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Introduction
Une patrimonialisation par des acteurs extérieurs au monde vitivinicole
Beaune et ses forces vives au service d’un projet de territoire : « l’inscription
des Climats »

In tro duc tion
Cette com mu ni ca tion a pour pro pos de pré sen ter le rôle de Beaune
dans la dé fi ni tion et la va lo ri sa tion de la culture et de l’iden ti té vi ti‐ 
coles bour gui gnonnes tout au long du XX siècle et jusqu’à au jourd’hui
et de com prendre com ment Beaune a par ti ci pé à la pa tri mo nia li sa‐ 
tion du vi gnoble bour gui gnon.

1

e 

En ce début de XXI  siècle, l’en goue ment pour le fait pa tri mo nial ne
se dé ment pas. Un objet de vient pa tri mo nial parce qu’il pos sède du
sens pour une com mu nau té ; son exis tence est le sym bole d’une his‐ 
toire, d’une mé moire col lec tive ou de va leurs par ta gées par un
groupe hu main. Di verses mo ti va tions animent les ac teurs d’une pa tri‐ 
mo nia li sa tion : les mo ti va tions pu re ment pa tri mo niales et de conser‐ 
va tion, les mo ti va tions po li tiques, liées par exemple à la construc tion
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Vue de Beaune

Cré dits pho tos : photo de l’au teur.

d’une iden ti té ré gio nale, et les mo ti va tions éco no miques et no tam‐ 
ment tou ris tiques en sont les prin ci pales.

De puis une cen taine d’an nées, avec une ac cé lé ra tion du phé no mène
ces der nières an nées, la Bour gogne vi ti cole n’échappe pas à cette
mise en pa tri moine ni à sa va lo ri sa tion tou ris tique et cultu relle 1.
Nous pou vons sans risque af fir mer que, de puis les an nées 1920 –
1930, la Bour gogne a clai re ment fait le choix du vin et de la gas tro no‐ 
mie comme mar queurs iden ti taires, aux côtés de quelques mo nu‐ 
ments his to riques et sites na tu rels em blé ma tiques. Il nous a sem blé
per ti nent de nous in ter ro ger sur la place de Beaune dans ce phé no‐ 
mène de pa tri mo nia li sa tion du vi gnoble. En effet, bien que pe tite
com mune 2, Beaune pos sède une no to rié té par ti cu liè re ment forte et
as su ré ment liée à sa place au sein du sys tème vi ti vi ni cole bour gui‐ 
gnon. Connue pour abri ter l’hôtel- Dieu, ce vieil hô pi tal créé au mi lieu
du XV  siècle  et mer veille ar chi tec tu rale, Beaune (Illus.1) est tra di‐ 
tion nel le ment dé si gnée comme ca pi tale du vin de Bour gogne et pla‐ 
te forme prin ci pale d’échanges com mer ciaux du vin de puis le Moyen- 
âge.
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Ten ter de dé ter mi ner la place jouée par Beaune dans la mise en pa tri‐ 
moine et la va lo ri sa tion tou ris tique et cultu relle du vi gnoble bour gui‐ 
gnon re vient à évo quer dif fé rents types d’ac tions et de phé no mènes :
nous évo que rons les ac tions de mise en tou risme, qui sont la ré sul‐ 
tante de la pa tri mo nia li sa tion, mais éga le ment la façon dont s’est ma‐ 
té ria li sée la prise de conscience de l’enjeu pa tri mo nial parmi les ac‐
teurs qui animent Beaune.

4

Dans un pre mier temps, se ront mises en avant les ac tions de va lo ri sa‐ 
tion de la culture vi ti cole mises en œuvre par la fi lière vi ti vi ni cole
elle- même. En suite, il sera ques tion de la pa tri mo nia li sa tion réa li sée
par des ac teurs ex té rieurs au monde vi ti vi ni cole. L’étude d’exemples
par ti cu liè re ment re pré sen ta tifs per met tra d’illus trer le pro pos, le
musée du vin de Bour gogne sera ainsi un cas in té res sant de mu séi fi‐ 
ca tion du pa tri moine vi ti vi ni cole. D’autres cas concrets non dé ve lop‐ 
pés dans cette com mu ni ca tion pour raient bien évi dem ment la com‐ 
plé ter. Enfin, un éclai rage syn thé tique sera pro po sé sur un évé ne‐ 
ment ré cent, à la di men sion in ter na tio nale et qui consacre cette pa‐ 
tri mo nia li sa tion, l’ins crip tion des Cli mats du vi gnoble de Bour gogne
sur la Liste du Pa tri moine mon dial de l’Unes co le 4 juillet 2015, pour
ten ter de dé li mi ter le rôle de Beaune dans la can di da ture de ce dos‐ 
sier et dans la quête de cette re con nais sance mon diale.

