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In tro duc tion:
Le pa tri moine, qu'il soit ma té riel ou im ma té riel, c'est ce qu'il reste
d'un passé ré ac ti vé dans le pré sent, ce qui per dure en tant que sur vi‐ 
vance. Or il n'en reste pas moins qu'il est un ins tru ment, une
construc tion so ciale liée à un pro ces sus iden ti taire mais aussi d'al té‐ 
ri té, dans la me sure où il est par ta gé, il est éga le ment dy na mique
dans ses créa tions et ses mé ta mor phoses.

1

Le vin fait- il par tie du pa tri moine ma té riel ou im ma té riel ?2
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Une his toire an cienne voire an ‐
tique
« La nais sance du vin à Bor deaux reste mi ra cu leuse » af firme Ro bert
Etienne dans son in tro duc tion à l'ou vrage de Fré dé ric Ber thault: Aux
ori gines du vi gnoble bor de lais il y a 2000 ans, le vin à Bor deaux, Bor‐ 
deaux, Féret, 2000. Ef fec ti ve ment, la tribu cel tique des Bi tu riges Vi‐ 
visques, qui oc cu pait les rives de la Ga ronne au III  siècle avant Jésus- 
Christ, consom mait plu tôt de la bière avant que les aris to cra ties
celtes ne se laissent convaincre par les né go ciants ro mains de l'in té‐ 
rêt du vin pour sa di men sion fes tive et so ciale.

3

e

La consom ma tion de vin fut long temps l'apa nage des élites.4

Ce chan ge ment de goût, cette évo lu tion des men ta li tés, cette rup‐ 
ture, que cer tains au teurs at tri buent au fort pen chant de ces tri bus
pour l'ivresse, avait un coût très élevé. Il ar ri vait par fois, selon un
texte de Dio dore de Si cile (V, 26, 3), his to rien grec du Ier siècle avant
J-C, que comme mon naie d'échange du vin, l'on en voyait un in di vi du
de la tribu dans les ex ploi ta tions vi ti coles ita liennes dans les quelles il
de ve nait es clave.

5

Cer tai ne ment pour des rai sons éco no miques, le né goce de vins étant
très ren table, quelques pro prié taires cher chèrent à im plan ter de la
vigne dans la ré gion.

6

S'aper ce vant de la qua li té des ter rains fa vo rables à la culture de la
vigne, ces pro prié taires bor de lais durent s'en qué rir d'un cé page
adap té. Ils le trou vèrent exis tant à l'état sau vage en Epire (ré gion d'Al‐ 
ba nie au jour d'hui) sous le nom de « ba si li ca ». Il sera ac cli ma té dans la
ré gion et sera ap pe lé « bi tu ri ca »

7

L'his to ri ci té du vin dans le Bor de lais se ma ni feste par la ma té ria li té de
la pré sence des ves tiges et des écrits.

8

L'ar chéo lo gie, no tam ment la da ta tion des am phores re trou vées et
l'ori gine de leur fa bri ca tion, at teste la pré sence de vigne dès la moi tié
du I  siècle de notre ère. Les re cherches ef fec tuées par Fré dé ric Ber‐ 
thault sur les am phores ont per mis de dater la pro duc tion bor de laise
par l'ana lyse des formes et des terres com po sant ces ré ci pients qui
ont per mis de re trou ver leur ori gine géo gra phique. A par tir du mo‐

9
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ment où les am phores ne ve naient plus de l'ex té rieur, il est fa cile d'en
conclure l'exis tence de la vigne à Bor deaux. De plus, l'exis tence d'une
pro duc tion lo cale de vin est confir mée par des écrits de Co lu melle
(De agri cul tu ra) et Pline l'An cien (His toire na tu relle), deux au teurs la‐ 
tins du I  siècle. Ces au teurs ont éga le ment si gna lé qu'une par tie du
vi gnoble pro dui sait des vins de qua li té aptes à vieillir et qu'ils étaient
ex por tés, no tam ment à Rome où ils étaient re nom més. Ils étaient
aussi ap pré ciés par l'aris to cra tie gau loise qui en usait à l'oc ca sion de
grands ban quets.

er

Pline re lève la ré sis tance du plant au vent et à la pluie en ex pli quant
que la fleur se passe bien car elle est hâ tive et évite les ge lées tar‐ 
dives. Il note éga le ment que le vin pro duit vieillit bien. Co lu melle
classe le vin des Bi tu riges dans la ca té go rie des grands crus alors
qu'ils ne sont pro duits que de puis peu.

