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Le paysage de la vigne et du vin a une grande importance
Les facteurs qui donnent de la valeur au paysage de la vigne et du vin
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Le paysage des vignobles en territoire volcanique
Les vignobles en plaine et plateau
Le vignoble de côte
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Le Paysage vitivinicole au patrimoine mondial
La valeur du paysage comme facteur déterminant à l’heure de valoriser les
régions vitivinicoles Patrimoine Mondial
Les régions du vignoble Patrimoine Mondial de l’Humanité actuels

Conclusions

Le pay sage vi ti vi ni cole est un pay sage agri cole qui a in té res sé les
cher cheurs de dif fé rentes dis ci plines par sa sin gu la ri té et par le
grand nombre de contri bu tions qu'il a of fert et offre à dif fé rents ni‐ 
veaux. Le pay sage est conçu dans cette com mu ni ca tion comme la
somme des as pects ob jec tifs et sub jec tifs  : ob jec tifs parce qu'il
montre des ca rac té ris tiques plus ou moins na tu relles du ter ri toire  ;
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sub jec tifs parce qu'il est perçu de dif fé rentes ma nières selon la per‐ 
sonne qui le consi dère et l’ob serve. Le pay sage est une construc tion
de l'es prit hu main, il évoque la do mi na tion du ter ri toire par l'homme.

Le pay sage de la vigne et du vin a
une grande im por tance
Le pay sage vi ti cole peut être vu comme tout autre pay sage agri cole.
D'une part, il faut tenir compte des élé ments qui le forment et qui in‐ 
cluent de puis l'eau jus qu'à la vigne, les cou leurs et la tex ture, le re lief
et la lu mière, en pas sant par la pré sence ou non de sons, per sonnes
et ani maux. D'autre part, la consti tu tion du vi gnoble est re mar quable
par sa di ver si té  : il peut être une mo no cul ture ou ac com pa gné
d'autres cultures, il peut être plus de sur faces va riées et peut éga le‐ 
ment être ac com pa gné de construc tions hu maines comme les chais,
les abris à ou tils, les lo ge ments ou les routes. De même, le pay sage vi‐ 
ti cole peut être perçu sur dif fé rentes échelles de vi sion : de puis la vi‐ 
sion par tielle d'une seule grappe de rai sin jus qu'à un pa no ra mique
com plet. Fi na le ment, existe une vi sion à un mo ment donné, en un
temps concret, mais qui sera dif fé rente selon la pré sence ou l'ab‐ 
sence du so leil et des nuages, dif fé rente de jour ou de nuit, selon les
pé riodes de l'an née et les don nées mé téo ro lo giques  : pluie, orage,
neige ou brouillards (HER BIN, 2006). Le pay sage peut être éva lué à
par tir des cinq sens. Outre la vue, on peut le per ce voir à tra vers l'au‐ 
di tion avec les chan sons des ven dan geurs ou les oi seaux, le bruit du
vent entre les feuilles, avec le tou cher en ca res sant le sol ou les
feuilles, avec le goût en man geant les rai sins, avec l'odo rat en sen tant
la terre mouillée après la pluie….
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Comme l’in diquent HER BIN, C. et RO CHARD, J. (2006), les pay sages
ont un in té rêt gé né ral, tant au ni veau cultu rel, en vi ron ne men tal et
so cial, qu’en terme de créa tion d'em ploi, de res sources éco no miques,
de gé né ra teurs du dé ve lop pe ment. Au final, et selon ces mêmes au‐ 
teurs, le pay sage consti tue un élé ment du pa tri moine cultu rel et na‐ 
tu rel, un es pace de qua li té de vie, une source de santé et de loi sir, de
droits et d'obli ga tions.
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Les fac teurs qui donnent de la va leur au
pay sage de la vigne et du vin
Le pay sage vi ti cole, ce pen dant, a des ca rac té ris tiques qui le rendent
spé cial et qui le dif fé ren cient d'autres pay sages agri coles. Le pay sage
vi ti cole a un as pect fonc tion nel, parce qu'il consti tue un outil in té gra‐ 
teur qui as so cie les pra tiques propres de la culture de la vigne et de la
pro duc tion du vin, le mi lieu na tu rel et hu main qui l'en toure et le dé‐ 
ve lop pe ment et l'amé na ge ment du ter ri toire (HER BIN, 2006  ;
LUGINBÜHL, 2005). L'in té rêt pour le type de pay sage qu’est celui in‐
té grant culture et de la vigne et pro duc tion vi ni cole est mar qué par
dif fé rents fac teurs  : cli ma tiques, géo mor pho lo giques, bio lo giques,
his to riques, éco no miques, tou ris tiques, sym bo liques, so ciaux et
cultu rels.
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Fac teurs phy siques

L'homme a su choi sir - à par tir de l'ob ser va tion et les connais sances
trans mises entre des gé né ra tions - une sé lec tion des meilleurs ter‐ 
roirs pour la pra tique vi ti cole. La per cep tion glo bale du pay sage s’est
en ri chie par l’as pect «  mo saï qué  » de l’en semble des par celles. Un
pay sage qui pen dant l'an née va éprou ver di vers chan ge ments de pig‐ 
men ta tion per met tant la concep tion de dif fé rentes pa lettes de cou‐ 
leurs et par consé quent de di vers pay sages dans le même lieu et avec
la même culture (HER BIN, 2006).
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Images 1 et 2. Vi gnobles du Châ teau Pi chon Lon gue ville Com tesse de La lande,

dans la ré gion vi ti vi ni cole de Bor deaux (France).

Pho tos de l’au teur, 17.3.2007.

La plu part des zones de pro duc tion de vin de l'Eu rope ac tuelle
doivent leur exis tence au choc des conti nents afri cain et eu ro péen, à
l'ori gine de l'élé va tion des Py ré nées et les Alpes et à son éro sion pos‐ 
té rieure. Le vi gnoble sera pré fé ren tiel le ment ins tal lé dans les col lines,
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Image 3. Le vi gnoble de l’Em pordà (Es pagne).