5

La créa tion d’un objet pa tri mo nial est l’œuvre de mul tiples groupes
so ciaux, plus ou moins ins ti tu tion na li sés, parmi les quels les ac teurs
po li tiques et cultu rels oc cupent gé né ra le ment une place es sen tielle.
S’agis sant de la Bour gogne vi ti cole, consta tons d’em blée qu’elle est à
la fois objet d’étude et de pa tri mo nia li sa tion et ac teur de ce pro ces‐ 
sus. En effet, à par tir du début du XX  siècle, le monde vi ti cole par ti‐ 
cipe à ce mou ve ment de pa tri mo nia li sa tion  ; en ten dons par le mot
« monde vi ti cole » les vi ti cul teurs, le né goce et leurs or ga nismes pro‐ 
fes sion nels, au tre ment dit les pro fes sion nels du vin. L’in ves tis se ment
de la fi lière vi ti vi ni cole ob ser vée dans les di verses ré gions du globe se
ma ni feste par plu sieurs modes de mise en va leur : une par ti ci pa tion à
des opé ra tions de folk lo ri sa tion, de mise en scène et une mise en
tou risme avec le dé ve lop pe ment d’ac ti vi tés oe no tou ris tiques, une
créa tion d’es paces pa tri mo niaux, de « mu sées » du vin, le re cours à
des re cherches his to riques et à des par te na riats d’ordre scien ti fique
ou en core un appel à de grandes fi gures du monde de l’ar chi tec ture
et de l’art contem po rain. A Beaune, l’in té rêt pour le dé ve lop pe ment
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de l’at trac ti vi té tou ris tique liée à l’image des vins et pour une exal ta‐ 
tion du pa tri moine vi ti vi ni cole s’ob serve es sen tiel le ment dans les dé‐ 
cen nies 1950 – 1970.

Le pre mier constat qui peut être éta bli concerne la pé riode contem‐ 
po raine : Beaune est peu in ves tie dans la spec ta cu la ri sa tion du pa tri‐ 
moine vi ti cole et du vi gnoble, tel qu’on l’ap pré cie de puis une quin‐ 
zaine d’an nées dans de nom breuses ré gions vi ti coles. Il n’existe pas
de grands équi pe ments oe no tou ris tiques, com bi nant geste ar chi tec‐ 
tu ral, scé no gra phie im mer sive et di ver tis sante et re cours – par fois
ex ces sif – aux nou velles tech no lo gies, à l’image de la Cité des Vins à
Bor deaux 3, du musée du ba ro lo à Ba ro lo (Pié mont, Ita lie) ou, dans
une di men sion plus pa tri mo niale, du musée du vin Vi van co à Briones
(Rioja, Es pagne) 4. L’in ter ven tion d’ar chi tectes stars n’est pas non plus
une ten dance re ven di quée par Beaune 5. De même, l’as so cia tion entre
vin et art contem po rain reste mo deste 6, com pa ré à ce que l’on voit
par exemple en Cham pagne (par exemples avec le do maine Pom me ry)
ou dans le Sud de la France (la plus belle réus site étant le do maine et
le châ teau La Coste). Le seul équi pe ment ayant axé sa com mu ni ca tion
et ses choix scé no gra phiques sur des res sources in no vantes est
l’usine et le par cours de vi site in ter pré ta tif de la Mai son Veuve Ambal
(Illus2 et 2 bis) (ins tal lés à Montagny- lès-Beaune, com mune li mi‐ 
trophe à Beaune).
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Site de la Veuve Ambal

Avec l’ai mable au to ri sa tion de la Veuve Ambal. Cré dits pho tos : Veuve Ambal

Site de la Veuve Ambal

Avec l’ai mable au to ri sa tion de la Veuve Ambal. Cré dits pho tos : Veuve Ambal

En suite, pour iden ti fier d’autres lieux bour gui gnons ayant fait le pari
de bous cu ler les lignes en termes de stra té gies de va lo ri sa tion, il faut
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se dé pla cer à Nuits- Saint-Georges avec l’Ima gi na rium conçu par
Louis Bouillot et le groupe Jean- Claude Bois set 7. Il semble que la
construc tion et la cris tal li sa tion de l’image de cette ré gion vi ti cole as‐ 
so ciée aux va leurs de ter roir, d’au then ti ci té, de tra di tions, de lien vis‐ 
cé ral à la terre et dans la quelle qua li té, cré di bi li té, ex cel lence des vins
sont in cons ciem ment condi tion nées à l’his toire longue de ce vi gnoble
aient en cou ra gé la fri lo si té des ac teurs beau nois. S’ou vrir à des
modes de pro mo tion plus contem po rains, faire évo luer l’image de la
ré gion re vient à prendre le risque de por ter at teinte à un dis cours pa‐ 
tiem ment édi fié tout au long du XX  siècle et à – po ten tiel le ment –
dé sta bi li ser le client 8. La réa li sa tion de la Cité des Vins à Beaune 9,
de puis long temps en vi sa gée et dé si rée, pour rait faire évo luer ce po si‐ 
tion ne ment plu tôt tra di tion nel de la ville ces der nières dé cen nies.

