lique, his to rique, so cial, scien ti‐ 
fique, édu ca tif et de trans mis sion) ont vo ca tion à être re te nus dans la
pré sen ta tion des ter ri toires et dans la mise en œuvre de stra té gies de
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va lo ri sa tion pour at ti rer les vi si teurs lo caux aussi bien que les tou‐ 
ristes na tio naux et in ter na tio naux (Pi che ry, 2016 13). Après la pé riode
d'in ven taire (tra vaux des his to riens, ar chéo logues, eth no logues, ...)
vient le temps de la pro tec tion, de la dif fu sion et de la trans mis sion
des dif fé rents conte nus des pa tri moines vi ti coles.

Un moyen par ti cu liè re ment re te nu, ap pa ru à par tir des an nées 90
avec le tou risme d'agré ment, est l'œ no tou risme dans sa double di‐ 
men sion œno lo gique et cultu relle à la quelle est venu s'as so cier au‐ 
jour d'hui le tou risme gas tro no mique. Dé fi ni comme l’en semble des
pres ta tions re la tives aux sé jours tou ris tiques dans des ré gions vi ti‐ 
coles, il per met la dé cou verte conjointe du vin, des pro duits gas tro‐ 
no miques, des ter roirs, des tech niques, des tra di tions, des hommes
et de leur en vi ron ne ment sur le ter ri toire où ils se si tuent. Les routes
des vins jouent un rôle non né gli geable. En France, les pion niers ont
été les Bour gui gnons avec le pro jet dès 1937 de créa tion de la Route
des Grands Crus suivi près de 20 ans plus tard par l'Al sace et l'inau‐ 
gu ra tion de la Route des Vins en mai 1953 (Pi che ry 2016). Ces
exemples ont été re pris en Eu rope, Etats- Unis, Aus tra lie ... Un
exemple ori gi nal et in ter na tio nal mé rite d'être men tion né : le Black
Sea Wine Ne ck lace ou route de la Mer Noire. Dès 1993, une agence de
tou risme d’Ukraine (Mode tra vel ope ra tor) a conçu le pro jet de créer
une route cultu relle trans fron ta lière au tour de la Mer Noire à par tir
du constat que tous les pays du pour tour de cette mer avaient un lien
his to rique et cultu rel com mun : la vigne et le vin. Ce pro jet de vien dra
en 2008 «l’ini tia tive de Kiev» et la réunion de ces pays pren dra le nom
de Wine Culture Tou rism Ex change (WCTE) avec une offre de cir cuits
rou tiers ou de croi sières per met tant de vi si ter des vi gnobles. Cinq
Etats ont lancé le pro jet (Ar mé nie, Azer baïd jan, Géor gie, Mol da vie,
Ukraine) sui vis en suite par la Grèce, la Tur quie, la Rou ma nie, la Bul‐ 
ga rie, la Ser bie, la Croa tie, la Ma cé doine et la Bosnie- Herzégovine.
Ces pays qui bordent la Mer Noire ont un long passé vi ti vi ni cole (plus
de 25 siècles) dont les sources sont dé crites déjà dans la Bible avec
Noé qui, échoué sur le mont Ara rat, est cré di té de la re nais sance de la
vigne et du vin.
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Au delà de ces routes, les pro fes sion nels ont dû in té grer le fait que
pour de nom breux tou ristes, la di men sion sen so rielle est de ve nue
im por tante ; ils sont de plus en plus à la re cherche d'une dé cou verte,
d'une ex pé rience, d'une émo tion (Bensa, Pi che ry 2013 14) qu'ils
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peuvent trou ver dans le do maine du vin pour peu que les vi gne rons et
res pon sables de do maines fassent le geste et l'ef fort d'al ler au de vant
d'eux en leur pro po sant de ma nière lu dique et de grande qua li té pro‐ 
fes sion nelle un lieu, un pro duit, un savoir- faire, une culture, un pa tri‐ 
moine... Mais il ne faut pas né gli ger la pos si bi li té d'ef fets per vers à la
suite de l'ab sence de mai trise d'un trop grand nombre de vi si teurs ou
de de mandes comme le vivent ou l'ont vécu le Pié mont (ins crip tion
Pa tri moine Mon dial en 2014) ou la Napa Val ley (fête na tio nale du 4
juillet 2015) ou en core la crainte de dé gra da tions au sein des vi‐ 
gnobles (Pi che ry, 2016). La ges tion des flux tou ris tiques est là pour
échap per à la mise en dan ger de la na ture et pour évi ter d'avoir à en‐ 
vi sa ger une li mi ta tion "vo lon taire" des ca pa ci tés d'ac cueil. En outre,
cer tains pay sages, mal gré leurs spé ci fi ci tés, leur forte ori gi na li té due
au re lief ont beau coup de mal à as su rer leur va lo ri sa tion mal gré une
ins crip tion à l'UNES CO (cf le Cin que terre). A ce stade de la ré flexion,
il peut être utile de rap pe ler que le concept de pa tri moine a une
grande proxi mi té avec celui de dé ve lop pe ment du rable qui as sure les
be soins de la gé né ra tion ac tuelle sans com pro mettre la ca pa ci té des
gé né ra tions fu tures à sa tis faire leurs propres be soins 15. Le pa tri‐ 
moine nous est confié et nous de vons le trans mettre à nos des cen‐ 
dants ; les ac ti vi tés œno tou ris tiques ne peuvent pas échap per à l'obli‐ 
ga tion de pré ser va tion des biens et des cou tumes.