Photo de l’au teur, Cas tell de Per ala da, vignes du Gar bet, 5.11.2004.

dans les côtes pro non cées et dans les plaines pier reuses (HER BIN,
2006). C'est le cas de la ré gion Bour gogne, si tuée sur les pentes des
col lines, ou du Médoc, dans des ter rasses qua ter naires ou en core
dans les vi gnobles de Sa voie.

Les pay sages na tu rels ont eu be soin de mil lions d'an nées pour être
construits et ils conti nuent à être mo di fiés ac tuel le ment  ; la forme
contem po raine du ter ri toire est due aux struc tures géo lo giques de la
sur face ter restre mo de lées par les agents de l'éro sion, na tu relle (l'eau,
la neige, la glace, le vent) ou an thro pique. Le re lief est aussi dé ter mi‐ 
nant pour l'ab sence ou la pré sence du vi gnoble, il fa vo rise plus ou
moins ce vi gnoble selon la lo ca li sa tion de ce der nier (dans les pla‐ 
teaux des col lines ou dans les mon tagnes, où pro fi te ra de l'ex po si tion
so laire). L'ab sence de feuilles dans les vignes en hiver per met de
mieux consi dé rer le type de sol sur le quel on les cultive.

7

La forme de la vigne ré pond aux né ces si tés im po sées pour l'ob ten tion
d'un vin de qua li té : le ren de ment (nombre de bour geons par pieds), la
ma tu ra tion (vo lume de la vé gé ta tion), les ma la dies de la vigne (aé ra‐ 
tion des grappes) et autres fac teurs ex pli quant la di ver si té des formes
de conduite des vi gnobles par tout dans le monde. Pour cette rai son,
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le type de conduite de la vigne est une ré ponse tech nique adap tée
aux condi tions na tu relles du ter roir pour l'ob ten tion du vin qu'on
sou haite ob te nir. Il en est de même pour le choix du nombre de pieds
par hec tare, le type d'éla gage et la hau teur des vignes. La taille de la
vigne a sa im por tance : la vigne est un ar buste qui a ten dance à faire
croître ses sar ments de façon per ma nente, de sorte que l'ob jec tif de
la taille est de ca na li ser la fruc ti fi ca tion vé gé tale pour ré gler la pro‐ 
duc tion des grappes et les rai sins ; ceci a pour but de ré duire la taille
de la vigne en vue d’une aug men ta tion du nombre de grappes et d’un
dé ve lop pe ment de la taille du rai sin. Ob ser ver et com prendre ce qui
pour rait être qua li fié comme une ar chi tec ture de la vigne, sup pose de
com prendre et d'éva luer le fonc tion ne ment phy sio lo gique de la vigne
(HER BIN, 2006�83 - 84).

De même, le cli mat condi tionne aussi le type de conduite d'une
vigne : dans des cli mats hu mides, la conduite en es pa lier de vient né‐ 
ces saire pour évi ter l'ap pa ri tion de cham pi gnons et per mettre l'aé ra‐ 
tion entre les grappes et un plus grand cap tage so laire ; dans des cli‐ 
mats secs, le feuillage per met des es paces d'ombre et la re te nue d'hu‐ 
mi di té pour évi ter un ex cé dent de ma tu ra tion. Cette di ver si té de
formes de culture de la vigne (en es pa lier, à ré gu la ri té de sol, dans un
grand ou faible nombre) af fecte non seule ment la ven dange et la pro‐ 
duc tion (ce qui est l'in té rêt es sen tiel cher ché) mais elle im plique aussi
dif fé rents pay sages vi ti coles.
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Fac teurs his to riques et éco no miques

Le pay sage montre son his toire à tra vers les construc tions an ciennes
et le re lief (construc tion de ter rasses par exemple), té moi gnages du
passé d’un ter ri toire. La vigne est une culture dont la pra tique est dé‐ 
ter mi née par la si tua tion socio- économique d'un pays. Il y a tou jours
eu une concur rence entre les cultures et, dans cer tains cas, on a pré‐ 
fé ré culti ver d'autres pro duits plus «  né ces saires  » pour la sub sis‐ 
tance de la com mu nau té que le vi gnoble. Une grande ex ten sion et/ou
la pré do mi nance de la vigne tra duit une si tua tion po li tique, re li gieuse
et éco no mique de la so cié té d'une ré gion stable et riche. Lorsque la
vigne est pri vi lé giée, elle de vient mo no cul tu rale comme pen dant le
Moyen- âge, quand les vi gnobles ont été fa vo ri sé par la proxi mi té des
mo nas tères, des châ teaux féo daux et des grandes villes consom ma‐ 
trices et de man deuses de vin (PITTE, 2003). En pé riode de crise ou de
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Image 4. Le vi gnoble dis pa ru de Scala Dei (Prio rat, Es pagne).

Photo de l’au teur, mo nas tère de Scala Dei (Prio rat, Es pagne), 11.6.2004.

guerre, la vigne entre en concur rence avec d'autres cultures. Les
terres les plus pro duc tives et fer tiles sont des ti nées pour la pro duc‐ 
tion de nour ri ture pour le peuple et les ani maux, tan dis que les arbres
frui tiers et la vigne sont pla cés dans des lieux moins fa vo rables (HER‐ 
BIN, 2006 ; LUGINBÜHL, 2005).

Le dé ve lop pe ment du trans port au ni veau mon dial a eu ses avan tages
et ses in con vé nients. Dans le cas du vi gnoble, et pen dant la se conde
moi tié du XIX  siècle, l’in ter na tio na li sa tion des trans ports à per mis
l'in tro duc tion de ma la dies et de pa ra sites venus d'Amé rique. Ceux- ci
qui, dans leurs pays d'ori gine ne créaient aucun pro blème, en trai‐ 
nèrent en Eu rope la dis pa ri tion du vi gnoble connu jusqu’ alors. Ce‐ 
pen dant, l'ar ri vée du phyl loxé ra a per mis la réa li sa tion de re cherches
qui ont conduit à une amé lio ra tion et une meilleure connais sance des

11
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Image 5. Le vi gnoble au tour d’une des ci ta delles de Bel lin zo na (Suisse).