e

Si l’in ves tis se ment des ac teurs beau nois de la fi lière vi ti vi ni cole dans
une mise en scène spec ta cu laire a été ti mo rée ces der nières an nées,
quelles ont été les po si tions de ces der niers face à l’im por tant mou‐ 
ve ment de créa tion, de dé fi ni tion et d’ani ma tion d’un folk lore vi neux
dans les an nées 1910 – 1950  ? Ce pro ces sus de dé ve lop pe ment d’un
folk lore vi neux ré gio na liste à visée com mer ciale et tou ris tique (la
Foire gas tro no mique à Dijon en 1921, la Pau lée de Meur sault en 1923,
la Confré rie des Che va liers du Tas te vin à Nuits- Saint-Georges en
1934, le Pa villon bour gui gnon à l’Ex po si tion in ter na tio nale de Paris en
1937) et de fa çon nage d’une image de la Bour gogne vi ti cole jon glant
entre tra di tion pour les va leurs et mo der ni té dans l’ap proche a déjà
été étu dié, no tam ment avec brio par Gilles La fer té 10. A par tir des an‐ 
nées 1920, Beaune et ses grandes ins ti tu tions vi ti coles es sayent de
ca pi ta li ser sur ces nou velles stra té gies de com mu ni ca tion à ca rac tère
folk lo rique mais de meurent à la traine par rap port aux ini tia tives di‐ 
jon naises et sur tout nui tonnes. Tou te fois, la vente des vins des hos‐ 
pices, créée au mi lieu du XIX  siècle, re ven dique une nou velle fa cette,
folk lo rique, po pu laire et fes tive qui vient s’ajou ter à la stricte di men‐ 
sion éco no mique. Dé sor mais – et c’est tou jours le cas – la vente des
vins est in sé rée dans plu sieurs jours de ma ni fes ta tions vi neuses et
cultu relles  : confé rences, concerts, ani ma tions folk lo riques. En 1936,
c’est la créa tion du Co mi té des Trois Glo rieuses dans le quel Beaune,
sa Vente des Vins, ses né go ciants et pro prié taires vi ti coles s’as so cient
à Meur sault et sa Pau lée et à Nuits et sa confré rie pour com mu ni quer
conjoin te ment sur l’image des vins de Bour gogne et or ga ni ser au

9

e



Beaune et la patrimonialisation de la Bourgogne viticole. Le monde viticole, acteur de sa propre
patrimonialisation

Licence CC BY 4.0

mieux la venue des jour na listes. «  Ces élé ments eth no gra phiques
donnent à voir une culture vi ni vi ti cole spé ci fique dont Beaune se fait
le centre » écrit Gilles La fer té 11. En cela, on ne peut que consta ter la
réus site sur le long terme de ce mo dèle de fête vi neuse cou plée à une
ma ni fes ta tion com mer ciale  : la vente des vins est au jourd’hui le
rendez- vous in con tour nable de la Bour gogne vi ti cole ; non seule ment
elle par ti cipe à son rayon ne ment éco no mique mais éga le ment au
rayon ne ment cultu rel de cette ré gion.

Néan moins, la ma té ria li sa tion la plus évi dente de l’in ves tis se ment du
monde vi ti cole dans la mise en pa tri moine ré side dans la mon tée en
puis sance des ac tions d’œno tou risme des an nées 1960 à au jourd’hui.
A Beaune, cela se vé ri fie es sen tiel le ment par la part prise par le né‐ 
goce, très vi sible à Beaune, dans l’ac ti vi té tou ris tique. Cette ac ti vi té
se dé cline en vi sites de caves, en par cours oe no tou ris tiques   et dé‐ 
gus ta tifs, en stages d’ini tia tion à la dé gus ta tion à des ti na tion d’un pu‐ 
blic varié (du tou riste néo phyte à l’ama teur éclai ré et au pro fes sion‐ 
nel). Pour ces ac teurs, le concept consiste à pro po ser à un large pu‐ 
blic une dé cou verte his to rique, pa tri mo niale et sen so rielle du vi‐ 
gnoble, dé cou verte for cé ment as so ciée à une pro mo tion de la mai son
de vin en ques tion. Le pré cur seur de ce type de va lo ri sa tion est sans
contexte la Mai son Pa triarche (et son PDG André Bois seaux) qui, dès
l’après- guerre, pro pose la vi site de son site beau nois, l’an cien couvent
des Vi si tan dines et ses ki lo mètres de ga le ries de caves (Illus.3). De‐ 
puis, de nom breux lieux de né goce se sont ou verts à la vi site, tels que
La Reine Pé dauque, la Mai son Cham py, le mar ché aux vins ou plus ré‐ 
cem ment la Mai son Bou chard aîné et fils et la Mai son Veuve Ambal
(dans une ap proche beau coup plus mo derne). D’autres mai sons de vin
pré fèrent quant à elles pri vi lé gier un contact plus li mi té avec la clien‐
tèle tou ris tique, mi sant sur le côté sé lec tif et se cret. L’ap proche de
l’ac ti vi té tou ris tique s’est par ailleurs de puis long temps pro fes sion na‐ 
li sée : les pres ta tions oe no tou ris tiques sont qua li ta tives et font appel
à des pro fes sion nels du tou risme et du vin. La pré sence d’un BTS tou‐ 
risme au lycée beau nois du Clos- Maire et les for ma tions di ver si fiées
de la Viti contri buent à la pé ren ni té de cette exi gence qua li ta tive
dans l’ac cueil des vi si teurs et dans la trans mis sion des sa voirs sur la
Bour gogne vi ti cole.
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Caves du couvent des Vi si tan dines, Mai son Pa triarche

Avec l’ai mable au to ri sa tion de la Mai son Pa triarche. Cré dit photo : Jean- Louis BER NUY.