10

Bor deaux n'est pas le plus an cien des vi gnobles hexa go naux, mais il
est cer tai ne ment celui dont la ré pu ta tion de qua li té et de dy na misme
éco no mique, mal gré quelques crises, a la plus longue his toire.

11

Bor deaux pré cur seur
L'acte de nais sance de la no to rié té des vins de bor deaux est ainsi éta‐ 
bli et cette re nom mée, mal gré les aléas de l'his toire, n'a cessé de se
ren for cer. Une longue an té rio ri té, sur tout si elle est avé rée, est un
élé ment qui conforte la pa tri mo nia li sa tion. Bor deaux a très tôt su
pré ser ver son ter ri toire, son éco no mie et son iden ti té. «  Le pri vi lège
des vins, d'ori gine fort an cienne, était en vi gueur sous les rois d'An‐ 
gle terre, avant la réunion avec le royaume de France. Son im por tance
était telle qu'à plu sieurs re prises les rois durent contrac ter l'en ga ge‐ 
ment de le main te nir.  » (Key rig, 1886). Le fait que l'Aqui taine ait été
ap por tée à la cou ronne d'An gle terre d'Hen ri II par son épouse Alié nor
d'Aqui taine en 1152 fa vo ri sa très tôt le com merce des vins avec ce
pays. L'Aqui taine re de vint fran çaise en 1453, mais les échanges conti‐ 
nuèrent.

12

En 1649, Ar naud de Pon tac III, pro prié taire du Châ teau Haut- Brion,
éla bore un vin apte au vieillis se ment ap pe lé « new french cla ret ». En
1666 il en voie son fils à Londres où il ouvre un res tau rant de qua li té
dans le quel se ront ser vis les vins de la pro prié té. Ce lieu de vien dra
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très vite un en droit de ren contre pour les in tel lec tuels de la ca pi tale,
ce grand vin sera la ré fé rence de l'élite et ini tie ra le dé ve lop pe ment à
l'ex por ta tion des crus au jour d'hui hié rar chi sés sui vant le clas se ment
de 1855.

Même si les Ap pel la tions Contrô lées n'existent que de puis 1935, Bor‐ 
deaux avait donc ins ti tué un sys tème doua nier de pré séance et de
pri vi lège pour la vente des vins et cela, afin d’écou ler les siens avant
ceux du «  haut pays  ». Sys tème que l'on pour rait qua li fier de rente
pa tri mo niale basée sur le ter ri toire. Ce pri vi lège sera aboli à la Ré vo‐ 
lu tion Fran çaise en 1789.

14

Le clas se ment de 1855 sera éga le ment une oc cur rence sup plé men‐ 
taire pour sanc tua ri ser les vins de Bor deaux à tra vers ses grands crus,
lo co mo tives éco no miques et images de luxe.

15

Au XVIII  siècle, des com mer çants venus du Nord de l'Eu rope (Scan‐ 
di na vie, Hanse, Ir lande), vinrent s'ins tal ler à Bor deaux dans le Quar‐ 
tier des Char trons à proxi mi té des quais d'où ils ex pé diaient les vins
vers leurs pays d'ori gine dans les quels ils avaient des ré seaux fa mi‐ 
liaux et com mer ciaux. Ils réus sirent à sup plan ter les né go ciants bor‐ 
de lais qui aban don nèrent peu à peu cette fi lière pour se consa crer, en
re tour, au com merce d'es claves vers les An tilles et du rhum.