Des stra té gies ter ri to riales de va lo ri sa tion ap pa raissent avec le pas‐ 
sage d'une di men sion pro duits (routes des vins, évé ne ments de pro‐ 
mo tion, pro duits pré sen tés par les of fices de tou risme) à une nou velle
di men sion, celle des ré seaux qui se met en place à tra vers des grou‐ 
pe ment d'ac teurs. Au delà du ré seau fran çais Vi gnobles et dé cou‐ 
vertes, il s'agit de VI TOUR le ré seau eu ro péen des vi gnobles du pa tri‐ 
moine mon dial de l’UNES CO, de Re ce vin le Ré seau Eu ro péen des
Villes du Vin. Leur ob jec tif est de rap pro cher des cités ou lieux qui
dé pendent éco no mi que ment et for te ment de la vi ti cul ture, si tués
dans des zones pro té gées par leurs ap pel la tions d’ori gines. Ils
tiennent à pro mou voir les pro duits issus d'un ter roir mar qué par une
forte iden ti té cultu rale et cultu relle, à en as su rer la vi si bi li té au delà
de leurs fron tières ré gio nales et na tio nales.
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Conclu sions
Le pa tri moine et la va lo ri sa tion des ter ri toires de la vigne et du vin ne
peuvent pas échap per au be soin de pro mo tion ; s'il re lève des au to ri‐ 
tés lo cales et ter ri to riales (pro fes sion vi ti vi ni cole, Of fices de tou‐ 
risme, res pon sables po li tiques et ter ri to riaux), d'autres in ter lo cu teurs
ont un rôle ma jeur à jouer. L'in té rêt pour l'œ no tou risme est réel en
France qui dis pose de l'un des plus vastes vi gnobles (3  pays en
2015 après l'Es pagne et la Chine avec 786.000 ha) et qui est l'une des
plus im por tantes des ti na tions tou ris tiques (plus de 84 mil lions de
tou ristes en 2015). C'est ré cem ment que trois si gnaux ont été don nés
au ni veau na tio nal. La dé ci sion (avril 2014) de rat ta cher le tou risme au
Mi nis tère des Af faires Etran gères et du Dé ve lop pe ment In ter na tio nal
(MADI) ré vèle la prise de conscience des po li tiques pour l'ap port des
vi si teurs étran gers en ma tière cultu relle et éco no mique. La mise en
ligne (oc tobre 2015) du do cu ment "Pôles d'ex cel lence tou ris tique : 18
me sures en fa veur du dé ve lop pe ment de l'œ no tou risme et de sa pro‐ 
mo tion à l'in ter na tio nal" 16 en est un autre. L'in for ma tion et le faire
sa voir sont des élé ments in dis pen sables et les moyens pour le pu blic
de se ren sei gner de viennent ac ces sibles sous de mul tiples formes et
en de nom breux lieux (blogs, ré seaux so ciaux, ap pli ca tions pour té lé‐ 
phones por tables, ...).
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ème

Une troi sième illus tra tion de l'in té rêt porté à l'œ no tou risme est le
lan ce ment (9 fé vrier 2016) du por tail In ter net Visit French Wine 17 sur
le site du Mi nis tère des Af faires Etran gères, dans le but de pro mou‐ 
voir au près des étran gers l'œ no tou risme fran çais et de doper les vi‐ 
sites de vi gnobles et de caves. Au delà de ces si gnaux, le site "Wine
tou rism in France" 18 dé fend avec beau coup de sé rieux et d'in for ma‐ 
tions par ti cu liè re ment per ti nentes les sites et les évé ne ments pro po‐ 
sés sur l'en semble des ter ri toires de vins en France. La créa tion
d'évé ne ments oc ca sion nels ou re nou ve lés avec les pos si bi li tés d'ac‐ 
com pa gne ment de la part du Conseil Su pé rieur de l'Œ no tou risme té‐ 
moignent de la ri chesse des in no va tions et op por tu ni tés of fertes pour
ac cueillir vi si teurs et tou ristes dans des ré gions vi ti vi ni coles dont les
atouts na tu rels et hu mains sont d'une très grande di ver si té à tra vers
les vi gnobles.
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