Enfin, une der nière ini tia tive menée par le monde vi ti cole est à
prendre en compte : celle qui prône la re cherche his to rique et la va‐ 
lo ri sa tion pa tri mo niale au cœur du dis cours mar ket ting. Plu sieurs
réa li sa tions peuvent être ci tées, telle la Mai son Bou chard aîné et fils
qui de mande à l’his to rien Jean- Marc Bour geon d’ef fec tuer des re‐ 
cherches his to riques dans l’op tique de la pu bli ca tion d’un bel ou vrage
sur l’his toire de la Mai son en 2003 12. Mais nous pren drons ici un
autre exemple, celui de la Mai son Louis La tour qui, en juin 1997, pour
le bi cen te naire de la mai son 13, pu blie l’ou vrage En Bour gogne de puis
1797 (Illus.4).
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Cou ver ture de En Bour gogne en 1797, Mai son Louis La tour

Avec l’ai mable au to ri sa tion de la Mai son Louis La tour. Cré dits pho tos : photo de l’au teur.

Pour conce voir et réa li ser l’ou vrage, la mai son mis sionne une jeune
his to rienne, Laure Gas pa rot to 14. La pu bli ca tion, des ti née aux par te‐ 
naires et à la clien tèle de la mai son et lar ge ment illus trée par des do‐ 
cu ments vi suels, se donne pour am bi tion de re la ter et de re cons ti tuer
l’his toire de la Mai son Louis La tour. La dé marche peut s’ap pa ren ter à
toute re cherche scien ti fique  puisque l’au teur base son dis cours sur la
source, le do cu ment, l’ar chive écrite ou vi suelle, res pec tant la mé tho‐ 
do lo gie de tout his to rien : tra vailler à par tir de sources qui sont en‐ 
suite ex ploi tées pour construire un récit. Certes, force est de consta‐ 
ter que l’opé ra tion cor res pond aussi (et sur tout ?) à un outil de pro‐ 
mo tion  : on ne peut nier cette mo ti va tion com mer ciale et l’as‐ 
pect « re la tions clien tèle » ; cer tains faits de l’his toire de l’en tre prise
plus gra ti fiants sont d’ailleurs avan ta geu se ment mis en avant. De
même, il n’est ab so lu ment pas sin gu lier de faire re po ser la com mu ni ‐
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https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1368/img-5.jpg


Beaune et la patrimonialisation de la Bourgogne viticole. Le monde viticole, acteur de sa propre
patrimonialisation

Licence CC BY 4.0

ca tion d’une en tre prise sur une ré fé rence à l’his toire : an crer l’his toire
d’une mai son de vins dans la grande his toire de la Bour gogne vi ti cole
et donc dans une tem po ra li té longue re pré sente pour la clien tèle un
gage de qua li té et de lon gé vi té, un en ra ci ne ment dans l’his toire lo cale
voire na tio nale. Tou te fois, l’ori gi na li té de cet ou vrage pro mo tion nel et
de com mande est de pos sé der cer taines qua li tés rares à ce type d’ou‐ 
vrages : l’étape préa lable d’ex hu ma tion des ar chives est réa li sée avec
sé rieux et dis cer ne ment 15, l’in ter pré ta tion de ces ar chives évite de
les can ton ner à un simple rôle de faire- valoir illus tra tif. S’ob serve
éga le ment une ten ta tive de mettre en lien ces ar chives fa mi liales avec
les grands faits mar quants et les prin ci pales étapes de dé ve lop pe‐
ment du vi gnoble bour gui gnon  : ré ac tions des né go ciants face à la
crise phyl loxé rique, té moi gnages sur l’ex pan sion com mer ciale du né‐ 
goce en Eu rope et sur les autres conti nents, pré sen ta tion de prix- 
courants avec une dif fé ren cia tion pro gres sive des ap pel la tions. Enfin,
l’in té rêt de l’ou vrage ré side dans la dif fu sion d’ar chives pri vées por‐ 
tées à la connais sance d’un large pu blic.

Le monde vi ti cole a su in ves tir et s’in ves tir dans le sec teur
patrimonio- touristique. Cet in ves tis se ment ré pond à plu sieurs mo ti‐ 
va tions : pro mo tion com mer ciale de l’en tre prise (stra té gie de marque)
bien évi dem ment mais éga le ment construc tion d’une image va lo ri‐ 
sante et re ven di ca tion pa tri mo niale. Dans les choix de mise en scène
et de mise en va leur, se dé gage très sou vent une po li tique qui re pose
sur le sou hait de ra con ter l’his toire de l’en tre prise en conso nance in‐ 
time avec celle de la Bour gogne vi ti cole et d’écrire pour cela un dis‐ 
cours dans le quel se mêlent vé ri tés his to riques et at tes tées par des
preuves et ré cits my thi fiés et par fois lé gen daires. Tou te fois, il est in‐ 
dé niable qu’au- delà des im pé ra tifs com mer ciaux cet in té rêt se fonde
aussi sur le sen ti ment d’être dé po si taire d’une his toire com mune et
d’une iden ti té col lec tive et sur la conscience par ta gée d’une res pon‐ 
sa bi li té quant à la ges tion, la pro tec tion et la trans mis sion de ce pa tri‐ 
moine ré gio nal.
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Une pa tri mo nia li sa tion par des
ac teurs ex té rieurs au monde vi ti ‐
vi ni cole
Dès lors qu’une prise de conscience de l’exis tence d’un hé ri tage com‐ 
mun, col lec tif est en marche, le pro ces sus de pa tri mo nia li sa tion s’ar‐ 
ti cule au sein de choix po li tiques et s’ac com pagne d’un tra vail scien ti‐ 
fique d’étude basé sur la dé si gna tion, la des crip tion et l’ana lyse de
l’objet pa tri mo nial. L’in ter ven tion de la com mu nau té scien ti fique
issue des mi lieux uni ver si taires, aca dé miques, pa tri mo niaux per met
d’ap por ter l’ar gu men taire scien ti fique in dis pen sable au tra vail po li‐ 
tique de dé si gna tion et d’ap pro pria tion d’un objet pa tri mo nia li sé. Cela
ré pond à di verses mo ti va tions, de l’en ri chis se ment et de la dif fu sion
des connais sances au dé ve lop pe ment éco no mique et tou ris tique d’un
ter ri toire. A Beaune, ville non uni ver si taire, la ren contre entre le
monde po li tique et la com mu nau té scien ti fique est l’ori gine de plu‐ 
sieurs ini tia tives très ori gi nales.