16 e

Le pa tri moine ma té riel et ar chi ‐
tec tu ral
Le vin a gé né ré de la ri chesse qui s'est ma ni fes tée par la construc tion
de châ teaux, signes de pres tige, mais aussi par la construc tion, au
XVIII  siècle sous l’im pul sion des né go ciants, d'hô tels par ti cu liers,
élé ment im por tant pour le clas se ment de la ville de Bor deaux au pa‐ 
tri moine mon dial de l'UNES CO. Il est éga le ment à noter que la ville de
Saint- Emilion et sa ''ju ri dic tion'', c'est- à-dire son vi gnoble, sont éga le‐ 
ment clas sées de puis 1999.

17

e

Si les châ teaux sont em blé ma tiques et contri buent à l'at trac ti vi té de
l'œ no tou risme, la construc tion de chais de « haute cou ture ar chi tec‐ 
tu rale  » s'est dé ve lop pée, créant ainsi un pa tri moine contem po rain.
De nom breuses pro prié tés de la ré gion ont aussi fait des ef forts pour
ré no ver leurs bâ ti ments, qu'il s'agisse des ha bi ta tions, gé né ra le ment
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en pierre blonde, mais aussi des chais de vi ni fi ca tion et de sto ckage.
Le dé ve lop pe ment du vieillis se ment en bar riques a ap por té un élé‐ 
ment es thé tique ainsi qu'une image de qua li té. Le foudre et la bar‐ 
rique sont en effet des marques du pa tri moine vi ni cole du Bor de lais.

Bor deaux est éga le ment connu pour pro duire des vins de garde, ce
qui im plique pour de nom breux consom ma teurs d'avoir un lieu de
conser va tion, une cave. Celle- ci fait sou vent par tie du pa tri moine fa‐ 
mi lial quand elle est bâtie en ma té riaux na tu rels. La cave idéale est en
pierre, vou tée, avec un sol en terre bat tue, ven ti lée par un sou pi rail.
Existent aussi des caves ré fri gé rées que cer tains mettent en évi dence
et de façon os ten ta toire pour in di quer une cer taine dis tinc tion so‐ 
ciale.

19

De même, l'image de Bor deaux va prendre en core de l'im por tance et
de la no to rié té avec la construc tion de la Cité des Ci vi li sa tions du Vin.
Ce bâ ti ment de ve nu Cité du vin, conforte Bor deaux dans son sta tut
de ca pi tale mon diale du vin, titre déjà ac quis avec le salon Vi nex po
réunis sant à Bor deaux, tous les deux ans, des mil liers de pro duc teurs,
né go ciants et com mer ciaux du monde en tier (près de 50  000 vi si‐ 
teurs issus de 148 pays, 2 400 ex po sants et 1290 jour na listes et écri‐ 
vains en 2013).

20

Ce salon s'est d'ailleurs ex por té les an nées paires à Hong- Kong,
plaque tour nante du com merce des vins en Asie.

21

Cette cité du vin, à l'ar chi tec ture fu tu riste de huit ni veaux en forme
de ca rafe, compte ac cueillir 450 000 vi si teurs par an dans une dé‐ 
marche pé da go gique, es thé tique, cultu relle et gus ta tive. Elle pos sède
même une cave conte nant des vins de tous les pays pro duc teurs de la
pla nète.

22

Cette ca thé drale en bor dure du fleuve se veut l'équi valent du musée
Gug gen heim de Bil bao en termes d’at trac ti vi té.

23

La fête du vin, qui inau gu re ra sa 10  édi tion cette année, est le pre‐ 
mier évé ne ment œno tou ris tique d'Eu rope. Elle a lieu tous les deux
ans en al ter nance avec Vi nex po et la fête du fleuve, ma ni fes ta tion
éga le ment très im por tante et qui at tire un grand nombre de vi si teurs.

24 e

La fête du vin a, lors de sa der nière édi tion, a en re gis tré entre 400
000 et 500 000 en trées et dé gus ta tions. Elle a même été ex por tée
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dans la ville de Qué bec et y sont in vi tées, selon les an nées, des villes
dif fé rentes ju me lées avec Bor deaux.