Photo de l’au teur, Bel lin zo na (Suisse), 18.6.2009.

pro ces sus d’éla bo ra tion et de pro duc tion du vin (dé ve lop pe ment des
sa voirs œno lo gique qui ser vit à amé lio rer la qua li té des vins, dé ve lop‐ 
pe ment des sa voir cultu raux et sé lec tion des va rié tés vi ti coles, spé‐ 
cia li sa tion de quelques ré gions dans le sec teur vi ti vi ni cole). Ainsi, ces
crises im po sèrent d’im por tant chan ge ments dans les pay sages vi ti vi‐ 
ni coles eu ro péen, en trai nant la dis pa ri tion tem po raire ou dé fi ni tive
de cer tains vi gnobles (HER BIN, 2006).

Le tou risme du vin

Par son im por tance ac tuelle, le tou risme du vin a déjà en gen dré un
nou veau mot  : l'œ no tou risme. Il y a eu un ac crois se ment des routes
tou ris tiques dans des ré gions vi ti vi ni coles, en pro fi tant de l'in té rêt
pour le pay sage vi ti cole et la culture du vin (GAR CIA, 2009). Entre les
pay sages agri coles, au mo ment d'éta blir une route tou ris tique, on es‐ 
saye de pro fi ter de la di ver si té de pay sages. Dans le cas du pay sage
vi ni cole, les élé ments cultu rels peuvent re vê tir de nom breux as pects :
du pay sage de la vigne jus qu'au pay sage de la ven dange, de la vi site
des caves et chais contem po rains et in no vants aux ca veaux an ciens et
pa tri mo niaux. Cer tains bâ ti ments pa tri mo niaux ont d’ailleurs promu
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la culture vi ni cole, en at testent les mo nas tères, châ teaux ou vieilles
ci tées.

A titre d’exemple, le pay sage du vi gnoble de la ré gion d'Es tré ma dure,
com pris dans la Denominación de Ori gen (Ap pel la tion d’Ori gine
Contrô lée en es pa gnol, et en abré via tion D.O.) Ri be ra del Gua dia na,
s’ins crit dans la « Ruta de la Plata » (Route de l'Ar gent), une route tou‐ 
ris tique cultu relle qui em prunte la route ro maine qui unis sait les
villes d'Emé ri ta Au guste (Mé ri da) et As tu ri ca Au guste (As tor ga). Cette
route fut la voie de com mu ni ca tion et de com merce tra ver sant du
sud au nord l'ouest de la pé nin sule, tra ver sant les ri viè res Ta jo et Gua‐ 
dia na. du Moyen- âge à la pé riode contem po raine, le tracé de la voie a
été éten du et conso li dé, de l’An da lou sie, jusqu’à l’As tu ries et la Ga lice,
en vue de dé ve lop per le com merce des mar chan dises et le mou ve‐ 
ment de per sonnes, comme route de pé ré gri na tion ja co bée jusqu’à la
ville de Saint- Jacques-de-Compostelle ou comme route com mer ciale
nord- sud (GAR CIA, 2009). L'exis tence ac tuelle de l'au to route qui
porte le nom de la « Via de la Plata » (Voie de l'Ar gent) est un signe de
l'in té rêt pour cette route ; bien qu'elle ait aussi en trai né la dis pa ri tion
de quelques seg ments de l'an cienne voie ro maine. Mais la route nu‐ 
mé ro 630 et l’au to route na tio nale passent entre des vi gnobles à par tir
des quelles on aper çoit des pro prié tés vi ni coles. D'autres D.O. longent
cette route, comme Tier ra del Vino Za mo ra, Toro, Roda en Castille- 
et-León et Val deor ras, Ri bei ra Sacra, Ri bei ro et Rias Baixas en Ga lice.
La route est aussi re liée au Che min de Saint- Jacques-de-Compostelle
(GAR CIA, 2009).
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Quelques routes tou ris tiques ont ob te nu par fois la pro tec tion et la
pro mo tion de l'UNES CO comme Pa tri moine Mon dial de l'Hu ma ni té.
Un exemple es pa gnol est le Che min de Saint- Jacques-de-
Compostelle promu à ce titre en 1993 (GAR CIA, 2009), tout comme
l’« Iti né raire cultu rel des vi gnobles et du vin à tra vers les vil lages mé‐ 
di ter ra néens », pré sen té en 1998.
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Image 6. Tou risme du vin, Vé ze lay (France).

Photo de l’au teur, cave co opé ra tive Henry de Vé ze lay (Bour gogne, France), 3.4.2009.

En Es pagne, au même mo ment, le dé ve lop pe ment des routes tou ris‐ 
tiques du vin s’est ren for cé. L'As so cia tion es pa gnole de Villes du Vin,
for mée par 40 villes vi ti vi ni coles, a gé né ré le dé ve lop pe ment d'un
pro duit tou ris tique ap pe lé «  Routes du Vin de l'Es pagne  » (GAR CIA,
2009), avec le Se cré ta riat Gé né ral de Tou risme, dans le Plan In té gral
de Qua li té du Tou risme es pa gnol 2000-2006 (PICTE). Na tu rel le ment,
les ré gions vi ni coles les plus re pré sen ta tives sont in cluses, comme
cer taines des D.O. Cette grande route est di vi sée en routes as so ciées
à chaque D.O., et offre des vi sites gui dées dans des caves. Elle pro‐ 
pose éga le ment des in for ma tions sur les lieux réa li sant des dé gus ta‐ 
tions de vins, des cours de dé gus ta tion, de la vente de vins et autres
pro duits gas tro no miques de la ré gion, de pos sibles vi sites des vi‐ 
gnobles, des évé ne ments et fes ti vi tés comme ceux ayant lieu pen dant
ou après les ven danges, ou des ren sei gne ments sur les ser vices de lo‐ 
ge ments, res tau rants, agences de voyages et autres.
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Fac teurs sym bo liques, so ciaux et cultu rales

Le vin a eu de puis son ori gine une va leur sym bo lique, par sa cou leur
rouge qui le com pare au sang et par le mys tère ini tial du pro ces sus de
fer men ta tion. Le vin était la bois son des dieux. Dans beau coup de re ‐
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Image 7. Place Fran çois Rude ou « Place Ba reu zai », Dijon (France).