14

Au mi lieu du XX  siècle, la per son na li té po li tique qui do mine la cité
beau noise est son maire Roger Du chet 16 qui prend conscience d’une
part de l’en goue ment de l’opi nion pu blique pour le dis cours axé sur le
ter roir et sur la va lo ri sa tion du monde rural et d’autre part du po ten‐ 
tiel tou ris tique de Beaune en lien avec ces thé ma tiques. La foire de
prin temps qui voit le jour en 1932 doit beau coup à l’édile beau nois  :
ima gi née comme un com plé ment prin ta nier aux fes ti vi tés au tom‐ 
nales de la Vente des Vins, la foire aux vins de Beaune se dé roule du
1  au 2  di manche de juin. A l’image d’autres foires aux vins, phé no‐ 
mène très à la mode dans les an nées 1930 – 1950, le concept as so cie
va lo ri sa tion de la bois son et pré sen ta tion d’autres pro duits em blèmes
de la France mo derne : on y ex pose et vend du vin de Bour gogne, du
ma té riel vi ti vi ni cole mais aussi des équi pe ments do mes tiques ou in‐ 
dus triels. Cette foire s’ins crit ainsi par fai te ment dans cette ex plo ra‐ 
tion et cette dé fi ni tion de nou velles re pré sen ta tions du vi gnoble
entre ré fé rences à des élé ments rus tiques, tra di tion nels et re cours à
la mo der ni té, propres à l’entre- deux-guerres 17. Quelques an nées plus
tard, Roger Du chet en cou rage la créa tion d’une Am bas sade du Vin
afin de pro mou voir les vins de France en leur don nant des am bas sa‐
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deurs aux noms pres ti gieux. L’acte de fon da tion, daté du 16 no vembre
1946, est signé par Duff Co oper, Pierre Be noît, Fer nand Gregh, Mau‐ 
rice Gar çon, Luc Dur tain, Emile Hen riot, André Billy, Charles Ri chet,
Léon Noël Du ha mel, Ro land Dor geles, Jacques Tre fouel, Jean de
Lattre de Tas si gny et Paul Chan son, hé ri tier d’une des grandes mai‐ 
sons de né goce beau noises. Pen dant plu sieurs an nées, l’Am bas sade
or ga nise des ban quets an nuels dans la der nière salle du musée du vin
de Bour gogne qui a hé ri té du nom, la salle dite des Am bas sa deurs.

Le re gard porté par les pro fes sion nels du pa tri moine a in con tes ta ble‐ 
ment par ti ci pé à la construc tion d’une pa tri mo nia li sa tion de la Bour‐ 
gogne vi ti cole, de son ou tillage, de ses pra tiques et savoir- faire, de
son ar chi tec ture ru rale, de ses pro duis du ter roir et de ses pay sages.
En cela, Beaune pos sède un atout par ti cu liè re ment in té res sant à sou‐ 
li gner  : dis po ser de res sources scien ti fiques et do cu men taires
uniques grâce à plu sieurs ins ti tu tions qui ont su col lec ter, consti tuer
des fonds per met tant non seule ment de re cons ti tuer l’his toire de la
Bour gogne vi ti cole mais aussi de va lo ri ser cette der nière sous un
angle cultu rel et scien ti fique et de contri buer au dy na misme (oeno)
tou ris tique ré gio nal. Les éta blis se ments pa tri mo niaux mu ni ci paux
que sont le musée du vin de Bou rogne, les ar chives et la bi blio thèque
Gas pard Monge do minent ces ac ti vi tés de re cherche et de trans mis‐ 
sion des sa voirs. On peut y ajou ter d’autres struc tures qui œuvrent à
la re cherche dans les do maines tech niques de la fi lière vi ti vi ni cole : le
pôle tech nique et le pôle do cu men taire du BIVB (bu reau in ter pro fes‐ 
sion nel des vins de Bour gogne, ins tal lé à Beaune) ou en core le lycée
vi ti cole et ses équipes en sei gnantes et pé da go giques.

16

L’exemple le plus abou ti de mise en pa tri moine avec des fa cettes
scien ti fiques, cultu relles, tou ris tiques est cer tai ne ment le musée du
vin de Bour gogne, ins tal lé de puis 1946 – 1947 dans un mo nu ment
pres ti gieux, l’an cien hôtel des ducs de Bour gogne (Illus.5 et 5 bis).
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Hôtel des ducs de Bour gogne, Musée du vin de Bour gogne.