L'idée de ces fêtes est assez an cienne. Lors de celle de 1934, on a pu
noter la pré sence, à Bor deaux, du Pré sident de la Ré pu blique Al bert
Le brun.

26

Par ler du pa tri moine ma té riel, c'est éga le ment évo quer la beau té des
pay sages que les col lines plan tées de vignes pa lis sées offrent au re‐ 
gard, ce sont les châ teaux ri che ment ré ha bi li tés ces der nières an nées
et qui servent sou vent de lieux de ré cep tion, ce sont enfin les chais
de cer tains très grands crus clas sés, es paces aux ar chi tec tures pha‐ 
rao niques construits par des grands noms de la pro fes sion.

27

Le pa tri moine im ma té riel et sym ‐
bo lique
Le pa tri moine im ma té riel se ma ni feste par la haute va leur évo ca trice
du vin, qu'elle soit so ciale, sym bo lique ou es thé tique.

28

Le vin est un pro duit qui évoque la convi via li té et sou vent la com‐ 
men sa li té, tant il était rare de boire de bons vins en de hors des repas.
Au jour d'hui, le dé ve lop pe ment ex po nen tiel des bars à vin a quelque
peu ré duit la part du man ger en semble.

29

Le vin a sou vent été perçu comme un pro duit my thique, une «  bois‐ 
son totem », di sait Ro land Barthes (1957), de sorte qu'il est consi dé ré
comme un élé ment iden ti taire qui se ma ni feste no tam ment par la dé‐ 
né ga tion des vins du «  Nou veau Monde  » aux quels il est re pro ché
d'être sans âme, sans ter roir et sans his toire. Avoir du vin et une cave
est un élé ment, un signe de po si tion ne ment so cial, de dis tinc tion et
une vo lon té de pou voir sym bo lique. Des in ter views au près de per‐ 
sonnes étran gères Ré pu blique Sud- Africaine, Chili, Ar gen tine, Thaï‐ 
lande, An tilles) ont mon tré l'en goue ment des élites pour les grands
vins de Bor deaux quand ils af fichent ces bou teilles dans des ar moires
ré fri gé rées. Ces grands crus sont éga le ment les stars des ventes aux
en chères.

30

Dans le même ordre d'idée, l'Union des Grands Crus de Bor deaux est
ac tuel le ment en de mande de clas si fi ca tion au Pa tri moine mon dial de
l'UNES CO. Mais, au- delà du pres tige, consi dé ré comme une pra tique
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es thé ti sante, se cache dans la no tion de cave où re posent et
vieillissent ces bou teilles, une pra tique pa tri mo niale. Elle évoque éga‐ 
le ment l'hé ri tage d'une trans mis sion fa mi liale qui fait re jaillir l'ima gi‐ 
naire de la tra di tion, la mé moire d'un âge d'or. Joël Can dau dans son
An thro po lo gie de la mé moire 1, di sait à ce pro pos : « Cette construc‐ 
tion a une fonc tion so ciale en ma ni fes tant sou vent de la nos tal gie
pour un passé peint aux cou leurs du bon vieux temps, le nar ra teur se
livre à une cri tique de la so cié té d'au jour d'hui [...]  ». Avoir une cave
ap pa raît donc comme une pra tique mé mo rielle du temps long, celle
d’une ma tu ra tion, par op po si tion à celle de la consom ma tion im mé‐ 
diate et ba nale des so cié tés mon dia li sées.

La cave fait par tie de ce pa tri moine col lec tif, forme de re ven di ca tion
iden ti taire. Fran çoise Zo na bend, dit à pro pos de son tra vail dans le
vil lage de Minot : « Le passé prend alors des co lo ra tions d'âge d'or […]
La mé moire col lec tive tra vaille selon un mou ve ment cy clique qui
cherche constam ment à re trou ver la per ma nence, à re créer l'im‐ 
muable, l'im mé mo rial et à fon der, de la sorte, sa propre durée. Une
durée im mo bile, comme si pour conti nuer à exis ter iden tique à elle- 
même, la com mu nau té avait be soin de s'ap puyer sur un passé tou‐ 
jours iden tique où s'ef facent les ca hots de l'his toire, les pé ri pé ties de
la mo der ni té » 2.