Photo de l’au teur, 19.9.2009.

li gions, cultures et so cié tés, le vin a été un des élé ments pu ri fi ca teur
et il a été uti li sé comme of frande, en rai son de son ob ten tion dif fi cile
et par le mys tère qui en toure sa pro duc tion. En outre, le vin, parce
qu'il contient beau coup de nu tri ments, a été long temps consi dé ré
comme un ali ment, une par tie es sen tielle du ré gime hu main. En
outre, il pas sait pour être un sti mu lant, à une époque où, ni le tabac,
ni le café, ni le cho co lat n'étaient connus. Pour finir, le vin était uti li sé
comme mé di ca ment, par ses pro prié tés al coo liques et parce qu'en
sui vant le pro ces sus chi mique de fer men ta tion, il ne trans met tait pas
de ma la dies (à l’in verse de l’eau).

Les ven danges ont gé né ré tous types de fes ti vi tés et of frandes aux
dieux, puis qu’elles étaient la der nière ac ti vi té agri cole de l’année. Les
fes ti vi tés, cé ré mo nies et actes so ciaux re la tifs à la vigne ont tra ver sé
les époques, évo luant jusqu’au jourd’hui : quelques fêtes et cé ré mo nies
ont dis pa ru ou perdu de leur im por tance, tan dis que d'autres ont été
mo di fiés et d’autres sont nées en re la tion avec de nou veaux pro ces‐ 
sus so ciaux. Au pa ra vant, par exemple, les ven danges étaient cé lé‐ 
brées prin ci pa le ment par les ven dan geurs tan dis qu’au jourd’hui c’est
une fête po pu laire à la quelle prennent part des tou ristes et ci toyens
des grands villes qui n'ont pas ef fec tué les tâches propres de la ré

17
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colte du rai sin mais qui, en re vanche, jouissent de la consom ma tion
du pre mier vin de l'an née. L'im por tance de la culture de la vigne et du
vin est re flé tée dans les œuvres d'art, les chan sons, les pro verbes, la
lit té ra ture et les danses. Une culture trans mise de gé né ra tion en gé‐ 
né ra tion, en core au jourd’hui.

La culture de la vigne : ty po lo gies
La grande va rié té de pay sages vi ti coles qui existent montre leur di‐ 
ver si té (HER BIN, 2006). Au mo ment de dé ter mi ner une ty po lo gie du
vi gnoble on uti lise gé né ra le ment les fac teurs na tu rels : vi gnobles cô‐ 
tiers ou à l’in té rieur des terres, dans les plaines ou dans les mon‐ 
tagnes, dans les zones vol ca niques ou à le long d'une ri vière. Mais on
pour rait aussi prendre en consi dé ra tion les fac teurs hu mains (éco no‐ 
miques comme dans le cas de la construc tion de ter rasses pour uti li‐ 
ser un sol qui au rait été sté rile pour toute autre culture ou re cou vert
de forêt, ou par la proxi mi té d'un mo nas tère ou d'un châ teau). Les
D.O. ras semblent gé né ra le ment les deux ty po lo gies (LUGINBÜHL,
2005) : il y a celles qui tirent leur ori gine d’un type de sol (Ap pel la tion
d’Ori gine Contrô lée Graves), d’autres, de l'exis tence ou la pré sence
d’un mo nas tère (D.O. Prio rat en la Ca ta logne, Es pagne), celles qui
s'élèvent dans les mon tagnes et qui sont proches d’une ri vière (ré gion
vi ti cole por tu gaise du Douro à par tir du quel on pro duit le vin de
Porto) ou celles qui se trouvent dans des zones vol ca niques (ré gion
vi ti vi ni cole ca na rie de Te ne rife).

18

Le vi gnoble du lit to ral

C'est un type de pay sage consi dé ré comme poé tique et pic tu ral, et
qui com bine les cou leurs de la mer avec celles des vignes, dif fé rentes
selon le type de va rié té vi ti cole (blanc ou rouge) et la pé riode de l'an‐ 
née (vert par les feuilles en été, doré ou rouge par les feuilles de l'au‐ 
tomne et mar ron en hiver en mon trant le cep et le sol nus).
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Image 8. Le vi gnoble d’Alel la (Bar ce lone, Es pagne).

Photo de l’au teur, Vall de Rials dans la com mune d’Alel la, 7.7.2008.

Ha bi tuel le ment et par leur confi gu ra tion his to rique, les vignes cô‐ 
tières se trouvent gé né ra le ment sur des col lines qui abou tissent à la
mer. Il est plus pro bable de trou ver des vignes dans des plaines cô‐ 
tières. Nous trou vons quelques exemples dans les ré gions vi ni coles
du bas sin mé di ter ra néen, comme en Alel la, où les vignes sont culti‐ 
vées sur des col lines en pentes douces jusqu’à la mer, ou aux Cinque
Terre (Ita lie) où les vignes sont culti vées sur des ter rasses abruptes et
étroites pour pal lier à la forte in cli nai son cô tière.