Cré dits pho tos : Mu sées de Beaune.

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1368/img-6.JPG
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Hôtel des ducs de Bour gogne, Musée du vin de Bour gogne.

Cré dits pho tos : Mu sées de Beaune.

Pre mier musée fran çais d’arts et tra di tions po pu laires dédié au vin, il
a été et de meure un outil de re con nais sance et de nor ma li sa tion des
sa voirs vi ti vi ni coles. Ses col lec tions  portent sur la vi ti cul ture bour‐ 
gui gnonne pré- phylloxérique et sur les ma ni fes ta tions cultu relles et
l’or ga ni sa tion so ciale qui en ré sultent dans les com mu nau tés vi gne‐ 
ronnes, sur les as pects his to riques, géo lo giques et géo gra phiques et
sur les tra vaux de la vigne et du vin. Sa ge nèse s’ins crit dans un phé‐ 
no mène plus vaste d’étude et de mise en va leur des par ti cu la rismes
ré gio naux de la part des sciences hu maines et de l’eth no lo gie, do mi‐ 
nées par l’équipe pa ri sienne des ATP et du musée de l’homme, à la fin
des an nées 1930. Sous la hou lette de Georges Henri Ri vière, créa teur
du musée na tio nal des arts et tra di tions po pu laires à Paris, mu séo‐ 
logue ré pu té à la fois pour ses mises en si tua tion d’ob jets et pour les
en quêtes folk lo riques qu’il lance dans di verses pro vinces, le musée du
vin de Bour gogne est ins tal lé dans l’hôtel des ducs de Bour gogne au
len de main de la se conde guerre mon diale. Au cœur de la lé gi ti mi té
at tri buée à ce musée se ré vèle la né ces si té de sau ver de l’oubli, en les
col lec tant et en les ex po sant, des té moins ma té riels de la ci vi li sa tion
vi ti cole ru rale et tra di tion nelle, vic time de mu ta tions pro fondes. Bé‐ 
né fi ciant d’un large sou tien du maire de Beaune, Ri vière peut comp ter
sur le tra vail de col lecte et d’en quêtes mené par André La grange, eth ‐
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no logue et char gé de mis sion au MNATP, qui part à la ren contre des
com mu nau tés vi ti coles bour gui gnonnes et amasse un for mi dable en‐ 
semble d’ob jets, de pho to gra phies et de té moi gnages oraux trans crits
sur des fiches car ton nées 18. Cet en semble consti tue un ma té riau ir‐ 
rem pla çable sans le quel une large par tie des connais sances sur les
tra vaux de la vigne et du vin, les gestes, les ou tils avant la crise phyl‐ 
loxé rique en Bour gogne au raient été per dus 19. Ce musée est le té‐ 
moin de ce phé no mène de mise en pa tri moine d’une culture et de
mu séi fi ca tion des ob jets du quo ti dien  et des ou tils. Re flet des prin‐ 
cipes mu séo lo giques et de l’ap proche eth no gra phique de Georges
Henri Ri vière, to ta le ment nou veaux pour l’époque, l’objet est choi si
comme un té moin d’une culture ma té rielle, de faits so ciaux et cultu‐ 
rels et doit re flé ter la place de l’homme dans sa di men sion spa tiale et
chro no lo gique. Su bis sant le dés in té rêt d’une grande par tie des ac‐ 
teurs beau nois des an nées 1970 aux an nées 2000, le musée du vin de
Bour gogne de vrait dé sor mais éta blir des ponts entre le passé vi ti cole
et les pro blé ma tiques ac tuelles de la ré gion et s’af fir mer comme un
outil de lec ture et d’in ter pré ta tion du vi gnoble bour gui gnon et des
so cié tés vi gne ronnes contem po raines.

Les Ar chives mu ni ci pales (Illus.6), autre struc ture pa tri mo niale de la
Ville de Beaune, sont de ve nues au fil du temps, grâce à des dons et
col lectes, un pôle de res sources ma jeur sur la Bour gogne vi ti cole, es‐ 
sen tiel pour la connais sance de cette der nière.

19
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Ar chives mu ni ci pales de Beaune.

Cré dits pho tos : Ar chives mu ni ci pales de Beaune.