32

Les pays du « Nou veau monde » (Chili, Ar gen tine, Etats- Unis, Afrique
du Sud, Aus tra lie), pro duisent en grande ma jo ri té des vins à consom‐ 
mer ra pi de ment, des vins dits «  in ter na tio naux  », des pro duits uni‐ 
formes, comme le sont cer taines marques de soda ou de bière, ils
n'ont pas de tra di tion de conser va tion.

33

Le vin c'est éga le ment un sym bole de culture, de ci vi li sa tion qui re‐ 
monte aux sources du monde la Grec an tique. Comme le si gnale Vé‐ 
ro nique Nahoum- Grappe : «  ainsi dans L'Iliade et l'Odys sée c'est le
degré de tech ni ci té même de cette culture qui est un cri tère de ci vi li‐ 
sa tion et ca rac té rise dès le dé part la pro duc tion vi ni cole comme une
ac ti vi té éco no mique de pointe du monde mé di ter ra néen […] Le mot
culture doit prendre ici son double sens, agri cole et an thro po lo‐ 
gique... » 3

34

Le rap port à la re li gion as soit aussi une forme de jus ti fi ca tion mé mo‐ 
rielle du bien- fondé de cette ci vi li sa tion du vin.

35
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Dans la my tho lo gie égyp tienne, c'est Ré, le dieu so laire, qui a in tro‐ 
duit le vin et l'ivresse sur terre. Il est éga le ment avéré que, de Noé à
Dio ny sos et Bac chus, le vin est à la source my tho lo gique des ci vi li sa‐ 
tions. Selon Jean- François Gau thier 4 «  L'iden ti fi ca tion de la vigne
avec la Terre Pro mise va se pour suivre jus qu'à de ve nir le signe tan‐ 
gible de l'al liance re nou ve lée entre Dieu et les hommes  (Mat thieu
20,1) […] Aux abords de l'ère chré tienne, l'es pé rance mes sia nique du
ju daïsme s'ex prime au tra vers d'une vigne my thique. Sym bole de
Dieu, la vigne est aussi la per son ni fi ca tion du Mes sie (Jean 15,1) ».

36

Jus qu'à la fin du Moyen- âge, la vi ti cul ture ec clé sias tique nour ri ra la
puis sance et la gloire de l'Église de Rome. Puis les mo nar chies dé ve‐ 
lop pe ront en core les vi gnobles consi dé rés comme cultures tra di tion‐ 
nelles et sym boles de ri chesses.

37

La vigne et le vin, leur image, ont donc de puis long temps sus ci té une
at trac ti vi té consi dé rable, peut- être en core plus au jour d'hui, no tam‐ 
ment avec le dé ve lop pe ment des moyens de com mu ni ca tions.

38

C'est le pou voir d'évo ca tion que sus cite Bor deaux qui a cer tai ne ment
fait de cette ville « The eu ro pean best des ti na tion » pour l'an née 2015.
En té moigne un œno tou risme qui s'est énor mé ment dé ve lop pé dans
la cité ces der nières an nées, no tam ment avec les tour- operators ainsi
que de nom breux ba teaux de croi sières fai sant es cales dans le Port de
la Lune, ar rêts pen dant les quels les pas sa gers achètent du vin de Bor‐ 
deaux et vi sitent ses vi gnobles.

39

«  Le Bor de lais ne pro duit pas du vin, mais des châ teaux ». Cette bou‐ 
tade de Jean- Pierre Bé riac dans son ar ticle «  Bor deaux, le nez en
l'air » 5, montre l'im por tance de l'ima gi naire dé ve lop pé au tour des ré‐ 
si dences des pro prié taires d'en tre prises vi ti coles. Puis il ra joute  :
« Cette image du châ teau éva cue, dans ses re pré sen ta tions, le ter ri‐ 
toire et les ou tils de pro duc tion, dans la ma jo ri té des cas. Elle pré‐ 
sente une luxueuse de meure dé ta chée de toute contin gence ma té‐ 
rielle, une vil lé gia ture, un es pace fes tif pour riches ci ta dins. Ainsi se
pro duit l'as si mi la tion entre le pro duit (le vin) et le mode de vie tout
em preint d'ur ba ni té. Boire du vin re vient ainsi à par ti ci per à la vie de
châ teau » 6.