20

Pay sage de vignes en ter rasse

Ce sont les plus spec ta cu laires. Les ter rasses per mettent de mo dé rer
les fortes in cli nai sons mon ta gneuses et de pro fi ter au maxi mum de
l'es pace du sol à culti ver. Elles per mettent, en outre, d'évi ter l'éro sion
et de dis tri buer l'eau. Elles sont pla cées gé né ra le ment sur les col lines
qui pro fitent au maxi mum de l'ex po si tion so laire. D’ha bi tude, ces
vignes sont culti vées sur des re liefs qui abou tissent, plus ou moins
abrup te ment, à une ri vière ou à un lac. Ce sont, par exemple, les
vignes por tu gaise de la ri vière Douro ou les vignes suisses de La vaux,
si tuées au nord du lac Léman, toutes les deux dé cla rées Pa tri moine
Mon dial de l'Hu ma ni té. Ce pen dant, il y a aussi des exemples dans les
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Image 9. Le vi gnoble de La vaux (Suisse).

Photo de l’au teur, La vaux et lac Léman (Suisse), 10.10.2008.

Image 10. Le vi gnoble du Prio rat (Ca ta logne, Es pagne).

Photo de l’au teur, Prio rat, 11.6.2004.

zones mon ta gneuses in té rieures, comme dans les vignes du Prio rat
(en Ca ta logne, Es pagne).
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Image 11. Le vi gnoble de La Rioja (Es pagne).

Photo de l’au teur, Haro (Es pagne), 19.7.2007.

Les vignes des val lées

Les vignes sont plan tées sur les pentes ou seule ment sur une des
pentes de la val lée, voire dans le fonds de la val lée. Ces val lées
peuvent être sèche ou hu mide, sou vent créées par une an cienne ri‐ 
vière (forme en V), ou par un an cien gla cier (forme en U).

22

Le pay sage des vi gnobles en ter ri toire vol ca ‐
nique

Les vignes dans les zones vol ca niques sont peu fré quentes, mais très
re pré sen ta tives et par ti cu lières, parce qu'elles four nissent un pay sage
vi ti cole unique. Nous trou vons ce type de vi gnoble en France (la zone
d'Al sace), dans les îles por tu gaises Pico et de Ma dère et dans l'île es‐ 
pa gnole de Te ne rife. Il y a gé né ra le ment plu sieurs cônes vol ca niques,
mais les vignes sont pla cées dans la plaine et dans les terres au tour
du cône, en pro fi tant du sol mixte de pierres ar gi leuses, cal caires et
ba sal tiques. A Te ne rife, pour pro té ger les vignes du vent, on construit
des arcs de pierres au tour de la vigne en op po si tion à la di rec tion du
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Image 12. Les vignes du Pe ne dès (Bar ce lone, Es pagne).

Photo de l’au teur, Sant Sadurní d’Anoia, 11.8.2006.

vent et chaque cep est à une grande dis tance des autres, pour di mi‐ 
nuer la concur rence pour l'eau.

Les vi gnobles en plaine et pla teau

Les vignes qui sont culti vées sur des ter rains ni ve lés et plats, comme
des pla teaux ou des plaines, sont uni formes et donnent la sen sa tion
vi suelle d'un océan vert plus ou moins vague, connu lit té ra le ment
comme « mer de vignes ». Nous en ren con trons beau coup d'exemples
et ces vignes pro fitent de la ri chesse du sol, no tam ment en eau. Ainsi,
le sec teur du Pe ne dés (Bar ce lone) où on lo ca lise trois D.O. su per po‐ 
sées (D.O. Ca ta logne, D.O. Pe ne dès et D.O. Cava) ou la ré gion vi ni cole
d'Es tré ma dure Tier ra de Bar ros (dans le D.O. Ri be ra del Gua dia na).

24
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Image 13. Les vignes de Tier ra de Bar ros (Ba da joz, Es pagne).

Photo de l’au teur, Al men dra le jo (Ba da joz), 6.5.2008.

Le vi gnoble de côte

Les vignes si tuées dans les col lines sont très fré quentes. His to ri que‐ 
ment, les plaines étaient des ti nées à des cultures plus fra giles pro fi‐ 
tant de couches sé di men taires plus épaisses  ; en re vanche, sur les
ver sants, on pla çait les vignes et les arbres frui tiers, plus ré sis tants à
la pé nu rie de nu tri ments et per met tant un ra len tis se ment de l’éro‐ 
sion, puisque ce sont des plantes pé rennes. Au- dessus de ces der‐ 
nières, à une plus grande al ti tude, il y avait la zone boi sée et/ou les
pâ tures, qui ali men taient les ani maux, pro dui saient du bois et di vers
pro duits du ter roir. Les vignes étaient pla cées gé né ra le ment dans les
pentes orien tées vers est- sud ou vers l'ouest pour pro fi ter de l'ex po‐ 
si tion au so leil et pour être pro té gé du gel et de l'hu mi di té. Un
exemple ca rac té ris tique en est la ré gion fran çaise de Côte- d'Or, ap‐ 
pe lée ainsi en rai son de la cou leur dorée que prend le pay sage avec la
cou leur des feuilles en au tomne.

25
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Image 14. Les vignes de Bour gogne (France).

Photo de l’au teur, vignes à la com mune de Beaune (France), 6.10.2008.

Le pay sage du vin

Il est in té res sant de re prendre d'autres as pects du pay sage dans cette
com mu ni ca tion. Le pay sage vi ni cole com prend éga le ment l'en semble
des construc tions né ces saires pour l'éla bo ra tion et la pro duc tion de
vin comme les caves (par exemple, les caves de la pé riode ar chi tec tu‐ 
rale mo der niste de la ré gion vi ni cole ca ta lane ef fec tués pour la plu‐ 
part par l'ar chi tecte Cèsar Mar ti nell entre la fin du XIX  siècle et le
début du XX ).

26

e

 e

Existent par ailleurs d’autres construc tions vi ti coles  : es paces cou‐ 
vertes pour pro té ger l’ou tillage vi ti cole ou pour que l’agri cul teur
trouve abri en cas d’in tem pé ries, construc tions ou lo ge ments comme
les de meures vi ni coles (par exemple les châ teaux fran çais) et, bien
en ten du, les villes et vil lages vi ni coles abri tant des sur faces com plan‐ 
tées, comme dans la Ju ri dic tion fran çaise de Saint- Émilion, dans la
ville bar ce lo naise de Sant Sadurní d'Anoia ou à Al men dra le jo en Es tré‐ 
ma dure.
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Images 15 et 16. En tre pôts de co opé ra tives et du mou ve ment mo der niste à Pi- 

nell de Brai et à Gan de sa (Es pagne).