Outre cer tains do cu ments fon da men taux en trés dans les ar chives en
tant qu’ar chives pu bliques (re gistres pa rois siaux, ar chives mu ni ci‐ 
pales), il faut sou li gner la dé marche conti nue, co or don née et qua li ta‐ 
tive de l’équipe des Ar chives mu ni ci pales de pro cé der  à des col lectes
de fonds pri vés en lien avec la vigne et le vin, ceci de puis une ving‐ 
taine d’an nées. Il a en effet pu être consta té que beau coup de do cu‐ 
ments per met tant de re tra cer l’his toire de la Bour gogne vi ti cole et
no tam ment de l’époque contem po raine sont en mains pri vées (mai‐ 
sons de vins, pro prié taires vi ti coles, syn di cats, par ti cu liers…). Le rôle
des Ar chives mu ni ci pales de Beaune est tout d’abord de veiller à faire
prendre conscience de l’in té rêt à conser ver, pré ser ver, bien condi‐ 
tion ner et trans mettre ces do cu ments. Cela   peut ne pas être le cas
dans cer taines struc tures pri vées ou chez cer tains par ti cu liers qui
non seule ment  ne connaissent pas les bonnes pra tiques de conser va‐ 
tion et qui sur tout n’ont pas pris conscience que tout do cu ment, jugé
a prio ri « sans in té rêt »,  peut de ve nir ar chive et té moin ma té riel d’un
fait his to rique. Col lec ter les ar chives de fonds pri vés en lien avec la
vigne et le vin re vient à par faire la connais sance de l’his toire de la
Bour gogne vi ti cole et  pré pa rer l’écri ture de l’his toire de la fin du XX
et du XXI siècle. C’est ainsi que des ar chives pri vées et tout par ti cu‐ 
liè re ment de grandes mai sons de vin de Beaune et de ses en vi rons
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sont au jourd’hui conser vées et consul tables aux ar chives mu ni ci pales
de Beaune (fonds Jaf fe lin, fonds du Co mi té d’Agri cul ture et de Vi ti cul‐ 
ture de Beaune, fonds Cal vet (http://www.beaune.fr/IMG/pdf/18_Z-2.pdf),
fonds Pierre Pou pon (http://www.beaune.fr/IMG/pdf/21_Z_-_Fonds_Pierre_P

OUPON.pdf), fonds André La grange (http://www.beaune.fr/IMG/pdf/27_Z_And

re_Lagrange.pdf), fonds Moingeon- Ropiteaux (http://www.beaune.fr/IMG/pd

f/55z_moingeon-ropiteaux.pdf), fonds Affre- Lavirotte, fonds Pa triarche ef‐ 
fec ti ve ment, fonds Bou chard Ainé… ). La po li tique proac tive de dé‐ 
mar chage, de sen si bi li sa tion au près des pro prié taires pri vés et de
col lecte de ces ar chives pri vées s’ins crit plei ne ment dans les mis sions
des ser vices d’ar chives et cor res pond éga le ment à une po li tique d’ur‐ 
gence, de veille per ma nente et de sau ve garde de do cu ments en voie
d’aban don ou de des truc tion par fois.      Par leur ac tion, ces ser vices
veillent à en tre te nir et en ri chir les condi tions d’étude de la Bour‐ 
gogne vi ti cole et d’éta blis se ment d’une his toire selon des mé thodes
de tra vail scien ti fiques. Reste à ce que les his to riens se sai sissent du
sujet et viennent tra vailler dans les ser vices afin de lé gi ti mer cette in‐ 
ter ven tion aux yeux du pu blic et des dé ci deurs. 20

L’exemple du musée du vin de Bour gogne et celui des ar chives mu ni‐ 
ci pales dé montrent la place es sen tielle de ces ac teurs non issus du
monde vi ti cole dans l’en ri chis se ment et le re nou vel le ment du re gard
posé sur la Bour gogne vi ti cole.

21

Beaune et ses forces vives au ser ‐
vice d’un pro jet de ter ri toire :
« l’ins crip tion des Cli mats »
De puis une di zaine d’an nées, de nom breux ac teurs de la Côte de
Nuits et de la Côte de Beaune dont la Ville de Beaune ont par ti ci pé à
une dé marche com mune de quête de re con nais sance in ter na tio nale
de leur ter roir vi ti cole via l’Unes co et son pro gramme de Pa tri moine
mon dial, consi dé ré dé sor mais comme une liste réunis sant les sym‐ 
boles d’une iden ti té cultu relle mon diale et plu rielle. Le 4 juillet 2015,
le Co mi té du Pa tri moine mon dial de l’Unes co, lors de sa 39  ses sion, à
Bonn, en Al le magne, a re con nu la Va leur Uni ver selle Ex cep tion nelle
de ce ter ri toire dé si gné sous l’ap pel la tion des Cli mats du vi gnoble de
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Bour gogne. Les cli mats sont dé sor mais ins crits sur la pres ti gieuse
Liste du Pa tri moine mon dial au titre des « pay sages cultu rels ».

Il n’est pas ques tion ici ni de re ve nir sur les étapes de la can di da ture
ni d’évo quer l’ar gu men taire dé ve lop pé pour construire la va leur uni‐ 
ver selle et ex cep tion nelle 21 ni même de lis ter les en jeux liés à une
telle ins crip tion. Avec en core peu de dis tan cia tion à l’égard de cet
évé ne ment très ré cent, nous pou vons es quis ser une pre mière ana lyse
de la mo bi li sa tion de la cité beau noise der rière ce pro jet d’ins crip tion.
Rap pe lons préa la ble ment que Beaune est com prise dans le pé ri mètre
des cli mats en tant qu’élé ment ur bain spé ci fique du sys tème des cli‐ 
mats as so cié no tam ment aux ac ti vi tés com mer ciales.