40

Le châ teau fait éga le ment ré fé rence à cette no blesse qui fas cine tou‐ 
jours beau coup de gens par son an cien ne té, son image de so li di té et
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son sta tut de conser va trice des va leurs mo rales. Cé line Simonnet- 
Toussaint, dans ou vrage Le vin sur le divan 7, évoque les ré sul tats de
son en quête, étude qui ré vèle « la di men sion my thique at tri buée aux
fa milles des mi lieux vi ti coles ».

Conser va trices d'un cer tain d'un cer tain pa tri moine, elles se raient la
quin tes sence de l'image de ce qu'est la fa mille idéale dans son en ra ci‐ 
ne ment à la culture de la terre (mère) et dans ce qu'elle a de pé renne.

42

Même si la réa li té montre l'usage de pes ti cides, fon gi cides et her bi‐ 
cides dans les vignes, il reste dans l'ima gi naire col lec tif cette idée,
plus ou moins loin taine et in cons ciente, que le vin est un pro duit de
la na ture et qu'il est bé né fique pour la santé si sa consom ma tion reste
mo dé rée. Le french pa ra doxe et le ré gime cré tois en sont un
exemple. En outre, beau coup d'ur bains d'au jour d'hui se sou viennent
avec une cer taine nos tal gie des quelques rangs de vigne du grand- 
père qui n'étaient pas trai tés ou seule ment avec de la bouillie bor de‐ 
laise.

43

Une en quête à Bor deaux a mon tré de façon pa ra doxale que le vin
« bio » avait une image né ga tive dans la me sure où le terme « bio lo‐ 
gique », pour cer tains, avait une conno ta tion de ma ni pu la tion gé né‐ 
tique, de vin tra fi qué.

44

Beau coup disent ne pas ache ter en grande dis tri bu tion sous pré texte
que les pro duits sont de piètre qua li té, qu'ils sont ex po sés à la lu‐ 
mière et à des tem pé ra tures non conformes. «  Je pré fère ache ter
chez mon «  petit pro duc teur  » s’avère une phrase ré cur rent, avec
tout l'image édé nique du na tu rel, d'un vin pro duit «  à l'an cienne  »
qu’elle col porte.

45

S'il fut un temps où il était dif fi cile de vi si ter les pro prié tés, no tam‐ 
ment celles des grands noms du Médoc, ce n'était pas pour ca cher
des pra tiques dou teuses, mais bien parce que les pro prié taires n'ha‐ 
bi taient pas sur place, mais à Bor deaux. Ils ven daient de sur croît
toute leur pro duc tion à un né goce qui en fai sait jus te ment leur no to‐ 
rié té.
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Conclu sion
Le vin et ce qu'il gé nère semblent donc être à la fois de l'ordre du ma‐ 
té riel, avec les no tions de ter roir et de châ teaux et de l’ordre de l'im‐ 
ma té riel par leur pou voir évo ca teur.
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Bor deaux, la ville et ses vins, sont in con tes ta ble ment l'exemple de ce
que peut être un pa tri moine dis tin gué par son an cien ne té, son dy na‐ 
misme, sa no to rié té mon diale (ma ni fes ta tions, écoles, ar chi tec ture,
etc...). Si le vin est consi dé ré comme élé ment de dis tinc tion, il est
aussi vu comme cri tère idéa li sé de ci vi li sa tion al liant le beau et le bon
comme le fut la sta tuaire de la Grèce clas sique re pré sen tant le kal los‐ 
ka ga thos, em blème de la dé mo cra tie athé nienne.
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https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=1091