Pho tos de l’au teur, en tre pôts de la co marque Terra Alta (Ca ta logne, Es pagne), 8.7.2004.

Le Pay sage vi ti vi ni cole au pa tri ‐
moine mon dial
L’UNES CO re con nait et pro tège cer taines ré gions comme Pa tri moine
Mon dial de l’Hu ma ni té. Existent ainsi des ré gions cultu relles et na tu‐ 
relles. Les pay sages agri coles sont in clus dans les pre mières par la
pré sence et l’ac tion de l’homme. Dans le cas des pay sages agri coles, il
n’existe seule ment que trois types de ré gions agri coles pro té gées par
cet or ga nisme in ter na tio nal : celles tou chant au café, au riz et au vin.
Le pay sage vi ti vi ni cole est re con nu comme pay sage cultu rel dès qu'il
est ap pa ren té à une construc tion hu maine dans un ter ri toire
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(LUGINBÜHL, 2005). La di ver si té so ciale et géo gra phique du pay sage
vi ti cole montre qu'il n'y a pas un seul type de vi gnoble, mais une
grande di ver si té (il est dif fi cile de trou ver deux vi gnobles iden tiques).
Sont ainsi poin tés toutes l’éten due des ca pa ci tés « cultu relles » et in‐ 
ven tive des Hommes ca pables de re cher cher le meilleur lieu pour une
plante comme la vigne qui s'adapte à dif fé rents types de sols, cli mats
et re liefs, dans la zone du cli mat mé di ter ra néen.

La va leur du pay sage comme fac teur
dé ter mi nant à l’heure de va lo ri ser les
ré gions vi ti vi ni coles Pa tri moine Mon ‐
dial
Du rant l'an née 2000, le Conseil de l'Eu rope a adop té une Conven tion
Eu ro péenne des Pay sages. Il a été consi dé ré que le pay sage pos sède
des ca rac té ris tiques so ciales, cultu relles, éco lo giques et en vi ron ne‐ 
men tales qui per mettent de pro té ger et d'éva luer les ter ri toires im‐ 
pli qués. Les po li tiques agri coles doivent tenir compte du pay sage au
mo ment de prendre des dé ci sions d'amé na ge ment ur bain ou ré gio‐ 
nal. Avec cette Conven tion, on en cou ra gea éga le ment à l’iden ti fi ca‐ 
tion et à la qua li fi ca tion des pay sages exis tants, dans le but de sen si‐ 
bi li ser la po pu la tion et d’aider les ac teurs im pli qués pour sa pro tec‐ 
tion (HER BIN, 2006).

29

Pos té rieu re ment, fut adop tée une charte du Pay sage, suite au
congrès in ter na tio nal Fon te vraux qui trai tait des pay sages vi ti coles et
qui fut sou te nue par l'UNES CO. Cette charte du Pay sage éva lue le
pay sage vi ti cole comme un es pace à pro té ger pour ses di men sions
es thé tiques, cultu relles, his to riques et scien ti fiques (HER BIN, 2006).

30

Pour qu'un bien soit consi dé ré Pa tri moine Mon dial de l'Hu ma ni té il
est né ces saire qu'il rem plisse deux condi tions (TRI CAUD, 2005) : qu’il
soit uni ver sel (c'est- à-dire, qu’il ne soit pas im por tant seule ment pour
la so cié té qui y vit, ou pour le pays où il se trouve, mais que son exis‐ 
tence soit im por tante pour toute l'Hu ma ni té) et qu’il soit ex cep tion‐ 
nel (c'est- à-dire, qu’il s’agit d’un lieu unique qui ne trouve pas d’équi‐ 
valent dans au cune autre par tie du monde ou le mieux conser vé d'un
mou ve ment cultu rel ou de l'ima gi na tion d'une so cié té).
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Le terme de Pa tri moine Mon dial de l'Hu ma ni té est né en 1972 suite à
la Conven tion sur la pro tec tion du pa tri moine cultu rel et na tu rel
tenue à Paris et ap prou vée par tous les pays membres de l'UNES CO.
Les biens qui font par tie de cet en semble re con nus jouissent d'un
com pro mis mon dial de pro tec tion, à la condi tion que le pays où ils se
trouvent les gère, les main tienne en état de conser va tion par faite, en
ré pon dant aux condi tions d’in té gri té et/ou d’au then ti ci té.

32

Il y a deux types de biens re con nus comme ca pables d’être pro té gés
au titre de Pa tri moine de l'Hu ma ni té par l'UNES CO : les biens na tu‐ 
rels et les biens cultu rels (ROU DIÉ, 2002). Les pay sages vi ti coles
s’ins crivent dans les biens cultu rels au Pa tri moine de l'Hu ma ni té par
l'UNES CO (MOL LE VI, 2009; ROU DIÉ, 2002; TRI CAUD, 2005).
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Un bien consi dé ré comme Pa tri moine Cultu rel de l'Hu ma ni té par
l'UNES CO, com prend :

34

- Des mo nu ments : œuvres ar chi tec tu rales, sculp tu rales ou pic tu rales
mo nu men tales, élé ments ou struc tures à ca rac tère ar chéo lo gique,
ins crip tions, grottes et groupes d'élé ments qui ont une va leur uni ver‐ 
selle ex cep tion nelle du point de vue his to rique, ar tis tique ou scien ti‐ 
fique.

35

- Des groupes de mo nu ments : en sembles de construc tions qui, en rai‐ 
son de leur ar chi tec ture, de leur unité, ou de leur in té gra tion dans le
pay sage, ont une va leur uni ver selle ex cep tion nelle du point de vue
his to rique, ar tis tique ou scien ti fique.