23

Lan cée en 2006 – 2007, la can di da ture a ren con tré pro gres si ve ment
une mo bi li sa tion, col lec tive et in di vi duelle, issue d’ini tia tives ins ti tu‐ 
tion na li sées ou in di vi duelles et spon ta nées. Les prin ci pales com mu‐ 
nau tés socio- professionnelles ainsi que la po pu la tion se sont re con‐ 
nues dans cette can di da ture : le pro jet a ra pi de ment été perçu et en‐ 
ten du comme va lo ri sant et fé dé ra teur pour le ter ri toire. Cette forte
ap pro pria tion du dos sier de can di da ture s’est ma té ria li sée de dif fé‐ 
rentes ma nières : par ti ci pa tion à des évé ne ments de pro mo tion de la
can di da ture, adhé sion au co mi té de sou tien, ac tions de mé cé nat, re‐ 
nou vel le ment de l’in té rêt pour le pa tri moine vi ti cole…

24

Plu sieurs ins ti tu tions beau noises se sont trou vées au pre mier rang
des ac tions de sen si bi li sa tion et de mé dia tion de la can di da ture  : le
BIVB, les ser vices pa tri mo niaux de la Ville de Beaune, l’Of fice de tou‐ 
risme in ter com mu nal, le lycée vi ti cole. Pre nons l’exemple du musée
du vin de Bour gogne  qui n’a cessé de pro gram mer un en semble de
ma ni fes ta tions et d’ac tions per met tant à cha cun de com prendre les
en jeux de l’ins crip tion et de s’ap pro prier la no tion des cli mats, loin
d’être évi dente lors des pré mices de la consti tu tion du dos sier. Ont
ainsi vu le jour des pan neaux in for ma tifs sur la can di da ture, un par‐ 
cours « cli mats » dans les col lec tions per ma nentes du musée, un pro‐ 
gramme « cli mats » dédié au jeune pu blic (livret- jeu de dé cou verte du
musée, ate liers en temps sco laires, pé ri sco laires ou ex tra s co laires),
des vi sites gui dées des col lec tions sous l’angle des cli mats. Un cycle
de confé rences consa cré à  la Bour gogne vi ti cole a par ailleurs été
pro po sé par la di rec tion du Pa tri moine cultu rel, en par te na riat avec
d’autres struc tures, le lycée vi ti cole, l’as so cia tion des Cli mats, la Mai ‐
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son des sciences de l’Homme- MSH de l’Uni ver si té de Bour gogne, le
BIVB, le Centre d’his toire de la vigne et du vin- CHVV, pour faire vivre
la can di da ture et en ri chir le débat scien ti fique sur cette ré gion vi ti‐ 
cole. De ma nière gé né rale, on a pu ob ser ver sur tout le ter ri toire des‐ 
ti né à être ins crit un re gain d’in té rêt scien ti fique et cultu rel pour la
Bour gogne vi ti cole comme sujet d’étude. Re te nons l’idée de cette dé‐ 
marche par ti ci pa tive avec beau coup d’ini tia tive lo cales, in di vi duelles
ou col lec tives, et beau coup de res sources mises en com mun pour as‐
su mer col lec ti ve ment le dé ve lop pe ment d’un ter ri toire. Rares sont les
op por tu ni tés pour un ter ri toire de se fé dé rer ainsi der rière un tel ob‐ 
jec tif de rayon ne ment et de re con nais sance in ter na tio naux.

Par ailleurs, avec cette can di da ture et cette ins crip tion, toutes les
étapes du pro ces sus de pa tri mo nia li sa tion ont été mis en œuvre sur
une pé riode re la ti ve ment courte  : la prise de conscience de l’in té rêt
pa tri mo nial, la sé lec tion et la jus ti fi ca tion pa tri mo niales, le plan de
ges tion pour conser ver et va lo ri ser et enfin la la bel li sa tion (en l’oc‐ 
cur rence l’ob ten tion de l’ap pel la tion Pa tri moine mon dial de l’Unes co).
As su ré ment, l’ins crip tion sur la Liste du Pa tri moine mon dial de
l’Unes co est l’abou tis se ment et la consé cra tion la plus abou tie de pa‐ 
tri mo nia li sa tion d’un ter ri toire.

26

Pour conclure, l’exemple de Beaune per met de prendre conscience
des dif fé rences de per cep tions et d’usages du pa tri moine. Le choix de
s’in té res ser et sur tout de par ti ci per à la mise en pa tri moine du vi‐ 
gnoble ré pond tant à des mo ti va tions scien ti fiques – d’ap pro fon dis se‐ 
ment des connais sances scien ti fiques –, qu’à des stra té gies com mer‐ 
ciales et éco no miques, à une re cherche d’ani ma tion tou ris tique et
cultu relle et de dé ve lop pe ment d’un ter ri toire et à des pro blé ma‐ 
tiques po li tiques (en lien avec la construc tion iden ti taire de la cité).
L’étude de plu sieurs cas dans cette com mu ni ca tion per met d’ob ser ver
que ces di verses mo ti va tions peuvent se re joindre, que pa tri mo nia li‐ 
sa tion col lec tive et pa tri mo nia li sa tion in di vi duelle peuvent être ame‐ 
nées à se ren con trer et qu’une pa tri mo nia li sa tion abou tie est une
œuvre col lec tive. Si la co or di na tion des ac teurs peut être lente à se
mettre en place, le pro ces sus est émi nem ment col lec tif. L’ins crip tion
des Cli mats le dé montre : face à un enjeu de vi si bi li té et un signe de
re con nais sance d’une telle am pleur, les éner gies savent s’unir. A
l’image du musée du vin de Bour gogne dans les an nées 1950 qui sut
as so cier re cherche scien ti fique et ani ma tion cultu relle et tou ris tique
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