36

- Des lieux  : les œuvres hu maines ou les œuvres conjointes de
l'homme et la na ture, ainsi que les zones qui com prennent les lieux
ar chéo lo giques qui ont une va leur uni ver selle ex cep tion nelle du point
de vue his to rique, es thé tique, eth no lo gique ou an thro po lo gique.

37

Les condi tions pour qu'un bien soit consi dé ré comme Pa tri moine
Cultu rel de l'Hu ma ni té sont les sui vantes :

38

(i) Re pré sen ter un chef- d’œuvre du génie créa teur hu main.39

(ii) Té moi gner d'un échange d'in fluences consi dé rable pen dant une
pé riode don née ou dans une aire cultu relle dé ter mi née, sur le dé ve‐ 
lop pe ment de l'ar chi tec ture ou de la tech no lo gie, des arts mo nu men‐ 
taux, de la pla ni fi ca tion des villes ou de la créa tion de pay sages.
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(iii) Ap por ter un té moi gnage unique ou du moins ex cep tion nel sur
une tra di tion cultu relle ou une ci vi li sa tion vi vante ou dis pa rue.

41

(iv) Of frir un exemple émi nent d'un type de construc tion ou d'en‐ 
semble ar chi tec tu ral ou tech no lo gique ou de pay sage illus trant une
ou des pé riodes si gni fi ca tive(s) de l'his toire hu maine.

42

(v) Être un exemple émi nent d'éta blis se ment hu main tra di tion nel, de
l'uti li sa tion tra di tion nelle du ter ri toire ou de la mer.

43

(vi) Être di rec te ment ou ma té riel le ment as so cié à des évé ne ments ou
des tra di tions vi vantes, des idées, des croyances ou des œuvres ar tis‐ 
tiques et lit té raires ayant une si gni fi ca tion uni ver selle ex cep tion nelle.
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Les pay sages vi ti coles sont re con nus comme les biens les plus re mar‐ 
quables tou chant aux pay sages créés par l'ac ti vi té hu maine (HER BIN,
2006), parce que, d'une part, ils ont une grande in ci dence sur le ter ri‐ 
toire (cadre na tu rel) et, d'autre part, ils sont à l’ori gine d’un grand
nombre de tra di tions cultu relles di verses (cadre hu main).
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Les ré gions du vi gnoble Pa tri moine
Mon dial de l’Hu ma ni té ac tuels
Ac tuel le ment il y a six ré gions vi ni coles Pa tri moine de l'Hu ma ni té par
l'UNES CO, ci tées par date de no mi na tion  : la Ju ri dic tion de Saint- 
Émilion (France, 1999), le Pay sage cultu rel de la Wa chau (Au triche,
2000), la Ré gion vi ti cole du Haut- Douro (Por tu gal, 2001), le Pay sage
cultu rel his to rique de la ré gion vi ti cole de Tokaj (Hon grie, 2002), le
Pay sage vi ti cole de l’île du Pico (Por tu gal, 2004) et La vaux, vi gnoble
en ter rasses (Suisse, 2007). Existent aussi des ré gions où le sec teur
vi ti cole n’est pas ca rac té ris tique mais existe  : Por to ve nere, Cinque
Terre et les îles (Pal ma ria, Tino et Ti net to) (Ita lie, 1997), la Côte amal‐ 
fi taine (Ita lie, 1997), la Val de Loire entre Sully- sur-Loire et Cha lonnes
(France, 2000) et la Val lée du Haut- Rhin moyen (Al le magne, 2002). La
Val lée de l’Elbe à Dresde (Al le magne) as si gné en 2004 a été re ti rée de
la liste en 2009.

46

Plu sieurs de mandes ont été faites par des ré gions vi ni coles pour être
clas sées au Pa tri moine de l'Hu ma ni té, sans suc cès jusqu’à pré sent.
Elles sont, par ordre chro no lo gique, les sui vantes : iti né raire cultu rel
des vi gnobles et du vin à tra vers des vil lages mé di ter ra néens (Es‐
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Image 17. Les vignes Pa tri moine Mon dial de l’Hu ma ni té d’Haut- Douro (Por tu- 

gal).

Photo de l’au teur, Peso da Regua (Por tu gal), 4.5.2007.

pagne, 1998), Le vi gnoble Cham pe nois (France, 2002), les « Cli mats »
du vi gnoble de Bour gogne (France, 2002), la zone mé di ter ra néenne
des Py ré nées (France- Espagne, 2004), Le pay sage du vi gnoble : Lan‐ 
ghe, Roero, Mon fer ra to et Val tel li na (Ita lie, 2006), et Le pay sage
cultu rel du vi gnoble de Cap (Afrique du Sud, 2009).

Les ré gions vi ni coles clas sées au Pa tri moine Mon dial de l'Hu ma ni té
exis tantes se concentrent ac tuel le ment sur le conti nent eu ro péen
(ROU DIÉ, 2002  ; CLEERE, 2004). Pour l'ins tant, il y a eu seule ment
une can di da ture d'une ré gion non eu ro péenne qui n'a pas été ac cep‐ 
té : celle du vi gnoble de Cap, en Afrique du Sud. Les rai sons de cette
concen tra tion s’ex pliquent sans doute par les condi tions que doivent
rem plir les ré gions can di dates où la pra tique agri cole se doit d’être
ef fec tuée de puis une cer taine pé riode his to rique, suf fi sam ment pour
qu'il af fecte la so cié té qui la gère ; or, les ré gions vi ni coles tra di tion‐ 
nelles sont celles du conti nent eu ro péen.
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Carte 1. Les ré gions vi ti vi ni coles Pa tri moine Mon dial de l’Hu ma ni té

Le pay sage vi ti cole est es sen tiel : 
1. Ju ri dic tion de Saint- Émilion (France, 1999); 

2. Pay sage cultu rel de la Wa chau (Au triche, 2000); 
3. Ré gion vi ti cole du Haut- Douro (Por tu gal, 2001); 

4. Pay sage cultu rel his to rique de la ré gion vi ti cole de Tokaj (Hon grie, 2002); 
5. Pay sage vi ti cole de l’île du Pico (Por tu gal, 2004); 

6. La vaux, vi gnoble en ter rasses (Suisse, 2007). 
Le pay sage vi ti cole n'est pas ca rac té ris tique : 

A. Cinque Terre et les îles (Pal ma ria, Tino et Ti net to) (Ita lie, 1997); 
B. Côte amal fi taine (Ita lie, 1997); 

C. Val de Loire entre Sully- sur-Loire et Cha lonnes (France, 2000); 
D. Val lée du Haut- Rhin moyen (Al le magne, 2002); 

E. Val lée de l’Elbe à Dresde (Al le magne, 2004, re ti rée de la liste en 2009).

Source: UNES CO.
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Image 18. Fête an nuelle de la Ju rade dans la Ju ri dic tion de Saint- Émilion, ré gion

vi ti vi ni cole de Bor deaux (France).

Photo de l’au teur, Saint- Émilion (France), 18.6.2006.

Conclu sions
De la com bi nai son de la di ver si té des fac teurs phy siques et hu mains
naissent dif fé rents types de pay sages. Le pay sage vi ti vi ni cole montre
l’har mo nie entre la pra tique agri cole et le ter ri toire na tu rel. L'homme,
avec sa ca pa ci té d’in ven tion, a su créer des pay sages à par tir du quel il
a ob te nu di vers pro duits (les rai sins de table, les rai sons secs, le vin,
l'al cool et le vi naigre) et avec le quel il s’est en ri chi so cia le ment et
cultu rel le ment (ar chi tec ture, art, lit té ra ture, fes ti vi tés et cé ré mo nies).

49

Ce ter ri toire, ce pay sage vi ti cole, est très fra gile. Tout au long des
siècles, la culture de la vigne a connu des pé riodes pros pères ou des
crises. Ac tuel le ment il existe des dif fi cul tés dans la culture de la vigne
et il y a de nou veaux défis à re le ver (pres sion ur baine, construc tion
de routes et modes de trans port qui di visent les pro prié tés vi ti coles
en les fai sant non ren tables, etc.). De là, la né ces si té de la re con nais‐ 
sance et la pro tec tion in ter na tio nale. Ce pen dant, le pay sage de la
vigne doit être vi vant, comme tout pay sage, et non seule ment comme
s’il s’agis sait de la conser va tion d'une re lique. Dans ce but, il est né ‐
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ces saire qu’on com prenne que le pay sage vi ti cole n'est pas seule ment
une pho to gra phie belle et sta tique, mais un pay sage pro duc tif et ren‐ 
table. Seule ment ainsi, la culture de la vigne et du vin pour ra être re‐ 
con nu, pré ser vée et éva luée, et pour ra avoir un ave nir.

Re mer cie ments51

Cet ar ticle forme part d’une re cherche post doc tale qui a pour titre
“Géo gra phie de la vigne et du vin: Ter ri toire, culture, pay sage et éco no‐ 
mie”, fi nan cée par le Co mis sio nat per a Uni ver si tats i Re cer ca (CUR)
del De par tament d’Innovació, Uni ver si tats i Em pre sa de la Ge ne ra li tat
de Ca ta lu nya, et réa li sée au sein de la Chaire UNES CO “Culture et
Tra di tions du Vin” à l’Uni ver si té de Bour gogne à Dijon, France.
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Cet ar ticle, aussi, est in clus dans le Pro jet de Re cherche SEJ2006-
15331-CO2-02/GEOG, Los pai sajes de la agri cul tu ra en España. Pai‐ 
sajes mediterráneos y ca na rios, fi nan cié par le Mi nis te rio de
Educación y Cien cia de l’État es pa gnol.
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Français
Le pay sage vi ti vi ni cole est un des pay sages agri coles qui a reçu le plus d’at‐ 
ten tion de la part des cher cheurs de di verses dis ci plines. Dans cet ar ticle on
uti lise la dé fi ni tion de pay sage qui com prend les do maines phy siques et hu‐ 
mains.
L'in té rêt pour ce type de pay sage concerne dif fé rents fac teurs. Le fac teur
cli ma tique, la vigne étant une plante lo ca li sée dans le cadre cli ma to lo gique
mé di ter ra néen. Le fac teur géo mor pho lo gique, la vigne étant un ar buste
pou vant être trou vé sur des plaines comme sur des ver sants, sur les sols
cal caires comme sé di men taires. Le fac teur bio lo gique, la vigne étant une
plante à feuilles ca duques, sa culture im pose ainsi au pay sage une va ria tion
im por tante et va riée au cours de l’année. Dans le cadre éco no mique, la
vigne est une plante qui per met de ren ta bi li ser un sol qui se rait sté rile pour
toutes autres cultures, pro dui sant dif fé rentes mar chan dises - de puis le rai‐ 
sin de table, jusqúau rai sin sec du jus de rai sin au vin- et qui est éga le ment
la base de la créa tion d'autres éco no mies comme le tou risme du vin. Fi na le‐ 
ment, la vigne et le vin ont une forte conno ta tion sym bo lique, so ciale et
cultu relle, d’une part parce que le vin a une va leur re li gieuse et d’autre part
parce qu’il se trouve à l'ori gine de beau coup de fes ti vi tés et de cé ré mo nies.
De tous les pay sages agri coles, le pay sage vi ti cole est un des plus re con nus
et pro té gés. L'UNES CO a dé cla rée comme Pa tri moine de l'Hu ma ni té 6 ré‐ 
gions vi ti coles dans les quelles le pay sage vi ti cole est es sen tiel et 4 ré gions
dans les quelles celui- ci n’est pas ca rac té ris tique. Au même titre que le pay‐ 
sage vi ti cole, il y a seule ment deux autres types des pay sages agri coles dé‐ 
cla rés Pa tri moine de l'Hu ma ni té : le pay sage des cultures du tabac et du riz.
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